
Lw Université 
de Montréal 





La quête 
du savoir 

Hélène-Andrée Bizier 



Tous droits de iroduciion ei d'odopiaiion réservés, 
ioute reproduciion d'un exiroii quelconque de ce livre 
por quelque procédé que ce soii, et noiommenl por 
photocopie ou microfilm, est siriciemeni inierdite sons 
I'ouiorisotion écrite de I'édiieur 

0 Éditions Libre Expression 1993 

Depôi légal 
1" himesire 1993 

Données de coialogoge ovoni publication (Conodol 

Bizier, HéléneAndrée 
Histoire de l'Université de Monlréol 
Comprend un index. 
ISBN 2-89 1 1  1-522-8 

1 Universiié de Moniréol -Histoire. 
2. Univerrilés - Québec (Province] - Montré01 -Histoire 

1. Tiire 
LE3 M67 18059 378 714'28 C9309609 1-2 

L'Université de Montréal tient O exprimer so gratitude 

au ministère des Communications du Conada 
et 
O Io saciété HydreQuébec 

pour leur contribution remarquable à Io publication de cet olbum. 

Ces généreux donateurs 
permettent oinsi de voloriser l'enseignement supérieur chez nous 
et de mieux faire connaître ou recannoître 
le hout lieu du sovair qu'est l'université de Montréal. 

Lo cammunouté universitaire reconnaissonte 
leur adresse des remerciements très sincères. 

Recherche iconographique 
Michèle Picard 

Co/laborateurs à la recherche documentaire 

Gisèle Bizier 
Denis Plante 

Révision 

Louise Chobalier 
Madeleine Souvé 

Concep!ion graphique 
Langevin, Turcotte inc. 

Directeur de l'impression 
Henri Rivord 

Photogravure 
Grophix Studio 

Composilion 
Compo Em 

lmpression 
Imprimerie Boulanger 

Reliure 
Coopérotive Harpell 



Préface 

CllUllllO1 
La quate du savoir 

Fille d'Esculape 

Le jugement de Rome 

L'écale des prêtres 

t-2 
Sortir du silence 

L'Université vagabonde 

L'hôpital de l'université 

Les praticiens de la loi 

La faculté des collèges 

L'école des dentistes 

Le président de taus les étudiants 

L'écale des idées 

C n W l m L  3 
Le cycle infernal 

Maux d'argent 

La petiie faculté de luxe 

Portrait de famille 

Pour s'adonner à des études désintéressées 

Pour s'intéresser aux problèmes de l'heure 

QUCml4 
La maison de la nation 

De la naissance de quelques facultés 

L'école des soigneurs de chevaux 

La culture du doute 

C n A C m l  s 
Au service de l'intelligence 

L'enseignement commercial supérieur 

l'académie des ingénieurs 

En plein essor 

MCILXI  1 
Les dirigeants universitaires 

ANNUI ¶ 

Unith de recherche, hôpitaux et instituts affiliés 





Cette institution est née porce que des idéalistes tels que Simon 

Sanguinet, le premier qui voulu\ y cansacrer sa Jartune, rêvaient de lumière 

pour leurs compolriofes. Il a fallu ensuite l'énergie d'un lgnace Baurget et la 

volanté de persannes assaciées dans la créatian d'organismes ou d'écoles 

proJesssionnelles destinées à dépasser /'empirisme, pour que soit forgée IO 
base des facultés. Ensuite, seulement, l'université est venue rallier les hommes 

et les femmes d'ici autour du même idéol. 

Cet album est un hammage à cetie œuvre tissée de difficultés, à ses 

orlisans ainsi qu'aux Émile Chartier, Olivier Mouroult et Léon Lortie qui ont, 

avant mai, esquissé un portrait de l'université de Montréal qui est racantée 

ici pour la première fais. 





clest avec plaisir et fierté que nous saluons a parution de  cet album 

historique sur l'université de  Montréal, un ouvrage qui relate bon nombre 

d e  faits et gestes des professeurs et des étudiants, des administrateurs et 

des employés, des diplômés et de  nombreux amis qui, ensemble, ont tracé 

la voie qui mène vers la communauté universitaire d e  1993. 

Madame Hélène-Andrée Bizier a brillamment relevé le défi d'écrire 

l'histoire de  I'Universiié de Montréal dons un style vivont et riche d'anec- 

dotes qui illustre fort bien les relations de l'université avec la société 

montréalaise et québécoise. Son œuvre comblera l'attente de tous les 

publics, qu'il s'agisse des différents groupes qui composent la famille uni- 

versitaire ou des nombreuses personnes qui, à divers titres, s'intéressent à 

l'histoire de  Montréal. Je la remercie de  sa compréhension, de so patience 

et de son apport remarquable au rayonnement de l'université. 

La genèse et le contenu de cet album historique procèdent d u  désir 

bien légitime de l'université de  Montréal de  se remémorer les circonstances 

de sa création et d e  retracer les étapes de son développement. Au fil des 

pages, on constatera que la vie ne fut pas toujours facile pour nos 

devanciers; elle ne l'est guère davantage pour nous. Mais  aujourd'hui 

comme hier, participer à l'édification d'une grande université esi une source 

extraordinaire de satisfaction. 



Une institution comme la nôtre est une œuvre collective. Après avoir 

I pris connaissance des péripéties qui ont jalonné son histoire et des diffi- 

cultés qui ont entravé son développement - que l'on pense aux incendies 

de la  rue SoinkDenis, à l'incapacité de payer le personnel durant la crise 

des années 1930, aux avatars de la construction de l'immeuble du mont 

Royal -, on referme cet album avec la conviction que l'apport d e  chaque 

génération a été indispensable pour façonner l a  personnalité actuelle de 

l'université de Montréal. 

O n  comprend aussi qu'une telle institution doit beaucoup à son 

milieu et à la  société qui la soutient; on reconnaît que le caractère collec- 

tif de l'œuvre s'étend bien au-delà de la seule communauté universitaire 

Très tôt, les campagnes de souscripîion ont contribué à lui garantir sa marge 

de manœuvre financière. Très tôt aussi, ses diplômés lui ont.accordé un 

appui important par leur générosité. Dès qu'il y eut des professeurs de car- 

rière, ceux-ci ont manifesté un vif souci du développemeni de leur univer- 

sité; avec conviction, ils ont fait valoir la nécessité d'explorer tous les 

domaines du savoir humain et de la pratique professionnelle tout comme 

celle d'enrichir les bibliothèques et les laboratoires afin de donner la 

meilleure formation possible à leurs étudiants. 

L'Université s'est adaptée au changement et sa population étudiante, 

loin d'être limitée aux classes privilégiées, reflète la composition de la  

société dans son ensemble. Auiourd'hui, toutes les personnes qui possèdent 

un excellent dossier scolaire et qui sont pourvues des capacités intel- 

lectuelles et de  la motivation nécessaires pour entreprendre des études 



supérieures sont les bienvenues à l'université de Montréol. Elles y trouvent 

un milieu exigeant, mais combien stimulant, qui leur permet, au terme de  

laborieuses onnées de  iravoil, de devenir à leur tour membres de  Io famille 

des diplômés de l'université de  Montréal. 

Nous pouvons O bon droit être fiers du irovail accompli et de  

l'ampleur du progrès réalisé depuis la création à Montréal de Io succur- 

sale de  l'université Loval. La ténacité de nos prédécesseurs tout comme 

leur foi dans ce proiet ont permis de  ieter les bases de  l'université 

d'auiourd'hui qui, avec l'École Polytechnique et l'École des Hautes Études 

Commerciales, est devenue une université réputée qui se classe parmi les 

plus grandes et les plus dynamiques au Canoda. 

Parvenu presque au terme d'un rectorat de  huit ans, je suis parti- 

culièrement heureux de la publication de  cette œuvre historique qui nous 

permet d'apprécier et d'aimer encore davaniage notre université. La paru- 

tion de  cet album marque un moment privilégié dans le processus de 

réflexion que l'université de  Montréal a engagé sur elle-même au  cours 

des dernières années, notamment en matière de  planification. Je suis con- 

vaincu que la communauté universitaire, tout comme le public en générol, 

les diplômés et les amis, y trouveront un encouragement à soutenir les 

efforts de  l'université en vue de  I'accomplissement de sa double mission 

d'enseignement et de recherche. 

Gilles G. Cloutier 





C H A P I T R E  1 La  quête 
du savoir 

n 1635, sept ans avant la fondation de Montréal, le premier col- 

lège classique est créé dans la ville de Champlain; le Collège 

bre des nôtres [iésuites], le Collège donne une idée non négligeable des plus 

importants collèges d'Europe. Spécialement en ce qui regarde la discipline 

religieuse. Pour ce qui est de la discipline des lettres, nous n'avons eu jusqu'ici 

que deux classes, l'une de  grammaire et l'autre de mathématiques, bien que 

je puisse ajouter une troisième où l'on enseigne aux enfants à lire et à former 

les caractères de l'écriture. Ce soin incombe en entier à deux de nos pères. r 

Vieilles tours de Soini. 
Sulpice. Le sulpicien 
François Cochoi de Belon 
esi délégué à Monk601 
en 1680. Chorgé du -in 
ei de l'éducoiion d'une 
centoine d'Amérindiens 
vivont depuis 1676 sur le 
versoni centresud du 
mont Royal, sous Io p r e  
tection dei Fronçais, il 
kit une a école 8 de ce 
ierritoire de 20 orpenis 
sur 30. On y enseigne le 
irovoil, mois egolement le 
fronpis, le choni ei Io 
musique 

de Québec. À la même époque, en Nouvelle-Angleterre, les Bostonnais 

fondent l'université Harvard. Pendant toute la durée du régime français, le 

Collège de Québec est la seule institution dispensatrice de haut savoir au  

pays. II répond aux besoins du milieu en proposant, par exemple, un cours 

d'hydrographie aux aspirants pilotes. En 1653, le iésuiie François Le Mercier 

compore l'enseignement dispensé par les maitres du Collège à celui des 

meilleurs du  genre en Europe: a Surtout ici à Québec, à cause du grand nom- 



Francois de Monhmrency. 
Laval, premier évêque de 
Québec. En 1663, il 
fonde le Grond Séminaire, 
premihre insiituiion d'en- 
reignemenl supérieur ou 
Conodo. O n  y formera 
a les jeunes clercs qui 
porditonl propres ou ser- 
vice de Dieu n. 

C'est dons le château de 
Vaudreuil que le collège 
de la LonguePointe se 
transpork en 1773; 
il le nom de 
Collège Soin~Rophoël, 
ovont son incendie 
en 1803. 

Presbytére de Io poroisse 
Soint-Fronçoisd'kisise 
d e  to.longuePointe. 

Les communautés religieuses et séculières se chargent spontanément 

de cette responsabilité ; leur contribution, admirable, n'est pas entièrement 

désintéressée puisqu'elles font œuvre humanitaire en souhaitant l'éclosion de 

nouvelles vocations. La fondation du Grand Séminaire de Québec par 

Monseigneur de Laval, en 1663, vise le recrutement des uieunes clercs 

qui paraîiront propres au service de Dieu et auxquels, à cette fin, on ensei- 

gnera la manière de bien administrer les sacrements, la méthade de 

catéchiser et prêcher apostoliquement, la théologie morale, les cérémonies, 

le plainchant grégorien el autres choses appartenantes au devoir d'un bon 

ecclésiastique B. 

La Nouvelle-France assiégée, sa capitulation et enfin sa prise de pos- 

session par les troupes britanniques, en 1760, provoquent la fermeture du 

Collège des iésuites. Quelques membres de la Compagnie de Jésus vont 

demeurer au pays et tenter, sans succès notable, de sauver les restes de leur 

œuvre. La relève est assurée par les prêtres du Séminaire de Québec qui 

créent une maison d'enseignement destinée aux garçans. Le Petit Séminaire 

est alors la seule institution d'enseignement u supérieur D au pays. L'œuvre des 

jésuites à Québec, celle des sulpiciens à Montréal et la prolifération des 

écoles dirigées par les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, héritières 

de Marguerite Bourgeoys, n'ont pos suffi à relever le niveau générol de 

l'éducation. 



En 1762, le gouverneur James Murray, frappé par l'ampleur du p r o  

blème, écrit, en parlant des Canadiens : E< En général, i ls  sont excessivement 

ignorants; le gouvernement d'autrefois n'a jamais permis l'établissement 

d'une presse dans la colonie et très peu savent lire et écrire. » 

l e  1" juin 1767, trais ans après la fin du régime militaire, le sulpicien 

Jean-Baptiste Curatteau ouvre une école d'enseignement secondaire dans le 

presbytère de la paroisse Saint-Français-dlAssisedela-Longue-Pointe, à 
l'extrémité est de l'île de Montréal. II y reçoit des externes et y loge des 

internes. Cette école est l'embryon du Collège Saint-Raphaël qui ouvrira ses 

portes en 1773, sous la direction de Curatteau, dans l'ancien château de 

Vaudreuil, près de l'actuelle place Jacques-Cartier. La création de ceite insti- 

tution offre enfin la possibilité de fréquenter une école du niveau de celle de 

Québec, sans obliger l'élève à séiourner à Québec pendant taute la durée 

de ses études. Formé à Montréal iusqu'en rhétorique, l'étudiant qui voudra 

étudier la philosaphie et la théologie ira à Québec. 

L'univenifé de la province de Qu&bec 

À la fin du XVIIIe siècle, même si les collèges ne forment touiours qu'un 

très petit nombre d'élèves, l'idée d'une université nationale germe dans 

plusieurs esprits. Le 2 4  juillet 1770, les Lanaudière, Panet, Boucherville, 

En 1635, les jésuites 
odopicni Io formule d'une 
u petite écoles pour 
l'institution connue sous 
le nom de Collège des 
jésuites et qui est destinée 
6 l'éducotian des enfants 
amérindiens et fronçoii. 
On peut lire dons les 
Relolions dei ihriuites de 
l'année suivanie : a Nous 
nous étonnons de nous 
vair environnes de tani 
de ieunesse en ces 
commencemenls. B 



Offre de service d'un p r ~  
Lsseur d'anglais I longue 
vivoniem. parue dans l a  
Gazene de Quebec, le 
22 septembre 1766. 

Laforce, ?erras, Courval, Frémont, Marcoux, Riverin et d'autres, citoyens 

des villes de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières, signent la première 

requête en faveur de l'enseignement supérieur. Ils réclament pour les descen- 

dants des fondateurs de la colonie la réouverture du Collège des jésuites, 

jamais remplacé, font-ils valoir, par l'œuvre du Séminaire. En huit pages, ils 

s'appliquent à convaincre le général Guy Carleton, gouverneur du Canada, 

de plaider, auprès du roi, la cause de ses suiets catholiques qui ont trouvé un 

moyen peu coûteux «d'élever la  jeunesse dans les bonnes mœurs, dans Io 

probité, dans la verlu, dans l'étude des langues, dans les sciences de la 

philosophie, des mathématiques, du génie, de la navigation, du droit civil, 

et généralement dans tous les arts et toutes les sciences humaines qui ren- 

dent l'homme utile à la société et qui font l'honneur d'une nation [...]». 
Le collège fonctionnerait, en partie, grâce à la collaboration des 

Canadiens. Les quelques jésuites restés au pays et d'autres ecclésiastiques 

enseigneraient les mathématiques, le droit, la rhétorique, la langue anglaise 

et les «langues sauvages». Le collège ne serait pas complet sans la contri- 

bution de six professeurs venus d'Europe, «choisis capables d'enseigner les 

hautes sciences, et cela pour une fuis seulement.. Ainsi, «le Collège se trau- 

verait formé et fournirait en quelques années d'ici des sujets naturels du pays 

capables d'enseigner à leur tour, de remplacer leurs premiers maîtres et 

d'y perpétuer les Arts et les Sciences sous l'autorité de l'évêque et ses suc- 

cesseurs [. . .] ». 

Les pétitionnaires de 1770 ont déploré les conséquences d'une situa- 

tion où l'accès à la connaissance prive une large fraction de la population 

des emplois qui pourraient autrement être partagés entre les anciens et les 

nouveaux sujets britanniques. Ils ont également souligné le fait que les plus 

heureux, les ~ l u s  fortunés pouvaient s'instruire en France, dans la colonie de 

la NouvelleAngleterre et en Angleterre. 

Au mois de mai 1787, Guy Carleton, récemment élevé au titre de 

Lord Dorchester, inaugure son deuxième mandat de gouverneur général en 

commandant une vaste enquête dont l'un des aspects est de trouver les 

moyens ((d'augmenter l'éducation n dans la colonie. Une note rédigée au 

mais d'octobre de la même année par le sulpicien Jean-Baptiste Curatteau 

montre que, depuis la Conquête, la situation n'a fait qu'empirer: «Le pays 

maintenant n'est ~ l u s  reconnaissable, presque plus qu'une écorce de religion : 

l'esprit d'intérêt et de commerce, dont la bonne foi est bannie, est l'âme qui 

fait vivre le ~ l u s  grand nombre. Pourvu que la jeunesse sache bien écrire et 

chiffrer, voilà l'éducation. C'est tout dire que de plus de 8 0  pensionnaires que 

i'avais au collège, l'en a i  ceîte année 26; les écales anglaises et protes- 

tantes enlèvent tout. Je ne sais plus comment soutenir l'œuvre du collège que 

i'ai établi. » 

Deux ans plus tard, le juge William Smith, président de la cammis- 

sian formée par le gouverneur, ~ r o d u i t  un rapport Favorisant la création d'une 

université neutre qui, loin de se limiter à la diffusion de l'enseignement 

supérieur, serait responsable de l'organisation et du fonctionnement de tout 

le système d'éducation. Or, Monseigneur Jean-François Hubert, évêque du 

vaste diocèse de Québec qui englobe Montréal, s'y objecte. Selon lui, le 
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projet est prématuré, la population n'est pas prête, il y a peu d'enfants, le 

quatre principales villes, William-Henry (Sorel), Trois-Rivières, Québec e 

Montréal, ne sont guère plus que des bourgs et, surtout, il n'existe pas di 
réseau collégial capable d'alimenter I'université en étudiants. Enfin, élémer 

non négligeable dans un contexte où l'Église tend à préserver son rôle faci 

à la population d'origine Française, l'évêque s'inquiète de la place et de 

prérogatives qui seraient dévolues aux représentants de IIEglise canadiennl 

dons la direction et l'orientation d'une université. 

Dans sa réponse au juge William Smith, Monseigneur Hubert ranima' 

la proposition contenue dans la requête de 1770 ei suggérait, en alternativi 

à la création de I'université neutre, la réouverture du Collège des iésuites 

«Ce même collège ne pourraif-il pas, par la suite des temps, être érigé lu 

même en université et se soutenir en partie por les fonds actuellement appai 

tenant oux jésuites? » Le prélat s'oppose donc au désir des enquêteurs q i  

prévoyaient financer I'université et une partie du réseau des écoles et collège 

du Canado gràce au produit de la vente de ces biens. l'Église canadienne 

qui voit un sacrilège dans tout projet affectant Io destination ultime de la foi 

tune des iésuites, réprouvera la plupart des initiatives qui pourraient en prive 

les catholiques. 

Cette préoccupotion socioreligieuse n'est pas partagée par taus le 

Conadiens Français, plusieurs osant même prétendre qu'il est plus proFitabl1 

d'étudier dans une université neutre que de ne pas étudier du tout. Le meilleu 

exemple de cet état d'esprit est illustré par I'initiotive de Simon Sanguine! 

N é  en 1733, Sanguinet ourait étudié à Québec avont de se lancer dans II 
commerce à Montréal. Cumulant, 6 partir de 1768, les fonctions de notairl 

et d'avocat, il acquiert la seigneurie de La Solle, située sur la rive sud di 
Montréal enhre La Proirie et Beouhornois. Deux fois marié, sans enfants 

dépeint sous les troits d'un original, Sanguinet s'intéresse à I'éducatioi 

supérieure. C'est ce qu'indique le testament qu'il dicte 6 son confrère Loui 

Chaboillez, le 14 mars 1790, deux iours avant son décès. On sait, d'aprè 

C'est dans l'une des deux 
tourelles du u fort dei 
Prêtres D. construit sur le 
flanc sud du mont Royol, 
en 1694, que Marguerite 
Bourgmys enseigna 
aux enfants amérindiens. 
Reconstruit ou XI!? siécle, 
l'ancien fari olloit abriter 
le Grand Seminoire et le 
Collège de Monlréol. 



Exlroil du iestornent de 
Simon Songuinet, le 
Id mors 1790. 



La Gazette de Québec du 24 mars suivant, qu'il a pris connaissance du r a p  

port Smith. «On nous apprend que vers le temps qu'il a fait son testament, 

on a trouvé sur son lit un exemplaire du rapport du Comité du conseil sur les 

moyens d'éducation récemment publié [...]. D Ayant pourvu aux besoins de 

sa femme, il teste sans douter de la générosité de ses proches, en exprimant 

clairement le désir de contribuer à la création+dfune université, comme 

l'indique l'article 10 de son testament où il ((v@t;&onne que sa seigneurie 

de La Salle, moulin à eau et à farine et o.<c&&véc sa maison en ville rue 

Saint-Joseph et l'emplacement qui en &pi!%, soient et appartiennent par 

charité a l'université qui doit s' 

la ieunesse à la c h a r m é d -  

iusqu'à ce que ladite h 
.. --.. 

auront I'administration des revenus de la seigneurie ei maiWren ville, et 

que ces revenus seront mis en masse pour 

lorsqu'elle sera fondée, I'administration sera 

université aussitôt qu'ils seront nommés. i~ , 
l o  Gazette de Québecd'applaudir : $es diverses situations rela- 

tives à la vie féodale, M. Sanguinet a & caractère d'un vertueux et 

respectable citoyen, mais ce qui doit t ttre sa mémoire à la postérité 

avec vénération et gratitude, et doil la rendre chère à tous les amis de I'huma- 

nité et du bien4tre de la province, est le don généreux qu'il a fait en faveur 

d'une université. » 

Malgré les vœux du disparu, son testament est contesté par ses héri- 

tiers légaux, mais des voix, nombreuses, se mobilisent en faveur de I'exécu- 

tion des volontés de Sanguinet dont le geste renforce la position des enquê- 

teurs de la commission Smith. A l'évêché, où tous ne partagent pas la rigueur 

de vue de Monseigneur Hubert, Charles-François Bailly de Messein, son 

coadiuteur, ironise sur le principe élaboré par son supérieur: «S'il faut atten- 

dre que nous ayons défriché les terres iusqu'au cercle polaire et que, sans 

maîtres et que sans professeurs la ieunesse se forme seule pour une univer- 

sité, selon toutes les apparences nous pourrions bien nous trouver quelque 

beau matin transportés dans la vallée de Josaphat et certainement a la 

gauche des Docteurs de l'Église [.. .]. » 

A la fin du mois d'octobre 1790, risquant la  révocation, Bailly de 

Messein signe la pétition qui circule parmi les avocats, notaires, médecins, 

érudits et hommes politiques du Canada. Déposé le 3 1 octobre, le document 

porte 175 signatures d'anglophones et de francophones, de protestants et de 

catholiques qui demandent à Lord Dorchester de veiller à l'exécution des 

volontés de Simon Sanguinet et d'aiauter à ce legs les biens des iésuites, 

sous forme de don ou de fondation. a Qu'une université soit érigée dans cette 

province, dans laquelle la ieunesse puisse être instruite dans les langues et 

les sciences [la ihéologie exceptée) et que ladite université soit établie sur les 

principes et termes les plus libéraux; qu'elle saii libre et ouverte à toutes 

dénominations chrétiennes, sans aucun égard aux différents principes de reli- 

gion, et que Votre Excellence veuille bien leur accorder une Charte de Sa 

Majesté pour ériger une université en cette province de Québec, sous le nom 

et titre de l'université de la province de Québec, et qu'elle sait établie à tel 



C'est ou début du mois 
d'ociobre 1639 qu'on 
posa Io première pierre 
de I'édilice principal 
dans laquelle on mi! 
quelques piéces de mon- 
noie gravées o I'efligie 
de Io ieune reine Viciorio 
oinsi qu'un documeni en 
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réolisoiion du prolei du 
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endroit et sous tels règlements qu'il paraîtra convenable à Sa Majesté. » 

Malheureusement pour le projet, les héritiers Sanguinet eurent gain de cause, 

sans pour autant détruire l'idée d'une université qui germait depuis une 

trentaine d'années. 

Les biens des iésuites apparaissent alors comme l'unique source de 

financement disponible pour le développement de I'instructian au Bos- 

Canada. Un article de la capitulation de Québec interdisait toute forme de 

recrutement pour la Compagnie de Jésus et prévoyait qu'au décès du dernier 

des membres de la communauté restes au Canada, les propriétés foncières 

de la Compagnie seraient transféréesà l'État. Le 8 mars 1800, quelques jours 

avant le décès de Jean-Joseph Casault, le dernier des iésuiies, le lieutenant- 

gouverneur Robert Shore Milnes ordonne la saisie de tous les biens, terres 

et propriétés ayant appartenu à la communauté, dans quelque ville qu'ils se 

trouvent. 

La perspective de partager cette ressource avec les anglcprotestants 

irrite le clergé catholique et excite sa méfiance. Celle-ci est à son comble le 

8 avril 1801 quand le lieutenant-gouverneur sanctionne la l o i  créani 

l'lnstitution royale pour l'avancemenr des sciences, un organisme chargé de 

créer un réseau d'«écoles royales » destiné à répandre les bases de I'instruc- 

fion dans toutes les couches de la société. Même si le recours 6 ces écoles 

est libre ei que I'lnstitution royale n'exerce aucune autorité sur les écoles exis- 

tantes et sur celles qui dépendent des communautés religieuses, l'initiative 

est mal reçue et les paroisses cotholiques sont fortement invitées à résister 

aux offres qui leur seront Faites. Moins d'une vingtaine de paroisses vont 

effectivement se prévaloir des avantages des écoles royales et s'engager, 

ainsi que le prévoit la loi, à acquitter toutes les charges associées à leur cons- 

truction et a leur entretien. 

L'existence de I'lnstitution royale pour l'avancement des sciences est, 

aux yeux des Britanniques qui ont élu domicile au Canada et choisi dly pren- 

dre racine, le seul moyen d'assurer à leurs enfants et ~etits-enfants I'instruc- 

tion que les communautés religieuses dispensent aux catholiques. Malgré 

l'intérêt soulevé por le proiet, les lenteurs administratives, l'indifférence des 

députés et des ministres et l'obstruction des catholiques vont entraver la cons- 

titution d'un bureau de syndics, s i  bien que, neuf ans après sa fondation, 

l'Institution ne fonctionne toujours pas. 

Vers 18 10, l'Écossais James McGill et le révérend John Strachan, 

lequel habite Cornwall, ont   lu sieurs entretiens dont les conclusions vant 

accélérer l'évolution de l'enseignement supérieur. McGill, qui mène de front 

les carrières de marchand et d'homme politique, aurait, selan la petite his- 
toire, fréquenté If université en Écosse et, plus tard, émigré aux États-unis, puis 

au Canada. Prospère, il veut exprimer sa gratitude à l'égard du pays où il 
s'est enrichi, en laissant derrière lui un témoignage indélébile. u Nous avions 

parlé, écrit Strachan, de   lu sieurs personnes qui étaient mortes dans le Bas- 

Canada et qui n'avaient laissé aucun monument au pays dans lequel i ls  
avaient réalisé de grandes fortunes. Et ie mentionnais pariiculièrement une 

université parce que les Anglais n'avaient aucun séminaire pour dispenser 

l'éducation académique. Nous avons eu des conversations nombreuses sur 





Deux des premiers bàii- 
ments érigés e n  1839 et 
en 1843 sur Io vosie p re  
prieie nommée Burnside. 
coniocree par Jomes 
McGiII, en même temps 
qu'une portie de sa 
forlune, oux fins de 
l'enseignement supérieur 

le sujet et il partit déterminé à faire quelque chose [...]. n 
Le 8 mars 181 1, James McGill rédige un testament qui porte la mar- 

que de ses conversations avec Strachan puisqu'il fait de I'lnstitution royale 

pour l'avancement des sciences son héritière. II meurt deux ans plus tard, 

laissant une veuve, Charlotte Guillemin. Au décès de celleci, Francis 

Desrivières, un neveu de son premier mari, s'oppose à l'exécution desvolon- 

iés de McGill dont le legs constitué d'une vaste propriété, désignée sous le 

nom de Burnside, et d'une somme de 10 000 1; est destiné à I'lnstitution rayale 

pour l'avancement des sciences. S'appuyant sur le fait que ni l'organisme ni 

le collège n'ont d'existence légale, l'héritier Desrivières gagne du temps, 

coulant de belles années O iouir des revenus du donateur qui devraient lui 

appartenir en prapre s i  I'lnstitution royale paur I'avancement des sciences 

n'est pas Formée dans les dix ans suivant l'ouverture du testament. 

Contrairement à ce qui s'est passé à l'époque où le testament de Simon 

Sanguinet était cantesté par ses frères, les exécuteurs testamentaires de 

McGill mettent tout en œuvre pour engager les autorités caloniales dans ce 

dossier. Le legs de McGill n'étant pas suffisant pour permettre la créatian 

d'une université complète, ils proposent de le grossir avec les fameux biens 

des iésuites. Les années s'écoulent en procédures, au grand plaisir d'un 

Desrivières persuadé que le temps lui donnera raison. En partie grâce à un 

emprunt prélevé sur les biens des jésuites et qu'ils dépensent en frais d'avo 

cat et en constitution de dossiers, les exécuteurs testamentaires abtiennent, le 

21 mars 182 1,  l'émission d'une charte gauvernemeniale. 

A partir de cette date, I'lnstitution rayale pour I'avancement des 

sciences défend ellemême le dossier du futur McGill College. Elle multiplie 

les interventions auprès du gouvernement et poursuit la lutte contre Desrivières 



en empruntant, à son tour, à la source providentielle constituée par les biens 

des jésuites. Le collège, fondé grâce au legs de James McGill, ouvre enfin 

ses portes le 25 juin 1829. 11 s'appuie alors sur une école existante, la 

Monireal Medical Institution, qui en devient la première faculté et dont I'éclate- 

ment, plus tard, servira de base à la première école de médecine de langue 

française à Montréal. 

kfunivmnit& catholique dm IfAm&rlqum britannlqum 

Le sujet de l'université est naturellement subordonné à celui des écoles 

ei les projets de loi qui marquent la première moitié du XIX' siècle présup 

posent un partage des responsabilités entre protestants et catholiques, entre 

évêques, entre leurs inspecteurs,.. Le clergé catholique persévère dans ses 

réticences à confier aux protestants une part de ses préragatives en matière 

d'éducation. Déniant à l'État tout droit de regard à ce chapitre, il s'appuie 

sur le principe voulant que les parents aient le devoir de veiller à l'âme de 

leurs enfants et qu'ils ne doivent pas mettre cette âme en péril sous prétexte 

de vouloir parer à Ifignorance. Ainsi présentée aux Canadiens français par 

leurs guides spirituels, l'éducation est une préoccupation fallacieuse. l e  

3 1 iuillet 1 8 19, l e  Spectateur canadien publie le commentaire d'un lecteur 

scandalisé par les progrès de l'ignorance. u Rien n'égale en ce pays la 

coupable indifférence de ses habitants pour le progrès de I'éducation. L'igne 

rance la plus profonde règne dans nos campagnes; le cultivateur aisé 

regarde comme mal employée une modique somme qu'il donnerait pour 

I'instructian de ses enfants, tandis qu'il prodigue l'or pour décorer l'intérieur 

des églises. » 

Certains catholiques, influencés par la laïcisation de l'enseignement 

telle qu'elle s'est opérée en France à la faveur de la Révoluiion, souhaitent 

que l'Église canadienne assouplisse une position qui confine le peuple à I'inFé- 

riorité. Ceux-là sont soupçonnés du pire: «Un esprit d'insubordination et 

d'irréligion machine dans les ténèbres un système de subversion générale. » 

Pendant que prévalent les considérations d'ordre religieux, des arguments 

politiques s'imposent ailleurs. Ainsi, en 1821, les autorités coloniales encou- 

ragent la formation d'un réseau d'écoles catholiques. Dans une lettre adressée 

le 10 juin 1821 à Lord Henry Bathurst, ministre des Colonies, le gouverneur 

George Ramsay, comte de Dalhousie, écrit: «Dans ceîte province, la reli- 

gion catholique est certainement la meilleure défense que nous puissions avoir 

contre nos voisins, et l'an devrait lui accorder tout l'encouragement possible 

dans le but de promouvoir l'éducation et les sciences. La grande objection 

que l'on a, c'est d'être saumis à la direction de l'Institution royale dont 

l'évêque protestant est le président. » Favorisée là où on s'y attend le moins, 

I'éducation des masses est saurce d'angoisse ailleurs. Le 9 mars 1824, le roi 

accorde la sanction royale à la loi des écoles de fabriques, définies comme 

des commissians scolaires paroissiales. De leur côté, les curés, craignant 

que l'instruction de leurs paroissiens n'érode leur influence, font preuve 

d'a insouciance » en n'agissant pas comme contrepoids dans l'évolution des 

écoles de l'Institution royale. 



fi On deveiiait niklecin aprèn avoir cuni- 

pléié une cléricaiure de F a i r e  ou cinq 

aiuiées chez un priiicieri reconnu qui rie 

pouvait dotmer qrie ce qu'a porinédair. 

Bien soriveni le clerc h i i  aussi bien 

valel, cocher, cniiiiiiinsaire, qu'étlidieni. 

San patron lui anacipair à faire des botë, 

des piiulea, des élixirs. de6 sirops; il 

I'alueiiai~ parfuiri ehez ses meladen, uea 

aecoucli&e~, et lui prdtei~ ka quelques 

trnit6s de iiiédeeiiie qu'il nvail. B 

Salles de I'HBtdDieu de 
Monlréol, au début du 
XX' siècle. 

FILLE D'ESCULAPE 

E n attendant la création d'une uni- 

versild qui ne soit, suivant k~ requête 

plusieurs fois réitérée des évêques du 

Canodo, ni neutre ni protestante, ceux 

qui veulenl pratiquer la médecine - les 

Pierre Beaubien, Jean-Baptiste Meilleur, 

Hector Peltier ou Guillaume Vo l l h  - i r e  

versent (es frontières. Ils vont aux É~ots- 

Unis, en Fronce, en Angleterre ou en 

Écosse puiser k s  connaissances qui leur 

permettent de pratiquer la profession 

médicale. 

Dans la plupart des cas, les 

grands collèges les ont préparés a 

l'enseignement dispensé dans les institu- 

tions étrangères de haut savoir, mais, à 

leur retour ou pays, les ieunes médecins 

sont confines à l'isolement. Qu'ils oient 

c6ioyé René Laennec, qu'ils oient con- 

~ i b u é  O d'importantes dkcowerks, qu'ils 

aient été sensibilisés à des techniques 

aussi révofutionnaires que l'utilisation du 

chloroforme ou qu'ils oient répandu I'uso- 

ge du stéthoscope, ils doivent partager 

le champ de Io praiique médicale avec 

des chorb~ans ou des médecins formés 

suivont une tmditionhéritée duXVîI'siècle. 

Les médecins compétents sont 

donc peu nombreux. Accaparés par les 

multiples activités des ginéralisies, ils 

sont médecins de famille ei de commu- 

noutés. Quatre saisons sur quatre, ils vont 

vers les rndodes qui sont gwdés chez eux 

et ils se penchent sur les quelques indi- 
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1 ~ Enfans. 1 
I Par M I C A I L  U K D X R W O O D ,  M. Di Li- 

cencié dana l'art d'accoucher du Collcgc 
Royal des Mcclecinr i Loridrcr. 

de Montno1 M e M  Instilufion. Ce taurs 

uïof&o aux nidoclna do l ' h ~ ~ i t c l  proler- 

tant ila&rite sur la formation médc&. 

C'ed danc tad natweliemenb q ~ e ,  l ' k r ~  

î i e ~  de McGill ayant échoué d m  ses 
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l'université McGiW, au mois de luin 

1829. 

En 1841, k Bursau médical de 
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dgS rnédecim de longue )ronçaise et de 
langue angbise. Il s'agit de i'kccilo de 

médecin et de chirurgie ck MonirLaI 

surnoméc l'École de medteiAe Victoria 

apèa I1inauguroYan de b Facub. 
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chicwgie, de Part oMtrique ou ds la 

phatm~cih n. 

b stetwt 6 I'fcole de ddeeine 

-asf h a &  en 1847 pa la hrmotlon du 
Collège des médeck et chirprgiens du 
BusCunadm. La sévbrilé de6 rhglmmnts 

du Colkg* p tve I'kamlt de ian out* 

nomia en subdannant sa daorte civile 

Ci Io chorte myah 6 ~'Ëcolada médecine 

de I'Um'wdY MeGill. Devant ce6 f d s ,  

t'Édle se soumat et txgmrrirs l'année 

.univqsiinue 1847-1848 mus Io férule 

d i  MtGill d d  I'oytarltb avqit bkh, 

quqire un* pks ta, dpremerit contestéo. 

c h  éféves qui wrontcompl8ré lelrr cours 

d ceMe &de polirronl avoir le degrb de 
IIUnivenltO McGLII d!optès un arrun- 

gement bit entre ces deux institutions 

[. . .] m, Iibn dans la Mi- du II ode 

bw 1847. 

L'a arrmgement w Qwe deux ais. 

H p d  Cin avec le déport de trois da 
nos bndalî iyc prgbùldnts, l e i  cbcteurs 

Fmncis C. Tbomcs Arnoldi, h n c i a  

Bagdley et- William Sciikland, qui rdim 
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définitivement sas chances d'obtenir k 
s t h t  universaaire gu'elbriciame deplris 

sd bndution. ch phsiouïs knta- 

!ives da mpprochoment weç I'Urrivwdé 

Lavd pbMra,  en 1866, d I'affibiorr 

de I'Écde à une univwslté tnêthodisk, 

I'UnivarsitL Victoria, iikike B Cobourg, 

eh Onlwio. C'est ainsi qu'uycd lait 

vdoir 19s avantoger #une instfidiCih 

udhdiqm ck lomgu~ frakçaise, ~'Écde 

de r n k k l n e  ot de chirurgie de Mbntrdal 

doit, pwr auurrr son independunce, 

crmserillr à une akiiation p h  Abrique 

que rkovs a une universlté prolestonte. 

Cabourg ne menaçoii pdsles i r a d i h m  et 

Ca créabn, an 1876, de la suc- 

cursale menirialuise de PhiversW Lavd 

ut I'obligrdlon i r n p d e  Li la inaison m&e 

de fournir 4 k n t r é d  le mêmr enseC 

gnommt qu' l  Q u é k  rnarqsent rentrée 

du I ' e n s e i m ~  de la rabdecine 6 

k r i l r é d  dons une aukî série d' idrw 

Iveuses tenMvw d'affiliation. Au déport, 

I'Éedc semble acquiescer à la propa- 

s~ iou  de laval et tout laisse croire 

qu'de paiicipsro, en même t r~ ips  que 

le Séminare ai lfÉc:ede de d&, à )O strw- 

tcwotion de lo sucarsale. 

L'Ézol. et I'URivcniie vont con- 

clus un accord qui permetimh l'évêque 

Aprà 1aB0. mais à une 
dote i ~ n b . ,  k 
F<lculté k d i n e ,  
dont I r  m r s  ont étB 
inaugrnbs d I'in*riaur 
m b 6  chdtwu 
R o m ,  te deplae 
dana un i m d k  darrt 
lu hçads &ne sur la 
pkm du McirchMsd, 
dmnin dsptiis piam 
Jacqves-Coriier. 

ne tariipromcitoit pas la foi cies étudants, de k i t r i a l  d'annohccr, le 22 décembre 

dto wi conhnporoin, apmr Io meil- 1877, I'étoblissement des f a c a s  & 
hum eks ruisans : ils nda(laient jomis L IdMersité L o w C  b Manked : u L'ÉcaIede 

Gbaiwg II. wddecina de M ~ é a l ,  qui a bien mérité L 
Lc Cokga aishop ds 
LsnnoxrlUm, dans b 
Cantons de I'Est. II lui 
h : i  nomnr6 poicn qu'Il 



C'es1 la mm du Lo Faculté de médecine ae la province tout entière, sulpiciens, rue Sherbrooke. Malgré les 
vieux c h b h u  Romarrciy, l'y rejoint vraisemblable- 
en b du prernisr h b i  ment dans le cours de dévouement de ses pro- apparences, jamais on n'avait été s i  
de vitle de Mantriml 
inauguré k I l man 
1878, qua s'ell b i n é  
b prcnikr quortier lalin 
t w n ~ k i r .  L 'dmin i r t r~  
lion da l'Université Laml 
6 Maniréal s'y installe 
offiiiellemnit en 1878. 

I'année universiiaire 
1879-1880. Elle occupe 
alars I'oile sud-ouest du 
chdteou. A cette époque, 
la Faculté de droit est 
encore logbe au Cabinet 
de lecture paroissial, un 
immeuble situé non loin 
de l'église NoireDame. 
Lo Faculté de médecine 
s'établira plus tord dans 
un immeuble situé entre 
le châieau et une taverne 
installée à l'ongle de la 
place du Marché-Neuf 
et de la rue NotreDome. 
En letires de fer, oudesiur 

fesseurs, continuera l'œuvre par laquelle 

elle a contribué jusqu'ici à former tant 

de médecins, qui ont fait honneur à leur 

profession. Ses professeurs entrent dans 

cette nouvelle organisation; i ls  auront, 

pour les seconder, d'autres hommes 

distingués, et nous n'avons aucun doute 

que l'on continuera, avec plus de zèle et 

plus de succès encore que par le passé, 

O former les jeunes gens à cette impor- 

proche d'une rupture. Celle-ci fut con- 

sommée à la veille de l'ouverture des 

cours de l'année universitaire 1878- 

1879 quand Laval, exerçant ses prérc- 

gatives sur la composition du corps prc- 

fessoral, tenta d'en écarter certains 

médecins. L'Écale, touiours libre d'en- 

seigner, d'examiner et de distribuer les 

diplômes de l'université de Cobourg, 

refusa I'alliance Québec-Montréal. 

deloporte:afacultéde tantebranchedesprofessionslibérales.~ Ces accords noués et dénoués 
médecine, Universite 
Laval i. En ouire, l'École de médecine et de chi- engendrèrent des frictions au sein même 

rurgie de Montréal participe, le 6 janvier de l'École où certains de ceux qui favori- 

1878, oux cérémonies marquant I'inau- saient la cause de l'université Laval déci- 

guration solennelle de la succursale dèrent de ieter les bases de la faculté 

de l'université Laval à Montréal dans promise. Dépourvue d'adresse, d'équi- 

la grande chapelle du Séminoire des pement, de laboratoires et de salles de 



c m r ,  b FatuM dr mkcbdne de l'hi- 
vaziibtavd à Mamtrwl ri'm dpient p s  

mmins Pm@ & I'ac4cde de médecins 

VL&rBr dmf'avwe des Pina, 6ii ktl i i i  
d&es poumulwiit Ion  anseipment 

mn AYbrU j d d u s o ~  & leur autonomie. 

La 3aculM d i  m6dicini 

d i  18UnlvirslM Laval 

L Minthal 

Rais m s  epdr la fbndation d0 
Io iuccurde de I'lkawoité Lavd C 
Manbéal, b vlbdxih dprie trois é c o k  

d+ médecine rivales. La p r e m h  a la 

plus -se, telle ds PLhiverdrj 

Mill, tenta, P t r ~ a  b Cdlàgm d~ 
m k k i i ,  &exorcm le c a d e  sur i'ew 

sembla da I'eriseigrremmi. Sa iiMa et sa 
c&e, l'&e de rihdscins Viciorio, 

avec sm dlniquer i I'HbteLDiru el b 
I'M@td da la Msblaarth, rLpcnd am 
~ g e n c u s  de I'anss$nerned supértou 
4 d~ pdl$W IaUS )CI k ~ b  de 
pUn!vatsitb Lod .  La $YS ium, [PI 

kdt6 da r k k i n i  ch b v u a i l é  

L d ,  conpl&emmt cüniunk, va krrkr 

I'i~pasibte pour absorber l'Écala dorit 

dle v a t  de se +or dl du m h c  aririp. 

ebionlr h drd&fdquan t r  Isr clhiqipr 

d a  Mpn- ~vHsI~o~.). COI v t  $C 

l'c$pnlioroge en m&eu hdspldior esi 

WSWQ&( 8 t 'hblthn &un &+&me a+ 

mspn&mt sux criléras tb la !ai m a -  
c h .  Conscie~i~as de b r  pokh  b 
adution L prebtdme dD la F m l é  de 
Mdmci~e & la auccwiok, le3 c o m w  

M)LdQI hndoirim ck I'WteCCrieu et & 
I'hbqntal de la,Mbkicorde resient Mies 
our p k i o n s  ei aux mfauslirs & 
r k k  dd midecka Victbrld d r b h t  

dr csdw rnrx pressiaim merdes sur elles 

dorn Le Imi d.e favoristr la Faeulth au 

4hirneit ch Pl!cds. Concbsitm inah, 

due: llUniveisilé, qui omît d h i c l  

I ' d INdtbn  dk &de de méJlciie d Urie 

W l l d ~  P- #qCri l ' é t ~ #  p m t  

adjoint deux phssearp~destcmts.. . fai 

f d a  d'inougumr ses cwrs dons me 

sano cb Sémi~ake d a  sulpicien8 Y ms 

driiqusi au Mantred G e d H p s p l o l  I 

lecr~-PIrikp~a Rbnbt ctoit b &y«i de 
~ É d e  et E m m e l  Pedlinlcpchapde, 

h -r&ire. P a r i r  d'une e-aie avec 

les Mphcair catkliques e x k t m ,  )es 

rnldacim vont sniin~per, rua Notre 

bn, m hapihl adopli à lows besoins 

iranldids. 

Ce wnht hisiorlque a r p h e n t  

Bprowi I'hamanis e m  ks  tstchevk&s 

de M-l r t  de Wh, m t m  les 
d d e d n i  di Lova? .t d i  Vutwio, enki las 

6 t i d h s  der l'&le a ceur de k FmauHBi 

st wcs lec Modréalair, di+& mite 

adverra ie  LI p ~ t l s ~ i s  da lad. b. 
&csrti & k t ,  d& l'&dm a plusieurs 

fels h w r s s  F'Ahntique ) u q ' &  R w ,  o 

nosrti, de 1 ô52 lrqu1Ct I ' ir isai@~aian 

de b uccursdi en 1876, un p issant  

muverissit bvomble d b c~énikn d'wie 
m i m i t 4  rnumkéddse autonoms. 

En 1 s89, Roine api i i  design6 
I'UsiversW toval eem~~s pww seul&. 

cgir  4 itke d1univmM, 4 ' É d  de mûde 

cine et dr ckirurgla da MentcBat rir p w  

v d  #us prékndg jouer ce rbie dom le 

chla d i n e .  Becom~ssiUri en 

c o s c e u i ~ ,  l'tsole rbssit d bi ra  v d d r  

oor priviQw de pi- eî la contrL 

buiion i r  bskms  de inanlire à  ET 

qie  Io k m ,  conhmh F r  one lui du 
30 d icmbre  1690, reflète irai pas un 

adiec diplomatique, mois une h m d d e  
uniai. Ln celk fin d'ornée, m mffei, 

ri l ' k  dr mëdeimo d cb chiwgib 

de Mo~trgCd copsiIIue désorpl~ië 10 

facdté m k h l e  ch 1'Ckilvoiuh.û Lovd 

0 MbitF6al m. 



À la veille des événements qui, en 1837 et 1838, vont déchirer la p o  

pulation des Haut et Bas-Canada, quelques dizaines d'écoles fonctionnent. 

Elles appartienneni à quatre catégories: écoles de fabriques organisées 

autour de la paroisse, écoles de syndics relevant de la Chambre d'assem- 

blée, écoles de I'lnstiiution royale pour l'avancement des sciences, écoles et 

séminaires fondés et dirigés par les congrégations. Ces dernières ont assumé, 

depuis le début du XIX" siècle, la mise sur pied de plusieurs collèges d'en- 

seignement secondaire. Au Séminaire de Québec (1765) et au Collège 

Saint-Raphaël ( 1  767), devenu Collège de Montréal en 1806, se sont ajoutés 

le Séminaire de Nicolet ( 1  803), le Séminaire de Saint-Hyacinthe (1  812), 

le Collège Saint-Roch de Québec (1  81 a), le Collège de Chambly ( 1  8251, 

le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( 1  829) et, enfin, le Collège de 

L'Assomptian ( 1  8321. 

Dans son fameux rapport diffusé au début de l'année 1839, John 

George Lambton, Lord Durham, avait juxtaposé l'attrait et l'indifférence des 

Canadiens lrançais pour l'éducation, deux sentiments coniradictoires qu'il 

n'a pas été seul à observer: « La masse de la population est encore formée 

des durs travailleurs de la campagne [...]; il est impossible d'exagérer leur 

ignorance; ils sont dépourvus au point qu'ils ne savent ni lire ni écrire. » Et 

ailleurs, évoquant leur intérêt pour l'enseignement supérieur qui a conduit à 

la création de nombreux collèges classiques, il écrit: «Je ne connais pas de 

peuple où l'on donne davantage pour I'instruciion élémentaire supérieure ou 

chez qui elle règne réellement sur une plus grande échelle par rapport à la 

population. » Au cours du siècle qui va suivre, des mesures vont être 

appliquées dans le but de créer un réseau scolaire acceptable à toutes les 

clientèles, mais aucune ne saura corriger une situation qui ne sera redressée 

qu'en 1943, quand la fréquentation scolaire deviendra obligatoire pour laus 

les enfants. 

Jusqu'en 1836, le Bas-Canada catholique est regroupé sous l'auto 

rité exclusive de l'évêque de Québec dont le diocèse est formé de 

98  paroisses. La plus considérable d'entre elles est celle de Notre-Dame de 

Montréal dont les limites débordent l'ancienne seigneurie des Messieurs de 

Saint-Sulpice pour s'étendre iusqu'aux Laurentides et dans I'Outaauais. Le 

13 mai 1836, au terme de démarches qui oni duré plus de quinze ans, Rame 

accorde le statut de diocèse à cette vaste paroisse plus populeuse que le 

reste du diocèse de Québec. À sa tête, Jean-Jacques Lartigue, un Montréalais 

de naissance apparenté aux principales familles terriennes, est soutenu par 

un coadiuteur originaire de Lévis, dont l'influence sera déterminante dans 

l'avenir des universités: Ignace Bourget. 

Le 31 mai 1842, les iésuites, qui ont été encouragés par Jean-Jacques 

Lartigue à revenir au Canada pour y reprendre leurs fonctions d'enseignonts 

et poursuivre Ifévangélisation des Amérindiens, sont accueillis par son suc- 

cesseur, Monseigneur Ignace Bourget. Celuici caresse l'idée de rendre leurs 

biens aux iésuiies en les appuyant dans la création d'un collège qui, placé 

saus leur direction, adopterait bientôt la structure d'une université caiholique. 

 vous avez ici, écrivait Ignace Bourget au mois d'août 1840, de grands biens 

qui à la vérité sont entre les mains de notre gouvernement, mais qui n'y sont, 



je crois, qu'en dépôt. Car certains traits de Providence qui ont eu lieu à 
l'égard de ces biens, depuis qu'ils sont passés en ces mains étrangères, don- 

neraient à espérer qu'ils vous seraient rendus si vous étiez sur les lieux. » Ils 

y viennent avec l'intention de s'établir à La Prairie où, pendant les douze 

premières années de leur retour dans leur ancienne seigneurie, ils prennent 

charge de la cure et jettent les bases d'un premier collège. Ils se replieront 

plus tard sur Montréal aù, en 1848, i ls vont fonder le Collège Sainte-Marie 

dont le rectorat sera conFié à leur supérieur, le père Félix Martin. 

Poursuivant son objectif, l'évêque de Montréal soumet aux évêques 

cathaliques du Canada l'idée de revendiquer les propriétés des iésuites pour 

l'usage exclusif de l'Église catholique canadienne. L'initiative conduit les 

prélats à rédiger une requête en ce sens et à l'expédier au gouverneur, 

Charles Metcalfe. C'est alors qu'intervient Louis-Hippolyte La Fontaine, p r o  

cureur général du Canada-Uni, qui suggère à I'évèque de Montréal d'aiuster 

cette requête aux objectifs du gouvernement central qui souhaite consacrer 

les biens de la Compagnie de Jésus à l'éducation. Diplomatie oblige. .. mais 

les évêques craignent qu'une interventian de leur part en faveur d'une uni- 

versité catholique n'aboutisse à la création de l'université neutre, taujours 

réclamée par plusieurs Canadiens français imbus de valeurs libérales. Un 

Après quelques années 
possées dons une maison 
de bois de lo rue Soint- 
Alexandre, les iésuites 
ironsporteni le Collège 
SainteMarie dans un 
immeuble voisin, le 
egrond colkge*, cons- 
iruii en 185 1 . Plus sobre 
que le projet ciconire, 
l'édifice comportoii un 
dome, démoli quelques 
onnées plus tord lorsqu'il 
O follu lui ojoukr un éioge. 

Collège de SointeAnne 
de-loPocotiere 



Nos universités n'ont jamais eu de gmnds 

moyens, oussi onklle du, pobr se doter du 
muleriel nkessoire aux éludes, compter 

wr des dons et sur mille ptik hasards 

qul pourmpknt à I'esmnhl, Devant Io 
phnurie de corps destin& d leur insimction, 

les  étublonts sr nrantrérent débrouillords et 

s'rrrgogérerit dons Io direction du viol 

sépuhures. Assistant aux funkailies le jour, 

delerrant leurs c sujets m la riult, ils inqui& 

Grant longimps les hùbitonis des villes et 

der campagnes qui l tsoient des nwslles 

comme c d k i ,  rcipporiée par 10 M i n m  

du 12 décembre 1864: u Hier matin, vers 

5 heures. un porteur de lait a irouvs, 

delont "Mount Pleosant Terrnm", prés de 
Io montagne, un cadavre renlermé dans 

un x i c  ; c'6bit mns doute un corps exhumé 

de quelque cimatiiire por des ihdionts 

qui I'ouroienl echappB Ib. * Ou comme 

cet entrefilet paru dans le No~ional du 

5 févriar 1876 6: 5 On doit se rappeler qu'il 
y o une couple da semaines, hs journuux 

mt parré à diverses reprises de vols de 
codovres. faiis par MM. les ktudianis en 

rnkdecine, snhe autres celui de Soint- 

Consront. Or, il fut impssi ble da dkowrir  

QÙ mien i  p l ~ I I ~  ler cadavres v o k  a 

wiie dernière place. ri I'm avoit complh- 

meni abandonmé les recherchas larsqu'm 

s'adresna 8 M. Cinq-Mors, habile &iective 

de cette ville. Cet agent se mit en corn 

pdgne et parvanoit hier 8 remetire enire 

Iea moins des familles les corps de 

Cklina Baimonneau, femme de Zoiiqlw 
Bsllsfeuille. et celui de Joseph lafreni&e. 

di1 Pmiririille. >P 

autre événement assacié à la question des biens des iésuites va contribuer à 

raffermir la position des prélats bascanadiens : l'intervention de l'évêque de 

Toronto qui favorise un partage des biens enire tous les catholiques du pays. 

Deux ans plus tard, les prélats catholiques ont enfin choisi de favoriser 

I'éducation supérieure et de placer la population d'origine française sur le 

même pied que ses compatriotes d'origine britannique qui disposent de 

quelques institutions de type universitaire en ~ouvelle-Écosse, au Québec et 

en Ontario. Le document, intitulé ((Projet d'établissement d'éducation à laire 

s i  les biens des iésuites sont remis à l'Église catholique du Canada D, s'adresse 

au gouverneur: aVos pétitionnaires n'hésitent pas à prendre l'engagement 

solennel de fonder, à même les revenus de ces biens, un ou plusieurs éta- 

blissements d'éducation supérieure dans lesquels seront enseignées telles 

branches de sciences que pourraient requérir les besoins du pays, et même 

d'y établir des cours de médecine, de droit, d'économie domestique et même 

des beaux-arts, adaptés aux besoins de toutes les classes de la société, dès 

qu'il se présenterait un nombre suffisant d'élèves pour suivre ces cours [...]. n 
Les évêques s'appuient sur une tradition de tolérance et sur des pri- 

vilèges acquis après la Conquête par la population d'origine française. 

Montrant qu'ils n'ont pas oublié la promesse des souverains anglais de 

protéger la foi catholique au Canada, ils leur demandent de «laisser intacte à 

ses enfants celte part la plus belle de l'héritage de ses pères, sous la pratec- 

tion d'un gouvernement plein d e  bienveillance et de iusticen. La population 

« a  donc le drait de désirer un enseignement complet, qui convienne aux 

classes industrielles et commerciales, et qui satisfasse en même temps aux 

besoins des classes élevées de la société et des hommes de profession, avec 

toutes les garanties d'orthodoxie et de moralité que demandent les intérêts 

de la foi [...] ». Selon les auteurs du document, seule l'Église dispose du pau- 

voir légitime de veiller sur la formation des étudiants catholiques: «Disons 

donc que I'au~arité religieuse, pour remplir sa mission, doit s'exercer sur le 

choix des maîtres, le cadre de l'enseignement et les mesures réglementaires 

[...]. Le dessein des évêques cathaliques du Canada serait donc de fonder 

une université où l'on pourrait prendre les degrés qui permettent d'exercer 

les professians libérales. » 

Cette requête à laquelle le gouverneur n'aurait pas répondu a permis 

à ses signataires d'embrasser le vaste champ de I'éducation supérieure et 

d'examiner plusieurs types d'orientation personnelle et prafessionnelle. Leur 

« Prajet d'établissement d'éducation » examine les études collégiales, les 

«cours spéciaux pour le commerce et l'industrie i> et «les cours spéciaux pour 

les cours universitaires». Enfin, les prélats énumèrent les facultés formant le 

noyau des aétudes supérieures de l'université»: draii, médecine, belles- 

lettres, sciences naiurelles, histoire, philosophie, mathématiques, noyau 

inspiré de la structure de l'université belge de Louvain. 

-Le 26 mai 1846, la Chambre d'assemblée du Canada-Uni opte en 

faveur de l'application des revenus des biens des iésuites à I'éducation tant 

des catholiques que des protestants du Bas-Canada. La loi est sanctionnée le 

9 juin. Formellement invités, en 1847, à mettre un terme à leurs démarches, 

les évêques obtempèrent. II faut attendre 1851 pour assister à l'exhumation 



du proiet d'une université catholique. L'initiative en est attribuée à Ignace 

Bourget qui suggère que ce sujet soit obordé lors du premier concile de la 

province ecclésiastique du Canada (Montréal, Kingston, Byiown [Ottowa] et 

Toronto en font partie] prévu pour le 15 août 1851 , 8 Québec. «Votre 

Grandeur », écrit-il à Monseigneur PierreFlavien Turgeon, administrateur du 

diacèse de Québec, ~croirai tel le que le concile devrait s'occuper de la fon- 

dation d'une université et de l'érection régulière de collèges dépendant de 

cette maison mère? Ne  serait-il pas temps de prendre les devants et de naus 

faire constituer légalement maitres de l'enseignement catholique? Pourrait-on 

refuser au Bas-Canada ce qu'on a accordé au Haut? Le gouvernement ne 

serait-il pas forcé par la nécessité des choses de nous accorder les privilèges 

ordinaires aux universités lorsqu'on ne lui demanderoit aucuns Fonds provin- 

ciaux pour la dotation de notre institution qui nous mettrait sur le pied d'éga- 

lité avec McGill Universib et Queen's College? La crainte que les lai'cs ne 

s'emparent ~ l u s  tard ici, comme en France, de l'éducation ne seraitelle pas 

une raison pressante pour nous de travailler du moins à réaliser ce proiet? 

Ne  serait-elle pas aussi pour le Séminaire et les collèges un urgent motif de 

s'entendre à l'amiable entre eux pour n'être pas exposés au monopole uni- 

versitaire? N'est-il pas vrai que le Séminaire de Québec serait, plaudenribus 

omnibus, choisi pour être l'université catholique de notre Amérique britan- 

nique? Quelle force nous aurions dans une pareille instiiution, après que nous 

aurions obtenu, comme de droit, la  sanction pontificale! C'est une idée 

camme une autre que ifenvoie à la bonne aventure. Elle fera ou ne Fera pas 

son chemin, c'est autre chose. Je la dépose, pour ce qu'elle vaut, aux pieds 

de Votre Grandeur. n 

Lorsqu'il pense à l'institution qui pourrait devenir -ulrUnivegsih$ 

catholique pour toute l'Amérique britanniquer, Ignace ~our~~t;~$di'h&$!d , .  . .. - 
un tripleabjectif. Premièrement, créer, par l'affiliation descollLg&'cbsiques .. ' ,  

du Bas-Canada, une université provinciale «doni la tête aurqiJ Qt'P 96 
Séminaire de Québec et dont les membres auraient été nos d iven~~d lèges,  , , 

que nous aurions ainsi rehaussés en les rendant collèges urtiv~Sitdiresi, 

Deuxièmement, damer le pion aux tenants de l'université neutre, mbte"rs d:un 
projet où la morale religieuse est placée sur le même pied que «la partie 

instructive u dant l'orientation relève, selon eux, de u la patrie, cette grande 

réunion de tous les intérêts». Troisièmement, éviter que les diplômés des col- 

lèges classiques ne soient absorbés par l'université McGill dont l'évolution, 

lente dans ses débuts, adapte un rythme qui souligne cruellement le retard 

des catholiques en matière d'éducation supérieure. C'est une rivale qui 

risque, au gré de son développement, d'attirer les ieunes gens qui chercheront 

les moyens de s'introduire, comme an dit alors, dans <(les branches du com- 

merce et de Ifindustrie». 

Au cours des quelques mois qui ont précédé l'intervention de l'évêque, 

les Montréalais ont fondé deux écales professionnelles destinées à un long 

avenir. Fondée en 1843, l'École de médecine et de chirurgie de Montréal a 
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trouvé, en obtenant l'autorisation de praliquer à l'Hôtel-Dieu, le moyen de se 

qualifier pour la distribution des diplômes universitaires. D'autre part, le 

Montréalais Maximilien Bibaud a ouvert son École de droit dans les locaux 

du premier Collège Sainte-Marie. Les médecins catholiques de langue 

française disposent donc d'instruments de formation équivalents à ceux de 

leurs confrères du McGill College. Quant aux notaires et aux avocats, i ls 
peuvent enfin, sur place, s'initier aux doctrines du droii et du notariat et 

obtenir une H licence de pratique,. 

Au début de l'année 1852, le diocèse et le Séminaire de Québec, 

qui ne se connaissaient pas de ressources humaines ou financières pouvant 

leur permettre de gérer une université destinée à l'en 

du Canada, réévaluent le projet de l'évêque de M 
tinée aux étudiants 

établissemeni un 

es où nous naus trouvons, 

oyens présents, et qui cepen- 

Malgré les modificaiions nombreuses à son projet initial et malgré le 

fait qu'il en soit virtuellement écarté, Monseigneur Bourget poursuit dans la 

voie de la conciliation. Que la Future université reconnaisse les écoles p r o  

fessiannelles de Montréal et leur droit à décerner des grades universitaires, 

qu'elle favorise l'affiliation des collèges, qu'elle aiuste son idéologie 

religieuse à celle des Montréalais, moins u libéraux» quand il s'agit de con- 

céder des prérogatives à l'État, il n'en demande pas plus. Sauf le 4 mai, 

lorsque, dans un sursaut intuitif, il annonce son intention de laisser le diocèse 

de Québec forger son université pendant que Montréal constituera la sienne. 

Finalement rallié aux objectifs des Québécois, Ignace Bourget écrit, 

le 14 mai 1852, lendemain de la signature de l'arrêté en conseil Favorisant 

I'éiablissement de l'université du Séminaire: «Nos collèges pouvant par- 

ticiper aux privilèges de cette institutian, ie serai iustifiable a leurs yeux, si 

plus tard on venait à dire que i'ai porté plus d'intérêt à un établissement 

étranger qu'à ceux de ce diocèse. La raison qu'il faut s'unir pour donner à 

une pareille institution taute l'importance qu'elle peut et doit avoir sera tou- 

jours péremptoire pour moi. n Cette union équivaut à un mariage de  raison 

entre des conioints disproportionnellement nantis. D'un côté, Québec 

auréolée du prestige d'une université, mais n'ayant que la Faculté de théale 

gie à offrir aux étudiants désireux de s'instruire. De l'autre, Montréal avec 

ses écoles de droit, de médecine et de théologie. 

La charte impériale porte la date du 8 décembre 1852. En y apposant 

sa signature, la reine Victoria encaurageait la création de la première uni- 

versité catholique de langue française en Amérique et faisait du Séminaire 

de Québec le dépositaire des destinées universitaires des Canadiens 

français. Un an plus tard, exactement, l'archevêque de Québec, Pierre- 



Flavien Turgeon, mettait le point final à la lettre pastorale qui devait être lue 

au prône des églises de son diocèse le dimanche suivant. Cette annonce 

précisait que la première université de langue française en Amérique du 

Nord, reconnue et bénie par Rome, porterait le nom du premier évêque de 

Québec, Monseigneur François de  Montmorency-Laval, fondateur du 

Séminaire de Québec. 

L'Univenitb Laval & Montrbal 

Contrairement auxvœux de I'évêque de Montréal qui souhaite que le 

lien éducatif entre les deux diocèses soit fertile, les relations qui s'établissent 

entre l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, l'École de droit du 

s arguments sont nombreux: l'irréligion qui menace les ieunes 

Montréalais aîîirés par M ~ G ~ I I  ; les coûts reliés ou fait d'étudier dans une ville 

lointaine; l'importance numérique de Io population de la province ecclé- 

siastique de Montréal ; le dynamisme commercial, indusiriel et culturel de la 

ville incomparablement mieux défini que celui de la ville rivale; l'association 

des écoles de droit et de médecine à des institutions impies qui menacent 

l'influence de l'Église de Montréal pourtant plus proche de Io doctrine de 

Rome que celle de Québec ... En 1873, il repousse la proposition d'établir 

une succursale de l'université Laval, affirmant qu'en essayant de I'étoblir 

l'évêque de Montréal «ne pourrait que ruiner son outoriîé et son influence». 

Rome va finalement rejeter sa demande et se rendre à la requête de 

l'université Laval qui ovoit ossocié sa disparition à la création d'une univer- 

sité montréalaise autonome, et sa survie et son essor au projet de succursale. 
Le 1" février 1876, Io Congrégation de la Propagande conférait à Laval le 

privilège d'être et de demeurer la seule université catholique au Québec. 

Deuxième de qu'il confie 6 des commu- 
Moniréol. Inn h r a e )  nouiés relinieuses II est à 

b q u &  en hommage b 
Monseigneur lgnoce 
&urge1 le 16 navembre 
1872. 
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là le premier quarlier 
latin des francaphones 
monlréalais. 

L'institution québécoise obtenait simultonément le droit d'ouvrir une succur- 

sale à Montréal. Le 9 mars suivant, au nom des cardinaux qui en avaient ainsi 

décidé, le cardinal Alexandre Franchi, qui avait personnellement favorisé 

l'autonomie d'une université rnontréalaise calquée sur Laval, adresse à 
l'évêque de Québec une lettre exposani les motifs qui avaient guidé ses con- 

frères: u Ayant mis de nouveau à l'examen le projet de fonder une université 

à Montréal, on en a reconnu l'impossibilité, spécialement pour la raison 

qu'une telle fandation compromettrait l'existence de l'université Laval, laquel- 

le, à cause des services rendus à l'Église et à la société et des sacrifices pécu- 

niaires qu'elle a faits, doit être soutenue et conservée. Que néanmoins, cette 

université devant servir d'une manière particulière pour tous les diocèses de 

la province de Québec, on a reconnu comme une chose iuste que ses suf- 

fragants y aient un contrôle, lequel soit en même temps une garantie pour 

eux, et un avantage pour l'université elle-même. B 

Ayant reconnu le bien-fondé de la plupar! des arguments invoqués par 

les Montréalais, y compris l'impossibilité d'affilier les écales de droit et de 

médecine, le représentant de Rome affirme: «II ne se présente pas d'autre 

expédient que celui d'établir à Montréal une succursale de l'université Laval 

[...]. n Suivent dix conditions, dont certaines cantiennent le Ferment qui con- 

tinuera d'alimenter la querelle universitaire: l'établissement de la succursale 

aux frais du diocèse, l'uniformisation des cours dans les deux universités, 

l'intégration par les facultés de droit et de médecine de Laval des professeurs 

des grandes écoles montréalaises et la sous-représentation de Montréal au 

sein du conseil universitaire «qui doit être composé des directeurs du 

Séminaire de Québec et des trois plus anciens professeurs de chaque faculté 

par ordre de nomination u. Cet aspect de la représentation rendra impra- 

ticable l'intégration de l'École et de la Faculté de médecine puisque les 

médecins de l'École refuseront d'étre placés sous l'autorité de leurs confrères 

de la Faculté qui sont les seuls à pouvoir répondre au critère d'ancienneté. 

Le document créant la succursale confirme en outre la volonté de Rome 

de laisser entre les mains du clergé la conduite morale et pédagogique de 

I'institution. 



- a  uo!pa+o~d la sJno3as Jal?ld !nl D la uo!ynl!ysu! ar!poI 

Jas!JonDj p sasJoj sJnal luoA!ns iuanb!lddo,s snoi 'ar!psns anb!lolsod~ uo!yn+!y 

-su03 DI ap ia ianap i!pnp uo!inDaxa,l O +uaway3?duia aipu!oui al aluaw ap 

ruouarsqD,s 'roinld anb s!ou 'anbuoslanb al?!uow aun,p ~ a n b ~ u o , ~  no ( a l ~ s ~ n ~  

ons os la ?l!sJaA!un ai!po( a~ruo3 +!os a3 anb !onb JawoJl 'sqqnd snpuaJ iuos 

sl!,s inoilns 'sl!~sa Sap suop no saim Sap ~ o d  'sa~ino,p ~ o d  no sauiaui-xna J D ~  

'J!U~AD,I D las0 ~u !od  au ap 'D~DUD-J ua yos a3 anb ?+!u6!p +a a~6ap sanblanb 

ap sanb!iso!s?133a [sa1 anb] !su!o 'sal?p!j sa1 snoin ru!o!ua !nb 'S !SU~ /~DAD~  

sDd!sJan!un wn3 'jai3?p un an6lnwo~d auoy 'asnos ua sasaso!p sa1 ~ n o d  

la alla ~ n o d  asnair~o~ ' a ~ n l  aUa3 JaJi!qJo,p assol ' ~ 8 8  1 Ja!JA?j LZ a l  

.~oa~+uow ap 

la 3aqqno ap auis!uo6o~uo aJ!Dlnsas al iuoJai!p?J33D salia 'inoi~ns 'ia U!DD 

-!iawo-p~ou auis!3!loqroD np m a 3 ~ a q  np a3ualnqJni DI ~au6qnos ap sa~uanb 

asu03 salod!>u!~d ~ n 0 d  +UOJnD Sal(3JDui?p sas sain01 .anlosqD I!os IDaJiUoW 

ap a~uopuadap O] anb +uolnoh ' 9 ~ 8  1 ap iaJ>ap np sas!o>?qanb suo!io~a~d 

-ialu! xno 4104 lauuop +uauialo~aua6 +a saJino Sap la Sun Sap sa3uoalop xno 

all!aJo,l ~a la ld  au01  ap iuoJpua!A slnapossoquio sag .aJ!oi!siaA!un uo!(sanb 

DI U O ~ ! ~ D A  no,nbsnl ~a i~odsuoq 'IDAO~ ap asno3 DI j!os ' ~ o a i ~ u o w  ap asno3 

DI  os luop!old ' ~ U O A  saJ!oss!wa xnaJquiou ap ' ~ 8 8  1 9 9 ~ g  1 a0  .siasnaJD 

sa1 aJ+?,p iuoJanu!iuo3 y o ~ p  ap la aupapaui ap saIo>? sa1 iuop saDuD!IIo 

Sap la s+uauiaJ!q>ap Sap 'salla~anb Sap u!ouiai al oJas ' a ~ q o j  S ~ ~ J D ~ - J - P J D ~ O P ~  

'~nassa33ns uos .SUD LL D 1 1  .auuo!ss!uiap ia6lnoq amu61 ' 1 0 ~ ~ 1  al!sJah!un,l 

ap allain+ DI snos IDairuOW Ja>old ap iua!A !nb au08 ap uo!suaqa~duio3u!,l 

~ o d  n3u!oA 'u!ouapual a l  -+uapa3aid SJDU ap s!ou np uo!s!>ap 01 iuau 

-~!juo3 a 3aqano ap all!A DI SUDP ' IDAO~ ?l!sJaA!un,l luawanb!uouw lu~a6!Ja 

'XI a!d adod a( ûJ?d-iU!DS aJ+ON ap sanb!loisodo saJUa1 sa1 '!Oui ç [  a l  



LE J U G E M E N T  D E  R O M E  

A yant à nouveau soupesé la requête de l'évêque de Montréal qui demandait 

la création d'une université montréalaise indépendante de l'université Laval, 

la Congrégation de la Propagande recommande, le 1"' février 1876, que sa réponse 

soit ocheminée à I'archevëque de Québec qui devra ensuite la communiquer à ses 

suffragants. Elle est rédigée, à Rome, le 9 mars suivant: 

c l . . . ]  on en a, écrit le cardinal 

Alexandre Franchi, reconnu I'impossibi- 

lité, spécialement pour la raison qu'une 

telle.fondatian compromettrait l'existence 

de l'Université Lovol, laquelle, à cause 

des services rendus 6 l' iglise et à la 

saciété et des sacrifices pécuniaires 

qu'elle a faits, doit être soutenue et can- 

semée. Que néanmoins, cene université 

devon1 servir d'une manière particulière 

pour taus les diocèses de Io province de 

Québec, on a reconnu comme une chose 

jusie que ses suffragants y aient un con- 

!rô/e, jequel soit en même bmps une 

garantie pour eux et un avantage pour 

l'université elie-même. Que ce but pourra 

s'obtenir, en laissant intactes les disPasi- 

tians fondomen!o/es de Laval, son odmi- 

nistration financière et tout ce qui regarde 

les relatians entre ladite université et le 

séminaire orchidiocésain, et en accar- 

dant aux évêques, saus la de 

l'archevêque, la haute surveillance sur 

tout ce qui concerne la discipline et la 

dockine, soit relativement oux profes- 

seurs soit par rapport oux élèves. Que 

pour cela le recteur de t'Université, dans 

une réunion annuelle des évêques, devra 

faire connoître exactement l'état de la 

mème Université sous les deux rapports 

mentionnés, et les évêques auront le droit 

de faire leurs observations et de proposer 

les changements et les améliorations 

qu'ils jugeront oppartuns, sauf, comme il 

est dit plus haut, les dispositions fondo- 

mentales de I'Université. Qu'en général, 

il y aura toujours liberté, même obligation 

pour /es évêques, d'exercer cette haute 

surveillance, en réclornant /'attention de 

l'archevêque et du recteur de I'Université 

sur tout ce qu'ils jugeront à propas de 

conseiller, sans jamais cependant recou- 

rir au moyen de la presse laquelle, d'ardi- 

naire, comme l'a prouvé dons le cas 

actuel une kiste expérience, sert plus a 

aigrir les esprits et les questions qu'a 

remédier au mol et oboutit à causerpréju- 

dice à l'honneur de l'université et souvent 

même à l'honneur de la cause catholique. 

Que l'on reconnaît la nécessité de 

pourvoir en quelque manière à I'instruc- 

!ion supérieure de ces jeunes gens de 

Montréal, qui ne peuvent fréquenter l'Uni- 

versité Laval, comme aussi d'empêcher 

que les écales de droit et de médecine, 

existant dons ladite ville, ne coniinuent 

d'être affiliées à des universités prates- 

bnles, et beaucoup plus encore que /es 

étudiants catholiques ne fréquentent de 

telles universités. Que du reste, comme il 

est évidemment impossible de la port de 

Laval d'accorder /'offiliation auxdites 

écales, laquelle équivaudrait à l'érection 

d'une université paur ainsi dire distincte 

et indépendante à Montréol, afin de 

pourvoir cependant à la nécessité im- 

posée plus haut, i( ne se présente pas 

d'autre expédient que celui d'établir à 

Montréal une succursale de l'université 

Laval [...J. 3 



Le clergé obtempère, mais les Montréalais, acteurs ou témoins de 

l'essor commercial et industriel de leur ville, sont de ~ l u s  en plus réticents à 
considérer l'université Laval comme étant la leur. Parce que les cours daivent 

être (( uniformes à Laval et à Montréal », il ne leur est pas permis d'ouvrir des 

écoles de commerce, d'architecture ou de génie dont les Canadiens français 

ont un urgent besoin s'ils veulent prendre leur part de la prospérité qui 

s'annonce. Craignant de voir leur aide détournée au profit de Québec, les 

«élites» ne dotent pas I'université et promettent de le faire seulement quand 

elle aura obtenu pleins pouvoirs sur sa gestion et sur ses orientations. C'est 

dans cette perspective qu'est constitué en 1887 un syndicat financier conçu 

pour doter I'université de bâtisses convenables. 

Une première étape vers I'autonornie est franchie le 2 février 1889 par 

la publication de la constitution Jam Dudum. Le document, d'une texture d ip lo  

matique certaine, confirme d'abord la suprématie de l'université Laval, 

a seule reconnue et regardée par nous comme I'université catholique du Bas- 

Canada », et annonce le maintien d'une certaine dépendance académique 

pour la succursale qui doit être uconservée comme un autre siège de la même 

universitéu. Le symbole ultime de cette appartenance, le diplôme émis par 

l'université de Montréal, continuera d'être soumis à l'approbation du con- 

seil universitaire de Laval qui le décernera, comme autrefois, moyennant rede- 

vances. Le sceau de la maison mère, en créant l'illusion d'une soumission 

académique, continuera d'irriter les Montréalais. L'Université Laval et sa i< suc- 

cursale» partagent le même recteur, mais depuis la création de l'archidiocèse 

de Montréal, au printemps 1886, le vice-recteur de I'université montréalaise 

répand de ses actes et de ses engagements aux évêques de la province 

ecclésiastique de Montréal. Victoire sur Québec: Montréal peut choisir ses 

professeurs et désigner les doyens de ses facultés. 

La vie administrative de I'institution montréalaise est confiée au syn- 

dicat financier créé deux ans plus tôt. A quelques nuances près, l'université 

de Montréal es, autonome, entièrement gérée par l'archevêché. Libérée de 

liens administratifs qui ralentissaient son essor, l'institution, officiellement 

désignée sous le nom d'université Laval à Montréal, peut envisager la cans- 

truction d'immeubles permanents, négocier une paix définitive entre l'École 

et la Faculté de médecine, rassembler ses facultés sous un seul toit, en créer 

de nouvelles et voir s'ébaucher, enfin, l'esprit de corps dont la querelle a 

retardé l'épanouissement. 

Pendant la trentaine d'années qui vont suivre, le silence imposé par 

le pape Léon Xlll sera respecté; il avait accordé à Montréal une partie de 

I'autonornie a laquelle elle aspirait, croyant ainsi l'avoir amplement satis- 

faite sans brimer Laval: u [...] pardessus tout, c'est notre persuasion que les 

catholiques du Canada, laissant de côté leurs dissensions et réunissant leurs 

forces, mettront constamment leurs sains à rendre de plus en plus stable cette 

belle université de manière qu'elle ne rencontre de iour en iour que des cir- 

constances plus prospères et plus favorables. » 
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du sérniiinire diocésain. Ils enïrepreuneiit 

relie œuvre avec! uiie joie el un zèle qiri 

semhlent présager un lieureux suecés. 

Volrr Grandeur voiidra bien rendre riolre 

loiiaiqq parfaite eii dienn~ un Te Deum à 

lpiace Brinrget 

. m : = 1 7  .z .2w: 
Le Grand Séminaire et le a Depuis 200 ans que 
Collège de Montréal, rue votre Séminaire esi établi 
Sherbrooke. Onzeans dans ce pays, il a fait 
avant que Montréal ne sans doute, et il fail 
soit formée en diocèse, encore beaucoup de 
ce qui est réalisé en 1836, bonnes œuvres; mais il 
Jean.Jocques Lartigue ne faisait pos la sienne, 
organise des cours de écrit-il, le 1" novembre 
théolagie donnés dans 1840, ou supérieur du 1 la paroisse Saint-Jacques. Séminoire. Le voici rnain- 
Un des premiers étudiants, tenont en possession 
Ignace Bourget, devien- de son bien et de son 
dra le deuxième évêque héritage. B 
de Montréal. Poursuivont 
l'œuvre de son prédé- 
cesseur, il confiera aux 
sulpiciens Io tâche de 
former les prêires du 
diocèse de Montréal. 

Lo cour de récréation 
des grands, au Grond 
Séminoire de la rue 
Sherbrooke, à Montréal. 

L'JCOLE D E S  PRÊTRES 

L es prêtres canodiens qui avaient 

complété leurs études à Rome ou à 

Paris étoient bouleversés par l'ignorance 

de leurs confrères. Parlani latin avec un 

accent réputé incompréhensible, inca- 

pables d'interpréter les Écritures et le droit 

canon ou de défendre leur engagement 

religieux, les aspirants à la prêtrise 

étaient initiés à la théologie à l'école du 

bon vouloir. 

En 1825, Jean-Jacques Lartigue, 

évêque auxiliaire de Montréal, dirige 

sous la férule de Monseigneur Octave 

Plessis un diocèse oificiellement constitué 

le 13 mai 1836. Ce iour-là, I'u évêque de 

Québec àMontréal D devient l'évêque de 

Montréal. Le premier. L'avancement dece 

sulpicien est mol vu par ses pairs et il 

devra, foute de pouvoir étoblir le siège de 

l'évêché dans l'église Notre-Dame, faire 

de Saint-Jacques sa cathédrale. C'est 

dans cette église, dont il a pris possession 

en 1 825, que s'ouvre l'École de théolo- 

gie destinée à la formation de sulpiciens, 

une ucompagnie~ réputée française qui 

atiire peu de Canadiens. II instaure des 

règlements plus sévères, imposant aux 

aspirants prêtres un séjour obliga~oire 

d'une année dans un séminaire afin qu'ils 

s'y consacrent à l'étude de la théologie. 

Quinze ans plus tord, on fonde 

le Grand Séminaire dons l'immeuble du 

Collège de Montréal, rue Saint-Paul. 

L'article 1 du concordat intervenu entre 

le Séminaire et Monseigneur Ignace 

Bourget, successeur de Jean-Jacques 



ia~iigeie, indique la phceocc~ée d h r -  19 Campagnie de Saini.Subice. Cette 

nids pw k s  sulpiciens dans IQ fsrmoiion vaste proprieth s i k h  rue Sbrbrooke, i 

re!ig*wm des Boc&se+m, qd Lew est I'eugst de b Cbte-dasNeiges, est bion 

m f i  u pou  touiours et irrivoca- connue des ékidionta qlil s'y renchient à 

b k i n ~ n i ~ .  

La cehabitdon du Grand Sémi- 

nake J du t d k e  ds Meniréal, connu 

&puis longtemps sow le nom de Pe4i 

Sêdndre, fait de ce dernier un lieu 

diitkaciion : ks caMg iens s'inibreueid 

Q la vie de leurs aînés el songoni (3 les 

suivre; les sdrninarister consournt quel- 

ques haures d'mseignemeni w x  @uies 

c d w e n s .  En 1857, cinq ans a p r k  b 
bnclaiiorl del'universiip Laval i Wh, 
le Grend Srninoire, compose & qudre 

prafecrrurs et de 46 etudionk, d h é -  

riogs dons la a m b o n  de campagne r de 

picd pour suivra d a i n s  cours. Elb tlen- 

dra ks futun pr&es Cr I'kprt des tenta- 

lion6 de la vie &no et les invitera au 

re~;uei!lsmnt. En 1862, le CoYdge de 
Montréal s'installe b wn tour sur b rue 

Stœbooke. 

La naismce de Io ruccurxi$ de 
YUniversit4 Laval va canfirmor MefPieurs 

les sulpiciens dons kur r61e ci'éducakurs 

e~ bw permertant, a p r l i r  du 2 awil l879, 

de ieter les hses de la Focuîté de théala- 

gia et de preporer les ~OnFincfristes aux 

gmdes univmi taires. 

PTlfw5 mrunibl& au 
Grand Shinoirw da 
Msntrbi dans Io d e  
dos quairihes i w m h  
d ' a h  w e r d d a  qui 
an! HJ lieu B c d  endroit 
d u d w 7 ~ i l 9 4 5 .  









v ers la fin des années 1880, Montréal s'apprête à célébrer le 250" 

anniversaire de sa fondation. De nombreux travaux de construction, con- 

duits à travers la ville, illustrent la détermination des Montréalais d'origine 

française à s'affirmer sur tous les fronts, y compris celui de l'éducation. En 

septembre 1888, les parents qui, selon l'expression consacrée à l'époque, 

~poussentr, leurs enfants aux études et décident de  leur orientation future, 

conduisent leurs adolescents au Collège Mont-Saint-Louis, rue Sherbrooke, 

qui a été inauguré même si les travaux de construction ne sont pas com- 

plétés. Dessinée en boulevard, cette artère est la préférée des voyageurs qui 

l'empruntent pour traverser l'île de part en part. La tendance à y déployer ce 

que la ville a de plus beau se manifeste déià. Le défilé des ouvriers des car- 

rières ne fait que débuter. II se poursuivra pendant les quinze à vingt 

prochaines années, le temps d'élever un monument à la bourgeoisie mont- 

réalaise : ces demeures sobres et solides qui, à l'ombre du square Saint-Louis 

et du collège, accueilleront soit des familles de  professionnels et des 

du silence 

Rue SaincDenis, devon1 
I'Universiié d e  Moniréol 
en 1927. 



Après I'incendie qui 
d6iruisit 1'4glise et le 
polois épiscopol de Io 
rue Soint.Denis, en 1852, 
Monseigneur Ignace 
ûourgei désrgne le site de 
la luture coihédrole. sur 
un terrain appelé mont 
Saini-Joseph, dominant 
l'ancien cimetière Saint. 
Anioine Molgré Io cons- 
ternation des paroissiens 
hobitués à croiser leur 
évêque dons Io partie esi 

de Io ville, Monseigneur 
Bourgei persiste dons so 
décision el, le 25 luillei 
1857, il foi) élever une 
croix qui. lusqu'ou débui 
des irovoux, iérnoigne 
de l'intention d'ériger 
un temple coihalique 
ou cœur d'un quoriier 
proiesiont Lo future 
coihédrole Marie-Reine- 
du-Monde est préseniée 
ici ou cours des trovoux, 
en ociobre 1881 

cabinets de consultation privés, soit des clubs sociaux, ou encore le cercle 

universilaire et quelques collèges privés la'iques auxquels le mépris vaudra le 

nom de a boites à bachot». La société, plus composite, s'enrichit de poètes 

et d'écrivains qui, on ne sait par quelle magie, se rassemblent autour du 

square dont le vieux réservoir, couvert, a cédé la place à quelques allées 

réservées aux promeneurs. 

Le mouvement qui draine les Conadiens Fronçais vers le nord est provc- 

qué par I'intensilication du commerce en bordure du fleuve où l'air est devenu 

irrespirable. Sortant du silence où elle s'était repliée après I'incendie de I'édi- 

fice du Parlement en 1849, Montré01 s'affirme et se donne le profil d'une 

véritable métropole. D'une capitale même, rivale de Québec, à qui elle a 

arraché les privilèges de la douane en devenant le portd'entrée des marchan- 

dises en transit vers les Éiats-unis, le Haut-Canada et les colonies angloises 

situées O l'ouest et dont le développement rapide enrichira le commerce local. 

La fourrure se meurt; vive l'exportation du beurre, du fromage, du  blé et du 

bois ! 

L'inauguration de I'hôtel de ville, en 1878, a mis un terme à l'errance 

des administrateurs municipaux et permis au conseil de quitter la grande salle 

du morché Bonsecours pour s'établir sur la crête de la rue Notre-Dame. 

Maturité? Consciente d'entrer dans une ère nouvelle, Montréal est également 

capable de protéger ses souvenirs, son histoire. Deux ans avant que les étu- 

diants de  l'université Laval ne s'exilent rue Saint-Denis, la Ville a acheté le 

vieux château Ramezay. L'ayant sauvé de la démolition, elle contribuera à 

sa transformation en musée. Rivalisani de  générosité, ceux qui possèdent 

des objets anciens ou significatifs les offriront aux historiens et aux «anti- 

quaires)) qui assumeroni la garde du bâtiment et du trésor héiérocliie qu'il 

conlient. 

En protestant contre le praiet du Canadien Pacifique qui voulaii cons- 

truire une gare sur le site de la chapelle NotreDome-de-Bonsecours ou sur le 

Champ-deMars, les Montréalais ont sauvé l'œuvre de Marguerite Bourgeoys 

et obtenu que la gare de chemin de  fer et l'hôtel qui la complète soient amé- 

nagés dans l'axe de la rue Berri, face ou square Viger. les voyageurs 

étrongers ne descendront plus exclusivement au Windsor, inauguré en 1889. 



Rien n'empêchera cependant le square Viger de péricliter et de plus en plus 

de familles en abandonnent les abords pour monter vers le nord de la 

paroisse Sain t-Jocques. 

Historiquement associés ou développement de l'est de la ville, les 

Canadiens français se dannent aussi un monument dans l'ouest, en foce du 

square Dominion. Ce monument, c'est la cathédrale Saint-Jacques-le-Maieur, 

inaugurée par les Montréalois le iaur de Pôques 1894. On se répète qu'en 

choisissant le site de l'ancien cimetière Saint-Antoine pour y construire le pre- 

mier véritable palais épiscopal, Monseigneur Ignace Bourget signifie aux 

Montréolois d'origine britannique que leurs concitoyens entrent à leur tour 

dans l'histoire moderne de la ville. 

Grandir ou mourir 

Le 24 juin 1894, dons le cadre d'une grande fête populaire au porc 

Sohmer, an célèbre l'ouverture officielle du Monument national. Construit 

avec l'argent du peuple qui y a contribué par une loterie, le Monument est 

déjà surnommé l'Académie nationale. Malgré ses a~r ibuts de salle de spec- 

tacle, le Monument national n'est pas destiné au divertissement. II sera, sur 

le boulevard Saint-Laurent - la Main qui coupe la ville en deux -, en face du 

marché le plus animé et le plus cosmopolite du pays, une écale papulaire, le 

haut lieu des cours et des conférences publiques. Invités par l'université et 

les carparotians privées qui gravitent autour d'elle, les travailleurs viendront 

s'y initier à la géologie, 8 la mécanique, à l'agriculture ou à la métallurgie. 

Les premiers caurs d'hygiène vont aHirer les femmes mol préparées à la vie 

urbaine et aux multiples inconvénients des lagements insalubres. Le sculpteur 

Philippe Hébert plantera le drapeau des beaux-arts au cœur du Monument 

national, où l'apprentissage de la sculpture, du dessin et I'initiotion à I'his- 

taire de l'art ajouteront à l'enseignement technique un volet culturel encore 

inédit à Montréal. Au  sous-sol, par ses reconstitutions des grandes scènes de 

l'Évangile et des plus célèbres paysages du monde, le musée Éden montre 

ce qui ne se voit d'ardinoire que dons les encyclopédies. Avant d'être déposé 

parmi les ordures du marché et recueilli par les prafesseurs de l'Université 

Laval à Montréal, le corps du géant Beaupré, qui sera conservé dans les 

locoux du département d'anatomie sera, en 1910, I'attractian la plus spec- 

taculaire du musée. 

L'éducation est le suiet de l'heure. O n  ne parle que de cela. À Io 

Chombre de commerce, fondée le 2 février 1687, on a cherché le mayen de 

relever le niveau des études commerciales au Québec. Faut-il, se demandent 

ses directeurs, créer une «école des sciences de I'éconamie politique corn- 

mercialen au sein même de l'École Polytechnique de l'Académie du Plateau 

ou concevoir une institutian autonome qui serait calquée sur la très fameuse 

École des Hautes Études Commerciales de Paris? 

L'éducation, on en parle également parmi les évêques de I'archi- 

diocèse et chez les sulpiciens dont l'initiative la plus spectaculaire, la bâtisse 

universitaire de. la rue Saint-Denis, qui n'est même pas complétée, est me- 

nacée par la reprise des hastilités entre Québec et Montréal, au mois d'avril 



Acheté por Io Ville de 
Montréal en 1895, oprer 
le déport der odminisiro- 
leurs et des facultés de 
médecine ei de droit de 
I'Universilé Lovol ti 
Montréal, le château 
Ramezoy es1 confié O Io 
Société de numisrnotique 
et d'archéologie de 

Montréol qui s'y étoblii 
en 1897 Le chôteou, qui 
était promis à Io démoli- 
tion, deviendra le musée 
de Io Société qui y entre- 
posera el exposera ses 
collec~ions de tableaux, 
de pièces de monnaies et 
d'outres obiet3 divers 

1894. À cette époque, Rome scelle définitivement le statut de la succursale 

l e  l'université Laval à Mantréal et en confirme l'indépendance administra- 

ive. Le Séminaire de Québec, à qui Montréal a déjà remboursé les dépenses 

2ncaurues depuis I'auverture de la succursale en 1876, demande soudain 

Jne campensation pour ses investissements dans la création de l'université 

.aval depuis 1 852 ! Craignant que le succès ne cauranne les démarches des 

Jmissaires de Québec auprès de Rome et ne vienne ruiner l'université mont- 

.éalaise, les évêques de l'archidiocèse de Mantréal y délèguent le vicerecteur 

je  I'institutian, Jean-Baptiste Proulx, considéré par les Montréalois comme 

Jn recteur à part entière. Malgré la paix imposée par Rome, les défilés des 

jivers représentants se poursuivent. 

L'action de Proulx est dictée par les évêques de Montréal. Un docu- 

nent portant l'inscription « Rame, 10 janvier 1 895 », adressé au préfet de la 

sacrée Congrégation de la Prapagande, énumère les avantages que le 

séminaire de Québec tirerait d'une décision contraire à sa demande: « [...] il 
(gagnerait, enfin, en ne créant pas, par le désappointement, dans l'esprit 

l'évêques vénérables un sentiment pénible, en ne réveillant pas chez un trop 

j rand nombre de laïcs des griefs assaupis, en ne prêtant pas flanc, dans le 

public, à des saupçons mal fondés, l'aime à le croire, mais fouiaurs préiudi- 

ciables, allant à insinuer que ce n'est pas tant le désir d'avoir de l'argent que 

poursuit le Séminairede Québec que le fait que l'université Laval à Montréal 

n'en ait point». Rome, qui ne souhaite pas participer à la guérilla qui 

s'annonce, ne rouvre pas l'entente de 1889 mais n'approuve pas non plus 

l'interprétation du Séminaire de Québec qui prétendait y lire son droit à une 

<r indemnité monétaire sur la province ecclésiastique de Montréal ». L'ambas- 

sade du vice-recteur a ramené la paix et permis d'envisager dans la sérénité 

l'inauguration de la maison de l'université, rue Saint-Denis. 

Quelques semaines avant l'événement prévu pour le 8 octobre 1895, 

un comité, formé du vice-recteur Proulx, du supérieur des sulpiciens et des 

administrateurs, doyens et professeurs des facultés, établit l'ordre des 

préséances. L'affaire est délicate. Irrités par Québec, appuyés par les dona- 

leurs qui ont contribué à la réalisation du praiet et dont la plupart refusent le 

moindre droit de regard de Québec sur les affaires mantréalaises, les admi- 



nistrateurs, le vice-recteur en tête, choisissent de célébrer entre Montréalois 

et de convier le recteur de  l'université Laval, Monseigneur Joseph-Clovis 

Laflamme, « à  assister» à la cérémonie, sans y prendre la parole: « [...] nous 

avons décidé de n'inviter, à part le lieutenontgouverneur de la province de 

Québec et les ministres du gouvernement provincial, personne en dehors de 

la province ecclésiastique de Montréal B. Sensible aux arguments de Proulx 

qui soulignait que les «frottements constitutionnels sont devenus presque 

impossibles » entre les deux institutions, le recteur de l'université accepte de 

participer aux cérémonies. II ignore alors qu'il occupera une a place à part )) 

et que, loin de présider la séance, il y assistera aux côtés des évêques de la 

province ecclésiastique de Montréal, qui sont alors réunis en concile à 

Montréal. Québec n'a pas de présence symbolique significative. 

A huit heures, le matin du 8 ocjobre 1895, plusieurs centaines de  per- 

sonnes, imprégnées de la certitude que ((l'œuvre universitaire est une œuvre 

sociale, patriotique et catholique», Te rassemblent devant la cathédrale Saint- 

locques-le-Maieur. En costume d'apparat, porfànt l'insigne de  I*Universiié, 

gouverneurs, doyens des facultés, professe",ps et étudïants, ;dvec ou.sansle.ur 

bonnet, formés en rangs serrés, assistent à la premièredes~cérém,on~es du 
jour: la messe basse du Saint-Esprit. Cette célébration, traditionnellement 

réservée à la famille universitaire qui, ou début de chaque année, réclame 

la lumièrede l'Esprit-Saint, n'a jompis été plus symbolique. Cherchez la Voie, 

la Vérité, la Vie, di tan à l'assistance, en lui Yappelg-nt qve;la t~onsmission 

des connaissances doit servir le bien commun. 

Au printemps 1893, le 
Comité de consiruciion 
de I'UniversitÉ Loval à 
Montréal relient Io condi- 
doture de quoire archi- 
k t e s  qui sont invités O 
soumettre les d'un 
bâtimeni qui sera élevé 
asur IO rue Saint-Denis, 
borné o u  nord par une 
ruelle de ireniequoire 
pieds de large, en orrière 
des mogosins de Io rue 
Saint-Denis [...] a .  les 
orchiiectes concurrents 
pourront s'inspirer du 
style de leur choix, excep 
tion foi ie du style gothique, 
el ds doivent prévoir des 
espocps p ~ u r ' l o  * Foculié 

'de droit;I.o.Eo5ultéde 
médecine, des solles pour 
Io Foculié des orts, I'odmi- 
nistrotion, les musées, les 
bibliothèques, etc. r 



- CL'niveniiiC n'bel pas hile, 

Priez  pl^ elle ; 

Ç'eei une aombrc e l  vieüle. biiSisea, 

De pmlundis. 

l a i n  Menal sea huis l a d e r ,  

Prier pour eiie ; 

I~uroni au bonlevard Shi-Deaiii(e). 

De prnfundii. n 

L'ouverture officielle des 
cours de la Faculté de 
droit o eu lieu le 1" octo 

l'époque où l'université se struc- 

ture, sa forme est primaire car, 

puisque l'on veut perpéiuer le modèle 

d'une société réglée sur des principes de 

foi, de iustice ei de charité, l'éventail des 

cours qu'elle propose se diten trois mats: 

théologie, droit, médecine. 

En 1878, après quelques mois 

d'indécision, les administrateurs de IiUni- 

versité Lovol à Mantréol décident de 

loger l'institution dans un immeuble vétuste 

ei de dimensions modestes, le château 

Ramezay, ancienne demeure du gouver- 

neur de la ville. Le Grand Séminaire de 

la rue Sherbrooke Ouest accueille les étu- 

dianis en théolagie pendant que Io 

Foculté de droit se farme dons un im- 

meuble apportenont aux sulpiciens, le 

Cabinet de lecture paroissiol, rue Notre- 

Dome. En 1882, les étudiants en droit 

rejoignent leurs confrères de la Faculté de 

hôtel Donegano que des travaux mineurs 

ont transformé en hôpital. De biais avec 

le château, I'hâpital de la rue Notre- 

Dame n'est qu'à un saut de l'école. Peut- 

an rêver mieux que ce quartier lalin? 

Oui, pensent les administrateurs 

I 
de la catholique et très morale université 

qui, Iout en déplorant les aspects tenta- 

teurs du quartier, observent également Io 

croissance du nombre des étudiants. Si Io 

succursale s'incrusle dans le château, ils 

ne seront jamais plus de500  et, même si I 
Lovol y consentait, on ne paurro pas 

I 

élorgir le champ des matières ensei- 

gnées. En 188 1, 1882 et 1883, Rome 

répond à ceux qui contestent l'obligation 

légale pour Montréal de se soumettre au 

rescrit de 1876 et de ne plus contester 

son autorité ou le bien-fondé de ses 

décisions. À partir de ce moment, les 

Montréalois apprennent à considérer 

i 
médecine qui, depuis trois ans, logent l'institution sous l'angle de la pérennité, 

dans le vieux château Ramezay. Puisqu'elle est appelée à survivre à 

Le quartier procure aux étudiants l'adversité, ils rêveni pour elle d'un cadre 

de nombreuses occasions de se distraire. qui convienne à Montréal et à I'apinian C 
Le Marché-Neuf (actuelle place Jacques- que la ville a d'ellemême. 

Cartier) s'est prolongé jusqu'à la rue En 1886, Rame, qui n'o pas 

Soint-Paul el comprend les échoppes ménagé l'Église conodienne, panse les 

J 
bre 1878 dans agglutinées autour du bâtiment du plaies les plus vives en distribuant 
NoireDamede 
8onsecours, OU est marché Bonsecours et de la chapelle quelques honneurs aux plus prestigieux 
célébrée la messe du 
saint.Esprit destinée i, Noire-Dame-de-Bansecaurs. Hôtels et de ses représentants. Ainsi, l'archevêque 
minerI'âmeetI'intelli- tavernes, attestant la prospérité de ce de Québec devient cardinal et les 
gence des professeurs ei 
des étudianis. Les cours Montréal ancien, sont fréquentés assidü- évêques de Montréal et d'Ottawa sont 

L 
débutaient te soir même 

une nséance solen- ment et de manière remarquée par les élevés à la  dignité d'archevêque. Le 
nelter tenue dans Io 
bibliothèque poroissiole 
oppelée Cobinei de lec- 
ture paroissial. Les pre- 
miers professeurs seront 
Cômeçérophin Cherrier, 
Somuel Cornwollis Monk, 
Pierre-JosephOlivier 
Chouveau, ThomasJeon~ 
Jocques Laranger, laseph- 
Adolphe Chapleou, 
LouisAmable lené el 
Joseph-Alphonse Ouimei. 

étudiants las des salles de cours exiguës 

et poussiéreuses du château Ramezay. 

Leurs maigres avoirs souvent dilapidés 

dans les premières semaines de leur 

séjour dans la ville, les étudiants ont du 

mal à adapter une vie réglée sur l'horaire 

des cours au château, au vieux Palais de 

iustice ou dans le dispensaire du vieil 

diocèse de Sherbraake entre dans Io 

famille de l'archidiocèse de Montréal, 

ce qui ajoute quelques milliers de catho 

liques à la population déjà appelée 

à recourir aux services de l'université. 

Sur un mot d'ordre passé d'un évêque 

à l'autre, le mot « succursa!e Y est pragres- ' 1  
sivement retiré du vacabulaire officiel. 

PJ 
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La pl- du M o r c k  La reskwjurutidn de la Faculté des ais, a t'ibcmgerr. Moyennant me cantribb- 
h l ,  o*rd'bd p4om 
h~qusbcankr~ en 1M7, perme) I'uiFiiiatian de t'Écale îion mhimde de 5 $, les mcimr =nt 

Polytechnique d lfUnivwsflé Ldval & éligibia aux q u m  bi&ec qui iëvr xint 

Montrdd. Las diplam des f i n b o t s  ck ré*rds à I'lnthdsur ch Bu~eev des go& 

cene école attesient enfia le nivedu uni- 

varriîalre des programmes. 

La &cisicm de dhménager dans 

un immeuble cans~ui i  pour eHe est 

déjà prise quand, en 1887, L'institu- 

lion d u a h d e  ou Légirlakw d'accepter 

la réation du S y n h t  financier de 

I'Univcrsiié Laval é Montrbal, libre de 
brie anache avec la rnabsofi mère de 
Quhec, I'osgariisrne es1 le proprie 
tqirg exclusil de *tous les biens oh&s 

a ixd ta i  foculth de f'kiversith bwl d 
Eitonkéol*. II prend &sormais $au1 les 
déaisions admlaisttotives qui le c w s ~  

mi. Aussitnt créé, II bb appel à ceux qui 

orii proiiié de t ' e x i ~ c e  de ta succumale, 

c 'esta i re  OUM a m i e m  b k e s  d i p b d o  
de t o u h  hs Fanihirs del'Univemt8 Lovd 

résidoni uchJeUement dam la  pmvince 

eccbYastique de b h b l  et ceux des 

d e n s  élkes de Monkéal qui résidshl 

virneun qui accueille également le 

vicerecteur, des repra3snMciîs de I'archi- 

diocka, des proksseus do I'Udversilé 

ainsi que les directeurs des collêges 

aKFiés. 

A 4a s u k  d'un concrrars lancé 

cmr caf hibcbs ccmadiens et ~ C r i c a i n s ,  

une quorcmiaine de proletrairt éIé soumis 

au syndlcot. Dix-sapirdilirnneiri I'atteniion 

des iuges qui acceptent finalment 

ki pkmc &s orchikcfes monhéalois 

P e r d ,  Mesnord et Venne. Ce plan 

d'enoembla, qui ne sera [ornais rédise, 

ocui~ipegmWt ta tm@ieieodmssé~ par 

le iyndirat ou supbieur du Séminaire 

de hlnt&lpcPi, le i ~ v j e i  1888: Ce, m bxie dressoit le blsn de lp coritribw 

liafi des sub ie r i s  à I'ahicatlon des 

Mmd~réahls el seNicitait des Messims 

.qu'ils se chorgent do financement et de 

raxkofion des travoux: a l'btol pravi- 



sain & YUmverriifi Ceval I Mentrd rie 

sarrait &Y plus I ~ t e h i p l  fprh tom- 
proineh I'dvcnir. Nous s e m m s  mivk 

m p o m ~ ~ i l  but w m u  ou 4 a r .  tel 

promriiwm a k t 0 b d e  rouwrr ae 

voient qu'm nul m w y ~  Qevamm, c'est 

d ' h  un idihce earweaal?le pow y 

inst~llsr IeSQcultisduis nmniéred&n+ 

live. '6ari gu i  rpn n'mmns pos damé 
à I'unlvcrsiY eethdiqm L Monirhd 

Gaita &videfite p u r i m  de siubllY, CR 

aies cmtmblas sur Isiqurli la pousrlèro 

sFacwrnuta jurqu'8i'wMi. Lapqei, après 

woir rallié I'opirrion p d i q u e  m w r b  

Id, auartait hute d'bous. Qn canti- 

nawa jusqdem 1895 d'ékidier s u  k rue 

NabeDame, do kkquenter roit la salk 

&a pm pardus du Potais de iustice ou 

k drpemdm da I'kepifal NabDame. 

ikrdiointf catlwliqaor ruront ku(ourr uri 1i  2 kvrier 1889, la camtiiutim 

prhwbpour ne pdc YUIVE les cams [...]. r a m n e  Jorn h d u m  coiceide b k~ suc- 

Cambien la popu leh  çqtDulqm de a n a k  da t'üniverciié Laval à Mantael 

Monkêol seru nmmaissinta quard le pauvoir& s'udniinisker et de nommer 

elle vana s'élever par ies sains, au las proFewuy et )es dayeni de sw fa- 

cenim ch ~UPII~PTS qu'elle hdite, un ad!& h u k  hoos d~ ddpndane, mais 

é d i k  mnunionwl hrid, c a m e  catnbian Irritcrnls: I'iristikrticni et ks 
celui [Mil4 qu m a n n e  &iii 1- diplômos mtiweni de parbr le m m  et 

hurtsun du West R d ,  9 i'éd~ication le sceau de ICI mimn rnére. m e  

supbrhrs bs str enfma. r pius tard, ossurés d'uppuia réah, les 

Chvont hs sweieiw w bientbF sdpicieniprocu~ntau sysdkatfl~ancier 

dans fer paggs des imrnaux maniréâbir, 

s'&lent les dessins du fdur siège de 
I1univer%j!b. Camirir m rivde, McGiII, 

elle &ait être comiruite sur la rue 

Shotbmdoe, , en +in cœur d'un qucr- 
tlcr appslb à la r a h n k .  Winspiralian 

hiaissame, I ' imwClp awgit m u p é  

I'cmgle s&bi des rues Swbrobka et 

SdnLDsnis, sa fcqaclo o r i m h  wm 

k nord de If&, el a 3  des ,  iri nombre 

de quatre, descedani .k coaede vers 

le sud j m q u ' l .  we Oneie, bpousani 

la M e  p n b o  du cetm &non. lm& 
un immeuble n'o~rab mmnx con- QU 

termin ayant eppomnu L I'aracd 

CômieS&rpiphln Chmrier, I&wP&R~ un 

der apilws de I'eiseignomeni uipérieur 

PU Condo Irarisais. r Slmpls, fian i u ~  

hatg4 d 'ormeik ,  mais maiedurux d 

d'un aspect &gant tout & la lots x, on 

I'Bvdue b un million el des palissiéreir. 

Cul bop p u r  les wlpickns. T r q  pour 

le syndicd. T m p  pmur kc Monkbdais. 

D m  I'bitenti de ( o w ~  plus 

prospbes, on rangea CBI doris 

les maye~sde mener 8 IWW b proie! de 
.rontnrrtian de Punivsrsith eR a l k m  

un krimm dioe ài l'angle sudefi chx 

r w  Sciid&qihprint mi 5aintOenir. Cec 

h h i a r r s  Bjdullnt Q ce &ri un p&I de 

74 WO 6 sans intér&s, rimbowrable 

e i  191~,et~OOOO pvri'ocqumitionda 

matériel. Da leur côté, lec évQoêr 

& I1grchidi&s.e s'engagent à verser 

1M WU$ r e ü s  sur vin@ ans. 
Un dwxiirna cowcws est m e r l .  

Neuf pro* wni seumis à I'andyse du 

M i c a t  qui retient edui des architectes 

PemmIt, Momad et hnne. Ptus sobre 

man pbc vaste que le précklent, il est 

mi pom un peu plus d'un millier d'étu 

diantc drrtines, tradtin &lige, à la 
dec ine  6 eu dmit. II abrile des solles 
de wmr. une ia11e dc r&~La.tion, une bi- 
bltolhkye, der bbambùes tr isi  qu'une 

v~stssaiis de récepiion *klairée B I!Blec- 
tricité* et pouwnt recevoir 1900 per- 

~mnss. Et k nec  phs d ra :  m y ireive 

m h e  un rriceris~ur l 
Varnée univenibtolre 1894-1 895 

Sw b piiïpriW d r ' ü e  
MI b 61bp d~% ihk, 
la goovsirismeni fsii 
cûmkriire un premlat 
Pabkde jdtcc darrtlea 
hUWiiX =hl canipki 
an d&mh 1800. 
lIncardk& 1844 b 
rww prssqus cornpbb 
ml. moQ il rem nm 
ptacô p un WWWU 

&lmt canshi) enlrr 
1651 ai 1867 wir Io 
ndmr rib. L'imendii 
laisio pmqua I n h i e  b 
bibld4qur des avaccih 

qu'm inatalb dans l'on- 
c l m e  piiron qui Bmii 
&&O ou Palah de iu+ 
Ilm. Qwhd M procêda 
d rn dédifion, m 1649, 
on hmsfbm Io bible 
ihiqw dm3 le ehb~ou 
Rumamy où db 
d a n w  juu;lud8 Unau 
gwofion du nciuusau 
P&a 6 lwtka. 
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Projet d'université cortçu 
pour épouser la pente du 
colsou Baron, à l'sngle 
dea rues SherbroOjIe ai 
Saint-ûwiir. 

est Io brmère de l'ère de la dispersion. 

A la veille des vocmces estivales, tes étu- 

diants en droit font leurs adieux ou 

château, à I'hâtei de ville et O la place 

Jacques-Cartier. Pour souligner I'évêne- 

ment, ils se ras~mblentetdéfilent : « Naus 

quittâmes le marché Bonsecours, traver- 

sâmes glorieusement le Cham+Mars 

en chontonti~, sur l'ais de la Mdrche des 

vieiles cocottes, la fin de la n sombre et 

vieille b8tisses de la rue Notre-Dame. 

Jaseph-S. Archambault raconte 

qu'au cours de  leur marche il leur 

apparut, ecamme dans un conie de fée 

[...], rue StDenis, un palais splendide 

nous tendanl ses portes comme les bras 

d'une bienaimée; et noire ieuneue, avec 

pour chapeau les couleurs ensoleillées de 

notre enthousiasme, s'engouffra dans 

ce palais dont la fraîcheur et b beauté 

nous donnaient comme un avant-goût des 

sublimes magnificences du temple de 

Thémis S. 

Cene visite de l'immeuble ina- 

chevé, sorte d'inauguration, préddoit be 
quelques mois les drémcinies officielles 

et la prise de possession véritoble des 

lieux, le mardi 8 octobre 1895. Elle 

débuta par ki messe du Saint-Esprit, 

céiébrée dons l'église cathédrale Saint- 

Jacques par Monseigneur Édouard 

Chartes Fabre, et fut suivie, en soirée; par 

uoe conférence où se succédèrent huit 

oroleurs qui discoururent O l'unisson sur 

la naissance et l'avenir d'une université 

n notionale». 

Après 1895, te quortier lotin 

prend forme au cœur de Io paroisse 

Saint-Jacquet. l a  prospérité de celleci 

n'est pas le fruit du hasard. Elle a été 

voulue par les vieilles lamillos terriennes 

de Montreal: les Viger, Cherrier, 

Papineau, Lacroix et autres. Cdies-ci, 

parentes ou amies des prélats, ont 

soutenu l'intérêt de ces derniers pour 

i'bducation supérieure et contribué de 

leun deniers aux proiets éiabork dans 

leur paroisse par les sulpiciens. Par le don 

de terrains, eltes ont attiré les commu- 

nautés religieuses fronçaises vouées à 

I'enseigmment el, ainsi, favorisé b créa- 

tion de collèges, d'écoles et d'instituts 

dont une gronde portie ont été fondés 

dans ta paroisse Saint-Jacques. Contre- 

poids d'un système imparfait, les r boîtes- 

&bachots a fleuriront plus tard dans 

le voisinage des couvents at des beaux 

cdl6ges comme le MontSaintlouis. 

l a  paroisse Saint-Jacques, qui 

doit son nom à Jean-Jacques Lartigue, se 

dheloppe donc airtour du clocher de 

1'6g11se coihédrale et offiche son carac- 

iére de paroisse catholique, canadienne 



fran~oise et bourgeoise. Élitisle. Sur les 

rues SnintDenis, SainHubert, twal, 
H@ddeVde, et jlrsqu'oiu nord du ca~eou 

Boran, sa multipliant ces élégante6 

maisons semblables à cdles &s tuas 

De Blwry et Saint-Urbmn ah vivrrû les 

famiin associées à l'oc~ivitér des ire& 
de l'ancien Pbtoali. L'exercice ctes va- 

fessions reliées à la f a ~ a t i a n  univer- 

siloire y Sem idense : orididw, dentistes, 

ingériauri, notaires, uvocds, p roheurs  

prives, &stetriciens, gmveai b r  nom 

sur &s plaques de bronze & v p s e n t  

l e m  fiervices par la voie des journsiux. 

H6 ne voudrnnt pas s'bloigner de I'dmo 

mater a3 plusieurs enseignent d'ailleurs 

a 6 Icr bçonr. Avec les marchands, faur- 
nlsfeurs de mshrnej, de papier et d'ack 

c w i r b s  de bureoux, avec le$ c w r t i ~ s ,  

les irnpnrtakun, les Iibmiies, Iw motau- 

ratours et ailres, ils aloutent ii la vie 

oniversitmre c e ~ e  dimension humaine 

qui c~nfbre une partie de Min re l id  ou 

quartier Ialin. Des clubs prives, raserri- 
bhnt les membres des partis pditiques 

et Ies h o m e s  d'affaires, trouvent plus 

pue corwcnable de s'Bto#ir a u k w  du 
square Sainclouis. 

Lh plais 4P(scopol de lo 
paroisse SoinMocquwle 
Majeur, id qu'il appcrrais 
soit ovonl ul dartructiob 
dans I'incwidia du mon 
de lulkf 1852. 



ùN FERAlT UN MU- 
L'HOTEL DE VILLE ACTUEL 

un construirait un édifice municipal' plus spacieux et plus 
moderne sur le terrain maintenant occupé par l'Académie 
Commerciale Catholiouei mieux connue sous le nom d'école 
du Plateau. --- Les r:oi t s  antérieurs n'ont pas manq.uk. 1 

Le d1rec lsu~ 'd 'un des. PrlnclPMUX 
aervicps milntelpaux dba l l ,  d e r  d*:l 
vant un reyoner de la "rreav! 
qu'll eat qliesUon -d'ubaaaoiinOr 
I hale1 de r l l l e  acLliel. davenu UOP 
I iei l i  pour )ES besolua do l ' a d m l n b  
ira?lou er d'eu canslrulre u s  nqs- 
veau B l a  plmc0 ic tue l iemenl  OCCll. . 
pee par 1 ~cag4rn le .  Commerc1111i 
Cathollqiie. a i l t i l r  counue soui la  
nom iI'Ecolo di1 P l r ienu 

Li vllle. dleall-if. prendraIl  pou- 
6n8sl~n par exproprlallon da r o w  
le carre borne pur l a  rue OnLsrlo. la 
r i la Salut-Urbaln. l a  rue Salul&a- 

de cetLe dernibre e l  I>asasnl par lem 
bornes Ouasi de l a  ~ r o p r l 6 i e  W la  
wmmlsdon scoleli.e cailiollque jus- 
qu h In rus  Onmr lo  L 'orprapr l r  
LIOU pokerait en ce cas uoo soule- 
me111 mur la 11roPrl818 de la com- 
mlsslou mals siir ioutcs isa con* 
LCuoUons erlg6er sur IR rue S a i u ~ b  
Cnlherlne. r comgrls une p a r i k  do 
In ~ r o ~ r l 4 1 8  den Sooura Grlws ( K r  
t s re l b l .  et sllr r ue  S i l n t 4 r b . l ~ .  

D8Puls l a i g & m ~ s  on se p l i l n t  
lue I 'hbiel do v l l le  eai dnveou trop 
IlroI!. que dm aervleon qul devnlertt 

se trouver r4unb mont db-s 
dans l w  quatre Bui les On i m- 
ssr4 de d4caolrnllser las seri-: 
les quarilers g4114raiis du  co rm  des 
Domplers sonr a1146 ne loger A Ir u- 
Berne h'o 20. l e  tfilegrapho d l l i r -  
me a dBaitnagC pour al ler p m d n  
l e  dernler elnue dc I n  c~ l ie rne NO L 
On a var14 de l os r r  1% Cour dia 
Rncordrrs u t  1- qunde~.m g(In6r.n~ 
de 1s P o I ~ O  dans r in ddlllce slrnd de 
l 'eulre cd18 de la riin Cimro~d. d'en- 
voyer le snri'lcp d'FIYg1b.e si )= "«. 
vlc0 de I'Aqiiailuc B I'rrnrlpn ht.1~1 
de \IlIr? da Snlnte-CuiOgsnde hial. 
laus ces projota n'6iniant su r  d.ir 
exDBaienm. on les chels de ~ ~ ~ ) c a  
OW rOlllalCni p.. s'en nller. 011 1. 
l n r n l n  mPisl l .  I.rap c h ~ r  OUI t.~,, .* 
hoururl l  I i ine loi i ie d . B ~ i i r ~ s  ohn- 
lailes. 

R w  STE. CATH ERIN€ 

o n  fi prP11 A bl Pa?eii.e. d o r s  
911 1t Clel1 presldenl OP IR Commll. 
slon des Vinnnrea. I 'bd~ i .  i le deman. 
JET le Champ dr Mars ait ~ o i i i c r n c  
ment Pour v rol islr i i l re i ~ n  leimeose 
hbi- l  d r  r l l lv.  D'ai i tms oa i  pro- 
jet( de ~ l ~ ~ ~ l ~ ,  par OXomP~. PL4N OU TEUR41H OU 6ER4lT CONsT*UIT UN nOTEL.oE' 

,.hiliddnlilr sRrVlrff 
VILLE ET D E I  EXPROPRIATIONS QV'IL FLUO*41T FAIRE. 

qu l  se serall #tend; de la- ine &]nt- i " r  las non r l on * .  r rn iin mus&. Ou blen on en f r r s l l  
OahrId L I n  1.0 G o d o n  e i  de M.I. ..e dqv l i ndn l t  b l o i i  l '<di-. u n i  b l b l l o l h $ ~ i e  pubIlqua Il f a i l  
rue EiarrcDarnr PU Champ de hlaiir l l r ~  <IO l n  r i in  Notre-Damc' On ne melcrr In  c o l l ~ t l o n  UaynOa quit- 
C'diaii un chhloaii en Espagne peilaernlt w r l es  p w  tin loslant A bel qur  par!. Ai l  blonumenl h'ntl0nd. 

JI aeoible 4ne I'ldoe emlse par le dbmollr  car son nrrhll.pc(urn 010- In  place en1 devenue t rop risClle 

foncllonnalrr dont  nous ~anonn celte g r n b  blen propor l lonoh el1 lm11 ~ m i i r  I n  hlbllolhbqiia l i rh l l lqu0 e t  
Iiitormelloo, soli I n  pliis laclle b l i n  r nonum~n t  n c o n s r r ~ ~ i  c'es! ml iar le  qii'on p l i l r  y Il- el  
m*rlre R ,.*&U~IOD, ~ . ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  On riouhnll d'elllnnra I 'nt l l lssr y lravnlller. nrnc 118 y i l d e i  9111 W 

saralL encore p l i i i  centrnl que celuf facllemont. r l  la4 I f o j ~ r s  n$ man- donnani chaqlic Instant dans la 
ob se l r ov ro  r i i ja i l rn ' l i i l l  I'bOirl dp Ouen1 dEjb Pas grnnda salle. 



Conpu dors que l'université rme 

vait UR minimum d'ilèves et qufeHe 

4t)l g i&e comme un grond coU&e 

bmap t l ~e ,  k bôiimenr de la rue Samt- 

Demis ne tante pas Q afficher ses défauts. 

L'ifisdfhbnce &s locaux devieni criante 

quand, voulanl accueillir la b i l i o h e q e  

et les étudiants de Paiytechnique  do^ les 

d ip lâna sont dwr soumis d I'appmbï- 

tiun de Iq Façuité des aris, I'Univenité 

doit y renoncer, oinsi qu'à iouie forme 

d'axpanGan dans ses propres murs. 

€O 1911, te canseil munlcipd 

de MontCa1 el I'Assaciation SainbJean- 

Baptiste un'kmt d l s c r è t m t  liors forces 

pour m e b  UJ palnt une ducibn 1 deux 

probbùmes maburs. Le premier concerne 

I'ubibwme de bibE&èqwe munic@ak à 

Mbmrhl. Ce p.mblème Lissluble, mani- 

puiê en tauf ssns &puis 1902, a h o m  

en parMcrher sur I ' 6 h # ~  quedion du 
mb. b buxiems problème est relié d 

I'evmak de I'UniversiJB. Cs c o ~ e l h r  

Victaf Merin ei le secrétaire génCrai de 

I'Ass-n Saint-hn-Baptisk qnt a- 
r a i l  l'!dis de f d ~ e  achetw I'iJniveniid 

l a d  b M o W I  la  Ville qvi y auai) 

amenagb la bibliothlque. Cela fait, 

1'Unlvwsit8 n'aurait eu qu'ci se kmcer 
dom la conshuclion d'un nauvrou siège 

social. Plus ~ e .  Plus &I@ahi ei mieux 

ritué. En r i a  de Pansigine ferme Logm 

be~ Ldodainel, por exemple, ou b 

d w ~  pm de I'HBieCDieu de I 'ovewi &i 

PIPI, questim & s'accrocher comme 

kGiH et le Ç r m d  SLminaire aux pentes 

du préCieux mont Ropl. 

Molgré la mise sw pied de 

quelques compagnes de souscription 

depuir le &but du XX" siècle, I'institutmn 

n'wt pas encore p€te  à s'établir ckim de 
nouveaix locau~.  C'est en cosla con- 

cbsian à laquefle en viendrani le cha- 

noine GusPord Dauth, vice-recteur de 

l'Université Lavd a Monireal, ci b a carn- 

mission de ICI vante B cimrg&e d'évaluer 

ce dussler. 

Le projet & vmim de t'immeuble 

et cehi qui prévoit la réanion de toutes les 

b d t é s  eî kdes affiliéei wroni cepw 

dnnt contaniné I'mprit des adminisiru- 

kurr de I'Unbersité dSsormair hantés F r  

une idée fixe: s'doign~r du qutriier btin, 

démémger. 

En 1888, Iegowerne 
ment du Cano&, qui 
avait acquis Io ferme 
Logan pour i'enhaino 
nnnt dss mdlbires, bue 
ce terroin 6 b Ville ds 
M a n W  qui, en con- 
ireparlie. i'enadge a 
proder  6 sen embeC 
Ilsament m. En 1889 dte 
fail Irunsporter sw ce 
terrain sërres qui, 

depuis 1865, diroiont 
I r  Montrkklr  OU q m e  
Viger. Ce mrmin inspire 
m, ou dlbvi du XX' aikla ,  
le projei d'un quo& 
larin klalC auquel 
aumient W g& te 
nauvd hopihl Nd* 
Doma, Io biblloihàqw 
municipale de Mankhl 
el lm inslituliom M vole 
d ' a h  ~ r 6 a u .  



Ce 8 octobre est particulier. Le soir, alors que les évêques et les admi- 

nistrateurs de l'université causent dans le salon des gouverneurs, en atten- 

dant de s'engouffrer dans l'ascenseur électrique pour monter dons la salle 

des promotions, la foule se dispute l'entrée de «l'ornement de Io rue Saint- 

Denisn. Plus de  3 000 invitations et billets d'entrée ont été distribués; moins 

de la moitié vont réellement permettre aux invités d'entrer dans l'immeuble. 

Sur le trottoir et dans la rue, le public admire le péristyle et envie l'«élite» 

montréalaise, formée en rang sombre, qui, dans un Froissement de  soie et de 

grosse serge, pénètre dans le saint des saints. Les laissés-pour-compte 

rebroussent chemin, laissant derrière eux « la  bâtisse inondée de lumière et 

qui semblait aussi réiouie que ceux qu'elle contenait». Ce soir, poussière et 

murs décrépis, manifestations des étudiants de médecine et de droit récla- 

mant des locaux plus vastes, mieux éclairés et mieux chauffés, des labora- 

toires et des bibliothèques, sont rangés parmi les souvenirs. 

L'immeuble s'offre, magnifique, dans un écrin de style Renaissance, 

simple et élégant, sans prétention. Pour ceux qui ont connu l'hier de  l'appren- 

tissage, le luxe est absolu. Jamais des étudiants n'auront été mieux traités. 

Mieux logés. L'avenir est le seul suiet de  conversation permis avec, bien sûr, 

les colonnes qui le soutiendront : la langue, la foi et l'éducation. Le commerce 

et l'industrie. Le passé est exorcisé. Finie la daulaureuse dépendance. 

Mantréal s'organise sur tous les fronts. Les Canadiens français, riches en 

propriétés foncières, se redressent. Entrés dans le commerce par les emplois 

subalternes, ils mantrent une étonnante aptitude et un intérêt nan mains 

impressionnant pour I'organisotian, I'adminisiraiion, la direction d'entre- 

prises qu'ils conduisent même à la prospérité! 

Les yeux n'en finissent plus d'admirer. Est-il possible que les nom- 

breuses personnes présentes puissent tenir dans la salle des pramotions, cette 

pièce magnifique conçue pour les conférences publiques autant que paur les 

concerts et les cérémonies annuelles de remise des diplômes? Silence! 

Pendant trois heures consécutives, les huit orateurs invités les abreuvent à 
une source unique. De l'archevêque de Montréal, Édouard-charles Fabre, 

jusqu'au lieutenantgouverneur, Adolphe C ha pleau, ils insistent sur « I'excel- 

L'Universilé lovol 8 
Mont&ni, rue Soint 
Denis. 



lence des hautes études organisées par une université catholique, leurs résul- 

tats pour la gloire et la force de la Religion et du Pays)). 

II n'a échappé à aucune des personnes mêlées de près aux affaires 

de l'université qu'un siège est resté inoccupé. C'est celui du recteur de 

l'université Laval qui, après avoir passé la iournée à Montréal, est rentré à 

Québec sans assister à la cérémonie. L'événement intrigue les lecteurs des 

principaux quotidiens de Québec et de Montréal qui spéculent sur la part du 

vrai et du faux dans les versions officielles de l'incident diplomatique. Vrai: 

quelques heures avant l'inauguration, le vice-recteur Proulx éconduisait un 

émissaire de l'archevêque de Montréal venu lui demander de modifier l'ordre 

des préséances pour associer Monseigneur Laflamme à l'histoire et à l'essor 

de I'instiiution. Vrai: en remerciant les artisans de l'université montréalaise, 

Proulx s'est abstenu de toute référence à Laval. Vrai : a la veille de metîre un 

terme à leur concile, les évêques, seuls responsables de la nomination de 

Proulx, lui ont donné son congé. Signée par Monseigneur Paul Larocque, 

évêque de Sherbrooke, la lettre retirant a Proulx la fonction de vice-recteur 

semblait laisser entendre que ce dernier avait attendu le retaur de la paix et 

de l'équilibre pour salliciter la permission de se consacrer a d'autres œuvres: 

use conformant au désir exprimé dans votre letîre du 4 courant, les évêques 

de la province de Mantréal ont pris en sérieuse considéraiian vos lettres des 

30 juin et 31 juillet de cette année dans lesquelles vous insistiez pour qu'il 

vous soit permis de prendre voire retraite des affaires universitaires à 
Montréal. Croyant vous être agréables, les évêques consentent, non sans un 

regret sincère, à vaus danner un successeur au poste que vous avez rempli 

avec tant de succès depuis six ans. » Vraies au fausses, ces lettres? En fait, 

on s'interroge sur les dates des lettres dans lesquelles le vice-recteur demande 

san congé alors même qu'il était sur le point d'aller défendre son œuvre au 

Vatican, documents dont l'ex-vice-recteur autorisait la publication e i  qui 

parurent dans l a  Presse et La Minerve. 

Le vicorecteur retourna à la cure de Saint-Lin, en laissant derrière lui 

une institution dont il avait résolu les pires problèmes et, s'il souffrait de Io 

position humiliante où an le plaçait, soidisani à sa demande, il laissait un 

Ceglise NatreDamede 
Lourdes, rue Soinie 
Cotherine O Montréal 
l e  dimonche Ir octobre 
1919, le chonaine Émile 
Charlier, secrétaire 
générol de I'Universiié de 
Montréal, annonce aux 
fidèles réunir dons I'Eglise 
So~ni.Jacques que la 
amesse universitaire aura 
lieu chaque dimonche a 
I'Église NotreDomede 
Lourdesa qui, depuis 
191 2, éioit considérée 
comme Io chopelle des 
étudiants Le 14 moi 

1942, la Sacie* d'admi- 
nistration, qui avait enfin 
reçu de Québec les 
sommes nécessaires pour 
compléler les travaux du 
campus Cormier, se 
décauvrait. du côté des 
udepenres diverses., un 
excdeni budgétaire de 
IOOS Elle plaça oussitat 
ceiie somme a la disposi. 
lion du recteur ofin qu'il 
puisse a laire une 
souscription du même 
moniont a la restaurotian 
de l'église NatreDome 
delourdes. D 
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a Aux yeux des p r e  
fesseurs d'auiourd'hui, 
surioui des ieunes, ces 
anciens prolerseurs 
auraienl paru vieux jeu 
On ouroii iori de leur 
reprocher les imperlec. 
iionr de leur époque. Ces 
hommes possedoieni Io 
science mdicole d'alors; 
ils sovaient l'enseigner; 

leur répulalion ne ful 
jamais enlamée même 
par lesa~aques les plus 
relenlisxintes; ils avaienl 
der qualités qui devien 
nent rares oujaurd'hui: ils 
étaieni modesles ei peu 
exigeonls. D 

joyau derrière lui. II avait occompli une importante mission qu'on peut 

résumer ainsi : expérimentation de I'autanamie administrative, liquidation 

de la dette contractée après 1876 envers le Séminaire de Québec, instau- 

ration de l'équilibre entre les influences la'iques et ecclésiastiques dans la com- 

position du corps universitaire, union des écoles de  médecine et règlement 

des questions monétaires qui les divisaient, et reconnaissance de I'autanamie 

des facultés au  sein de l'université. 

La bousculade des Ccoler 

Sans le sau, l'université n'est d'aucun secours pour les facultés-mères. 

Fondues dans le grand tout, pour garantir leur statut universitaire, les faculiés 

de  médecine et de draii continuent de veiller à leur propre dévelappement et 

expansion. Après 1895, la première réévalue son corps professoral et cible 

ses faiblesses, dont la plus significative se cache dans le soloire annuel de 

500$ consenti à ses professeurs. Le triple de cette somme, taules dépenses 

payées, est versé à leurs confrères de McGill. Praticiens enseignant « Q  la 

l e ~ a n  », payant de leur ~ o c h e  les ouvrages scientifiques, les professeurs de 

médecine de  la rue Saint-Denis sont dépréciés por Io farmotian qu'ils ont 

reçue. Évaluant en vase clas, sons contact réel avec les chercheurs qui, ailleurs 

dons le mande, bouleversent l'univers médical, ils ne jouissent d'aucun pres- 

tige scientifique et i l s  ne peuvent donc pas réclamer le concours des ieunes 



fondations oméricoines disposées à soutenir la formation médicale et Ja 

recherche en Amérique du Nord. Désirant, en outre, perpétuer le caractère 

catholique et français de l'enseignement supérieur et ayont vainement invité 

de prestigieux médecins à s'établir à Montréal, les professeurs de Io Faculté 

se tournent vers les étudiants et encouragent les ~ l u s  prometteurs d'entre eux 

à se spécialiser 6 l'étranger. 

Toutes les composantes de l'université, y compris l'École Poly- 

technique, affiliée depuis 1887, obéissentà ce réflexe qui consiste à recourir 

aux ressources de l'extérieur pour assurer leur fonctionnement. Même les 

Facultés des arts et de  théologie favorisent l'émergence d'une classe parti- 

culière de diplômés, celle des «retours d'Europe». Formés à une école plus 

scientifique, initiés à des théories et à des méthodes qui n'ont pas d'exemple 

à Montréal, ces derniers paradent non sans arrogonce, irritant la susceptibi- 

lité de leurs onciens maîtres. On leur reproche ce mépris que les années se 

chargent d'atténuer, mais on les admire porce qu'ils dorent le blason des 

facultés et qu'ils rehaussent le niveau des études. Les uretours d'Europe» 

savent que l'institution est pauvre et que leurs requêtes épuisent les adminis- 

trateurs. Ils exigent mieux et plus : des instruments de recherche adéquats, des 

bibliothèques et des musées scientifiques. les champs d'intérêt s'élargissent. 

O n  étudie le droit international, la socialogie, l'ethnologie, la démographie. 

O n  rafraîchit l'histoire du Canada français et an révèle aux Montréalais Ifexis- 

tence d'une littérature canadiennefrançaise. On veut introduire l'étude du 

grec dans les collèges et an demande à l'université de sélec~ionner ses élu- 

diants parmi les meilleurs finissants des collèges et non plus d'admettre, pêle- 

mêle, taus ceux qui s'y présentent, bons ou mauvais. 

Pour affronter le XX" siècle, l'université tend à se farger une image 

moderne. Ce mouvement est surtout visible à travers la Faculté de médecine 

dont l'action se fait sentir auprès de l'ensemble de la populatian. Les médecins 

interviennent en particulier au chapitre de l'hygiène et de la santé publique. 

Ils dénoncent l'insalubrité du fleuve Saint-Laurent et des cours d'eau comme 

étant la cause de nombreuses épidémies. Des commissions formées de 

représentants de toutes les municipalités s'organisent pour étudier le plan d'un 

réseau moderne d'égouts collecteurs et de canalisation des ruisseaux et des 

Les invités rassemblés 
dons Io gronde solle de 
promoiion de I'Universiié 
Lovol pendant le discourr 
du Iieu:enantgauverneur, 
sir Adolphe Chopleou. 





fossés. Les baignades dans le fleuve sont interdites : finies les épidémies esti- 

vales d'otites! On vante les bienfaits de l'exercice, de la natation, des 

marches à la montagne. On préconise la diffusion de nouveaux principes 

d'hygiène. Mais, comment s'y prendre quand la plupart des maisons ne com- 

portent pas d'installatians sanitaires? Vers la fin du XIX' siècle, on construit 

les premiers bains publics. En 191 8, la plupart des quartiers auront le leur. 

Les plus modernes compartent des douches et une piscine et ils fanctionnent 

selon un horaire qui favorise les chefs de familles ouvrières. Et, selon les 

principes qui réglementent l'hygiène. .. familiale, les femmes se baignent entre 

elles et avec les enfants, filles et garçons. Les hommes entre adultes mâles. 

Point. 

Les médecins parlent de microbes, de virus et de maladies pul- 

monaires, surtout de la tuberculose. Ils préparent leurs patients à affronter le 

a< mystérieux placard aux rayons Xr. Ils forcent l'université à participer au 

sauvetage de la maison natale de leur maître en France, le grand Pasteur, 

dont i ls immortaliserant la contribution, en 1922, en donnant son nom au petit 

square situé en face de l'église Saint-Jacques et de l'École Polytechnique. 

N'est-ce pas grâce aux travaux de Pasteur que les médecins ont pu associer 

pauvreté et carences alimentaires à plusieurs maladies? Ils attribuent à ces 

éléments, à l'omniprésence des mouches dans la ville et à l'insalubrité du 

lait, la persistance de la mortalité infantile. Fait remarquable, Montréal, qui 

ne voyait dans la perte de ses enfants que l'application brutale de la loi du 

plus fart, mesure maintenant la valeur et l'importance de cette relève. Des 

commissions municipales et provinciales d'hygiène sont créées. La vaccina- 

tion, honnie par les masses qui ne comprennent pas comment on puisse guérir 

un mal en l'inoculant à une personne saine, entre péniblement dans les 

mœurs. 

Le 25 avril 1908, le gouvernement du Québec sanctionne deux lois 

importantes. L'une crée l'hôpital Saint-Luc, du nom du patran des médecins, 

et l'autre crée l'hôpital Sainte-Justine, du nom d'une enfant martyrisée sous 

le règne de Néron, mais surtout à cause de Justine LacosteBeaubien, sa prin- 

cipale fondatrice. La vocation des deux hôpitaux est complémentaire. L'hâpi- 

ta1 Saint-Luc, réclamé par a des médecins hygiénistes de la cité de Montréal i i ,  

s'impose udans le but de secourir les pauvres et notamment les enfants des 

écolesio qui a sauffrent des maladies des yeux, des oreilles, du nez, de la 

gorge et des dents >p. SainteJustine, dant la mise sur pied est attribuable à 

quelques Femmes qui, paur y arriver, ont obtenu d'être libérées de l'incapacité 

juridique associée à leur statut de femmes mariées, va ((recevoir, soigner et 

élever [...] les bébés et les enfants malades, nécessiteux ou autres, de quelque 

religion ou nationalité qu'ils soient». Les deux hâpitaux vont s'appuyer sur 

les médecins de l'université Laval à Montréal. Ces derniers, dont les émolu- 

ments n'ont guère augmenté, enseignent, animent les cliniques de la Goutte 

de lait, encouragent la farmation de u gardesmalades >p la.iques pour le soin 

des malades à domicile et pour l'animation des cliniques d'hygiène. 

Dans I'ollocuiion d'auvet 
iure des cours. O Poutomne 
1900, le vice-recteur, 
Monseigneur Zoiique 
Rocicoi, porle d'une 
a innowtion heureu* r 
qui a r t lome des éloges. 
c'est la formoiion tech- 
nique d'un ceriain nom. 
bre de ieunes lilles qui, 
oprèr ovoir fait, sous Io 
direction des médecins ei 
des religieuses, un sioge 
suffisont et obtenu leur 
diplôme de gardes 
molodes, pourroni 
exercer leurs fanciions 
doni les fomilles et y 
rendre d'inesiimobles 
services r.  



Le premier hôpitol Notre- 
Dame inauguré le 1- iuillet 
188 1 Invite b prononcer 
le discours d'ouverture 
des cours pour l'année 
universitaire 1880.1 88 1, 
à la succursale de l'Uni- 
versité Lavol O Montréal, 
le vicerecteur, I'obbé 
L. Beaudet, souligne 
I'imporionce et le prix 
qu'il fout attacher ou 
nouvel hôpitol. a La loi, 
vous le savez, exige que 
toute foculié ou école de 
médecine oit accès à 
un hopital d'au mains 
5 0  lits. Cet hôpital lui 
monquait l'on dernier. 

On a dii y suppléer ou 
prix d'ennuis ei d'incon. 
vénients de tous genres. 
Auiourd'hui. grâce à I'ini. 
tiotive de monsieur le 
curé de NotreDome, 
grôce au zèle et ou 
dévouement de MM. les 
professeurs, et, i'oime à 
le dire oussi, grâce ou 
concours généreux d'un 
bon nombre de citoyens, 
l'hôpital NotreDome, 
béni le 25 juillet dernier 
por So Grondeur 
Monseigneur de Montréal, 
offre b nos étudiants tous 
les ovonioges qu'ils peu- 
vent désirer. s 

A u moment de la création de la suc- 

cursale de l'université Laval, seule 

l'Écale de médecine et de chirurgie 

de Montréal disposait des éléments né- 

cessaires à un enseignement médical 

conforme aux exigences du Collège 

des médecins. En plus de l'accès libre à 

l'Hôtel-Dieu et à la maternité de l'hôpital 

de la Miséricorde, l'École s'était déve- 

loppée dans un immeuble situé en face 

de I'hôpital des hospitalières, et des 

laborotaires, des salles de cours et un 

amphithéâtre ajoutaient à sa richesse. 

Quant à la Faculté de médecine, ses 

avoirs se résumaient dons la volonté 

de succès des Jean-Philippe Rattot et 

Emmanuel Persillier-lachapelle. 

1 

I En 1879, les médecins de la 

quelques pas du centre des affaires et de 

la place du Marché-Neuf (placelocques- 

Cartier). Considéré comme l'un des 

uarnements de la ville», aménagé à la 

mode des grands hôiels d'Europe, le 

Danegana était doté d'un cellier qui fai- 

saii le bonheur de plusieurs bons clients, 

dont l'homme politique Gearge Étienne 

Cartier. Le Danegana fut incendié en 

1849 et rasé au sol. Sa réputation et son 

u lustre » passé inspirèrent la construction 

d'un établissement partant le même nom, 

un peu plus à l'est, à l'angle des rues Berri 

et NatreDame. En 1880, dédaigné par 

les clients qui préféraient les abords du 

Marché-Neuf, le vieux Donegana séduisit 

les directeurs de la Faculté de médecine 

et s'engagea avec bonheur dans l'univers 

hospiiolier. 

l e  défi consistait à dater la popu- 

lation montréalaise d'un deuxième hôpi- 

tal général catholique et à procurer, en 

même temps, des cliniques à la succur- 

sale. McGill s'était donné le Mantreal 

General Hospital, l'€cale de médecine 

et de chirurgie avait obtenu l'exclusivité 

de l'Hôtel-Dieu et le Bishap Callege avait, 

en 1871, cr6é le Western Hospital. La 

Faculté n'avait plus qu'à créer le sien. 

Faculté abandonnent des salles mises te nouvel hôpital reçut le nom de 

à leur disposition par les sulpiciens et NotreDome. On savait déjà, lorsque ses 

rejoignent les administrateurs de la suc- partes s'ouvrirent le le' juillet 1880, qu'il 

cursale qui se sont installés au château vivrait longtemps de l'aide publique et 

Ramezay, Sur place, ils vont mesurer le des innombrables kermesses que les 

potentiel d'un immeuble assezvaste pour domes patronesses organiseroient pour 

contenir un hôpital. II s'agit d'un hôtel en assurer le financement. 

désaffecté, en mauvais état, que l'énergie 

de bénévoles pourrait remettre sur pied: 

1 l'hôtel Donegona. Ouvert en 1847 par 

1 Jean-Marie Donegona, il s'élevait, sur la 

rue Notre-Dame, à l'angle nord-ouest 

des rues Bonsecours et Notre-Dame, à 





Lobaroiaire de chimie de 
I'Univerrlté de Monlreal. 

Estelle trop exigeante cette Faculté qui s'est enrichie de chaires de 

:himie, de toxicologie et de chirurgie et qui demande que les étudiants admis 

dans ses rangs aient acquis un minimum de connaissances scientifiques? 

C'est elle qui a freiné la création de l'École de pharmacie de l'université 

Laval, officiellement inaugurée le 20 septembre 1906. Dix ans plus tôt, le 

tollège de pharmacie dénonçait la concurrence des médecins qui, prati- 

quant eux-mêmes la pharmacie, élevaient le niveau des examens, au poini 

que seuls les étudiants en médecine pouvaient les réussir.. . La nouvelle école 

1 donc fait le pari de l'effort. Pendant de longues années, les professeurs de 

'École de pharmacie enseigneront gratuitement et acquitteront personnelle- 

ment les frais d'aménagement des laboratoires que l'université ne peut 

Iournir. Ne  fait-on pas la même chose partout? 

Les notaires ont déjà adressé un reproche semblable à la Faculté de 

droit qu'ils ont accusée de mépriser le notariat et de ralentir leur formation. 

Is alléguaient à ce sujet que les programmes ne tenaient pas compte de leur 

arésence et que, dans l'ensemble, les professeurs traitaient de matières ne 

~rofitant exclusivement qu'aux futurs avacats. En 1897, ayant enfin obtenu 

a chaire de cours pratiques de 25 heures qu'ils sollicitaient depuis I'auver- 

ure des cours de drait au Collège Sainte-Marie, les nataires s'engagaient à 
eur taur dans le bénévolat. 

Imitant la Faculté de médecine, celle de drait se développe indépen- 

damment de la structure administrative. II est notoire que son fanctiannement 

sst moins onéreux et que ses récriminations au sujet d'une bibliothèque sont 

moins troublantes que la légendaire absence de microscopes dans les l abo  

ratoires de médecine ... II est également notaire que ses professeurs font car- 

rière dans de beaux cabinets et que, s'ils sont bénévoles, au presque, à 
'Université, ils ne le sont pas ailleurs où les affaires leur réussissent plutôt bien. 

Personne ne craint la disparition d'une faculté qui courtise, c'est connu, 

plusieurs âmes généreuses, Des donateurs à qui il ~ l a î t  de   ré lever sur leur 

çuccès un tribut qu'ils versent à Thémis. Flamboyante, brillante ei bruyante, 

la Facultédedroit est la plus sociable et la plus eniouée et, alors même qu'elle 

s'amusait du dépit des futurs notaires, rien ne Ifempêche de rallier les étu- 



diants de toutes les écoles supérieures de Montréal pour qu'ils participent au 

«parlement modèle », où députés et ministres des partis libéral et conserva- 

teur sont élus parmi les futurs dentistes, avocats, notaires, polytechniciens, 

comptables, médecins ou pharmaciens ... Une sorte d'anticipation sur leur 

gloire future. 

Personne ne se souvient du nam de celui qui avait dit aux Canadiens 

français qu'il leur r faudrait grandir ou mourir)), mais I'exhartatian est gravée 

dans l'esprit de ceux qui prétendent jauer un rôle dans l'évolution du Québec. 

L'École Polytechnique, enfant chérie de la Commission des écales catholiques 

de Montréal, a obtenu son incorporation en 1894. Deux ans plus tard, sans 

qu'il soit question d'une affiliation que l'université n'est d'ailleurs pas 

autorisée à conclure, Polytechnique est invitée à effectuer un rapprochement 

plus que symbolique et à partager l'immeuble de l'université, rue Saint-Denis. 

Mais le proie1 est irréalisable. En 1898, après avoir exploré la ville à la 

recherche de l'endroit idéal, l'École achète un terrain situé en face de l'église 

Saint-Jacques. Les plans de l'immeuble sont réalisés gratuitement par I'archi- 

tecte Émile Vanier et approuvés au mois d'avril 1902, avant même que l'École 

n'ait les mayens d'entreprendre les travaux. La manne tombe du testament 

de Joseph-Octave Villeneuve. Ex-maire de Montréal, homme d'affaires puis- 

sant, il lègue à l'université Laval de Montréal la somme de 25 000 $, destinée 

à I f «  enseignement» polytechnique. Pour contourner cette clause et Favoriser 

Labaraioire de chirurgie 
opératoire de IIUniversif& 
de Moniréol. 



\y Iwnesse des tiorizons ~ i u s  vasies. ,,,, . .,,,,, ,,,,,,,,, Eb 

et les sciences. font la repuiaiion. la 
gueil d'un pays.de rnéme que I'agriculiure. 

b 1 l e  commerce sr I'indusirie font sa force et sa puissance. t 

l a  construction de l'immeuble, l'université et l'École s'entendent pour donner 

a u  legs la forme d'un prêt. Les Iravaux qui ont débuté au mois de iuin suivant 

prennent officiellement fin le 28 janvier 1905. 
L'événement n'appartient pas a la catégorie des faits divers. L'institu- 

tion a le vent dans les voiles. Tous ses diplômés trouvent un emploi et la for- 

mation qu'ils ont reçue, d'année en année mieux adaptée a u  contexte g é e  

graphique et climatique canadien, leur permet d'éclipser les ingénieurs 

américains et britanniques. La Ville de  Montréal s'est engagée à donner « une 

bonne p a s i t i o n ~  dans le service municipal au  premier élève de  chaque p r o  

motion, et le départ  Forcé, pour ne pas parler de  la *déportat ion », des 

ingénieurs américains embauchés par le Grand Tronc met plusieurs dizaines 

d'emplois a la disposition des diplômés d e  Polytechnique. Si b ien lancée, 



l'École crée un cours spécial d'architecture qui, iusqu'en 1923, année où il 
sera transféré à la nouvelle École des beaux-arts, formera la première généra- 

tion d'architectes québécois de langue française. 

Pendant qu'Eudore Dubeou négocie l'entrée de  l'École de  chirurgie 
dentaire parmi les écoles affiliées à l'université, la créotion d'une école des 

hautes études commerciales continue de  préoccuper les Montréalais, en par- 

ticulier ceux qui veillent sur l'essor de  Polytechnique. Pour ceux-là, le 

développement de  l'une ne va pas sans l'appui de l'autre. Entre 1902 et 

1906, on continue de  crier à l'urgence, mais le proiet, molgré quelques sur- 

sauts, est virtuelle men^ mis en veilleuse. Il est ranimé au mois de septembre 

1906, quand Honoré Gervois, député fédéral de Saini-Jacques et proFesseur 

à l'université, inaugure les cours de la Faculté de  droit en préconisont la 

création d'une choire des hautes études commerciales à l'université. L'espoir 

renaît. Le 19 septembre, la Chambre de commerce, qui tient à l'idée d'une 

école complète, demande au premier ministre du Canada, Wilfr id Laurier, 

au premier ministre du Québec, Lomer Gouin, et aux représentants du peu- 

ple de  bien vouloir considérer l'octroi d'une subvention annuelle « à  

l'université Laval de Montréal pour aider celleci dans l'œuvre de la fonda- 

tion d'une école ou faculté de l'enseignement des hautes études commer- 

ciales ». Le 3 0  novembre suivant, l'université, qui a mis sur pied un comité 

d e  canstruciion, travaillé d e  concert avec le camité de l'Écale des Hautes 

Études Commerciales et cherché à réaliser le projet, y renonce. Elle est, «Faute 

de ressources financières actuellement suffisantes et eu égard à l'insécurité 

des revenus futurs », impuissante à le mettre en œuvre en suivant les obiectifs 

de ses promoteurs. Les administrateurs souhaitent néanmoins que l'université 

favorise le proiet d'affiliatian «af in d'assurer à l'École le bénéfice du  

prestige universitaire, et de lui donner en même temps le caractère des ins- 

titutians qui jouissent déjà de ce privilège)). l a  Chambre de  commerce en 

prendra l'initiative. 

Sur le plan académique, cette épaque est celle qui voit diminuer 

graduellement le nombre des professeurs qui enseignent à la leçon. Les fa- 

cultés se développent par la fusion et la création d'écoles et l'université 

éprouve de sérieuses difficultés à cantrôler son propre essar et à évaluer cor- 

rectement ses ressources. Néanmoins, sans être totalement maîtresse de ses 

destinées, elle définit ~ l u s  clairement ses structures. t'université catholique de 

Mantréal se détache progressivement des préoccupations d'ordre moral et 

religieux qu'elle délaisse au profit de  la recherche, de la iustice sociale et du 

développement des programmes. Elle est encore «une toute petite affaire. 

qui tend à se dégager du modèle français des débuts paur s'ajuster p r e  

gressivement au modèle nord-américain et permeitre à ses étudiants d'avoir 

accès aux universités du continent. Recherche diéquivalence, de  parité, etc. 

Pendant que les clercs et les entrepreneurs réclament l'ouverture de  

l'université aux hommes d e  talent, certains soupèsent les conséquences de 

l'ouvrir aux femmes que l'éducation, c'est connu, éloigne de leurs devoirs fon- 

damentaux. Le 8 octobre 1908, on inaugure off iciellement l'Écale d'enseigne 

ment supérieur pour les jeunes filles qui prend place parmi les collèges affi- 

liés à l'université. Les diplômées de cette École, détentrices du baccalauréat 
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tt Boum! 

Boum, à la Ka Boum 

A ~ ~ K ~ W Ô W Ô W Ô !  

Ching, à la Ka Ctiirig 

À la Ka Châ Châ Châ ! 

* * *  
-Boum, à la Ka Boum 

À la Kezis Boum Ba! 

Laval! Laval! Laval ! 

Rah ! Rnh ! Rali ! 

Laval! 

pour filles des sceurs de la Congrégation de Notre-Dame, seront les premières 

à accéder à IIUniversiié. u Le but de ceiie fondatian >P, lit-on dans un docu- 

ment publicitaire diffusé par l'université, rest de répandre aux exigences 

des temps actuels. Quiconque, en effet, est tant soit peu attentif à bien suivre 

la marche des idées confemporaines, remarque bien vite le courant qui 

pousse les femmes vers Ifacquisition de connaissances intellectuelles plus étew 

dues. Ce désir de s'instruire est légitime, mais encore est-il besoin qu'il soit 

bien dirigé. » 

Boum I Boum, L la Ka Boum ! 

La rumeur veut que les étudiants en droit soient les plus turbulents et 

les plus ... paresseux. En réalité, quelle que soit l'école ou la faculté à laquel- 

le ils appartiennent, les étudiants réservent leur énergie pour l'apprentissage 

de la vie. Le jour, devant les professeurs qui s'acharnent à vouloir transmet- 

tre leur savoir, ils rêvent à ce qu'ils ont vu et fait Io veille. À ce qu'ils feront 

demain. La nuit, ils lisent les ceuvres de Balzac et de Dumas. Ils mourraient 

plutôt que de ne pas assister au spectacle des troupes de théâtre ou d'opéra 

en tournée en ville. Les avocafs prétendent s'y rendre pour opprendre à 

déclamer, les médecins pour voir les belles s'évanouir et tous, pour appren- 

dre à faire la cour aux filles. Ils Fréquentent les cafés et les restaurants: Cordon 

Bleu, Taverne Saint-Régis ou Café de Paris. Trop pauvres pour s'offrir les con- 

certs du Ritz qui ne désemplir pas depuis son ouverture en 191 2, ils vont enten- 

dre un certain Wilfrid Pelletier qui pianote devant les films donnés au National 

ei au Nationoscope. Ce ne sont pas les cancres qui s'épuisent à voir mourir 

l'Aiglon, qui découvrent l'adultère chez Feydeau et le grand amour dans 

Carmen. II s'agit, au contraire, des plus brillants. Ceux qui pestent contre les 

L'ETUDIANT 
I AFFI RMONS-NOUS 

- 

Montrbal, 21 Uéetmbre 191 1 NO 1 

leçons de gymnastique sont les mêmes qui arpentent la rue Sainte-Catherine 

entre Saint-Denis et le square Phillips; ceux qui trouvent trop cher le chocolat 

chaud de Kerhulu sont les mêmes qui vident leurs poches pour le seul plaisir 

de s'attabler à côté d'Henri Bourassa et de deviner qui sera semoncé dans 

l e  Devoir du lendemain. 

Ils s'y connaissent d'ailleurs en iaurnalisme. Droit et médecine p r o  

duisent le plus grand nambre de  scribes. Leur première tribune a été un h e b  

domadaire de huit pages, le Journal des ifudiants, lancé dix jours après 

l'inauguration de l'immeuble de la rue Saint-Denis. En 1902, des iournalistes, 

des professeurs et des étudiants se sont donné une association connue sous 

le nom de «Maisan des Étudiants», dont le but était de uréunir les étudiants 

dans l'intérêt de leurs études, d'établir entre les membres de cette associa- 



tion des liens de solidarité et de fraternité afin de procurer à chacun aide et 

assistance, et de travailler au développement physique et moral de la ieunesse 

studieuses. Les moyens d'action de cetie association, qui va fortement inciter 

ses membres à porter le béret universitaire, emblème de leurs hautes aspira- 

tions, sont: <r: le journal ou bulletin, les publications et mémoires, les con- 

férences, cours, expositions et établissement de bibliothèques, les ieux, les 

exercices physiques et les sports, les prêts et bourses, ainsi que l'assistance 

de toutes les façons D. La Maison des Étudiants arrive à point pour procurer 

des loisirs à ces jeunes qui ont forcé le chef de police à intervenir auprès de 

l'université pour déplorer qu'aaprès les heures de cours, certains étudionts 

stationnent aux coins des rues SainteCatherine et Saint-Denis n, où i l s  entra- 

vent la circulation. a Aussi, écrit le chef de police, ie regrette d'avoir à vous 

en faire le pénible aveu, à cet endroit, certains étudiants insultent les femmes 

et les jeunes filles par leurs propos parfois scandaleux, et leurs remarques 

inopportunes. D 

Le 21 décembre 191 1, paraît le premier numéro de l'Étudiant qui se 

donne pour mission de uclaironner formidablement le grand cri de Laval B. 

Un cri d'ailleurs bien étrange et mal adapté pour, comme le suggère le rédac- 

teur, moduler a doulcement l'insaisissable ardeur de nos vingt ans». les 

étudiants l'entonnèrent en 1912, quand ils rendirent visite à leurs confrères 

de McGill pour les assurer de leur soutien si la police s'avisait de les harceler 

encore ... Ils l'entonnèrent chaque année, lors de l'enterrement solennel 

du béret. 

Blessé de guerre, ilÉtudiant n'est pas publié à la rentrée de 1914. 1 1  
ne paraît qu'en décembre, pour s'engager dans la lutte en faveur de I'ouver- 

ture d'écoles françaises en Ontario. A nouveau décapité, il est remplacé par 

LfEscholier, iournal libre, avec cette devise élémentaire : Nous paraissons, 

nous paraîtrons! l o  «gazette du quartier latin » fait fureur sur le campus et 

compte de nombreux collaborateurs qui, cachés sous un pseudonyme, 

écrivent des poèmes ou des pamphlets, dénoncent Io participation cona- 

dienne à la guerre au appellent les Femmes à moins d'indépendance, à plus 

de cœur ei de retenue. Au mois de septembre 191 8, prélude à de grands 

changements, iiEscholier disparaît. Le 9 janvier 1919, un nouveau journal 

est distribué sur le campus: Le Quartier latin. 

Comme un fruit miIr... 

Coricaiure publiée dons 
L'Eiudionf, le 2 1 décem. 
bre 1911. 

En 191 8, vers la fin d'un 

fesseurs ont participé, I'U 

fondé l'Institut Bruchési en 1 

191 5 et, deux ans plus i 
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l'Université dant les ramifica 
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.- . 

Malgré les très i 
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pagnes de financement et sollicitations auprès des personnes riches et des 

instiiutions privées n'ont pas apporté de résultats concrets comporotivement 

à ceux de McGill qui, en cinq jours, a déjà réuni un million de dollars! En 

dix années d'une compagne de finoncement sous forme de vente de primes 

d'assuronce, l'université O récolté quelques centaines de milliers de dollors. 

Des miettes dépensées prudemment. 

Les Montréolois d'origine française iustifient leur contribution finon- 

cière dérisoire par la dépendonce de I'Université vis-o-vis de Lova1 et assurent 

qu'il en irait autremeni si Montréal cessait d'être une succursale. L'argument 

vient, semblet-il, des donafeurs potentiels qui, considérant I'Université comme 

une enclave de Québec au cœur de Montréal, ne voudraient pas qu'elle 

s'épanouisse dans les conditions actuelles. Le concert est unanime et on y 

croit. Ils ant déjà donné. Ils dannerant plus tard, quand l'argent prélevé pour 

l'université sur les messes dites dans I'archidiacèse de Montréal ne 

plus, par ricochet, à Laval. Ils donneront plus tard, quand les diplâmes des 

Montréalais ne porteront plus le sceau, l'emblème et la devise de I'Université 

Laval. Pour cela, il faudra un miracle. O u  le renoncement de Laval a ses 

droits et privilèges. En 191 2 ,  alors que les principaux éléments de I'Université 

ont pris corps, Monseigneur Paul Bruchési, qui a succédé à Monseigneur 

Édouard-charles Fabre en 1897 et qui agit comme vicechancelier, demande 

qu'on analyse la situation. Un comité formé dans le but d'étudier les moda- 

lités de modification des statuts de l'institution disparaîtra dans les brumes 

de la guerre sans avoir produit de rapport. 

Le temps n'arrange rien. L'Université offre taujours l'image d'une insti- 

tuiian disparate, démunie et incomplète. Elle brille parfais, grâce aux écoles 

et aux facultés prudemment abritées derrière un statut iuridique qui assure 

leur indépendance financière. Des facultés qui, faut en espérant le détacha 

ment complet d'avec Laval, considèrent que la renonciation à leur autonomie 

individuelle les déiruira ! En comparaison, I'Université McGill, enrichie par 

la générosité de quelques générations de diplômés et d'amis, respire la 

prospérité. O n  y pratique tous les sports, y compris le ski et le golf que ses 

étudiants et professeurs d'origine étrangère ont introduits au Canada. L'étu- 

diant maniréalais qui n'est pas tourmenté par les questions linguistiques ou 

religieuses peut se tourner en toute quiétude vers cette institution, qui, même 

si elle s'inspire du modèle anglais, a pris les moyens de se rapprocher des 

universités américaines. 
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LES P R A T I C I E N S  D E  L A  L O I  1 

e 30 mai 1849, lors de I'incorpora- 

lion du Barreau du Bos-Canada, i l  

n'existe encore aucune école de droit. 

Pour obtenir un diplôme ou l'autorisation 

de pratiquer le droit, un étudiant doit 

compléter de quatre à cinq années de 

cléricature. L'organisme statue qu'uau- 

cune personne ne sera admise comme 

avocat, conseil, pracu reur, sollici~eur et 

praticien en loi, à moins d'avoir aiteint 

l'âge de 21 ans révolus, et d'avoir étudié 

régulièrement et sans interruption, sous 

brevet passé devant nolaire, comme clerc 

ou étudiant chez un ovocot pratiquant, 

pendant cinq années consécutives et 

entières [...] u. 

Au printemps 1851, Maximilien 

Bibaud, appartenant à une famille où 

I'inielligencevive est un trait commun, est 

reçu avocat. Désirant consacrer sa vie 

à l'enseignement du droit, il obtient le 

soutien de plusieurs personnolités in- 

fluentes qui plaident sa cause auprès de 

Monseigneur Ignace Bourget. Celui-ci, 

vaincu par les arguments de George 

Étienne Cartier et d'Augustin-Norbert 

Morin, l'autorise à prendre des élèves ei 

à enseigner le droit. II est convenu que 

l'école de Bibaud sera reçue dans les 

lacaux du Collège Sainte-Marie dès que 

les nouveaux locaux seront accessibles. 

Bibaud demande à son frère Gaspard, 

professeur à l'Écale de médecine et de 

chirurgie de Montréal, de l'accueillir 

avec les six premiers étudiants de l'École 

de droit de Montréal. 

L'année suivante, quand l'Uni- 

versité Laval reçoit sa charte impériale, 

le Collège Sainte-Marie et l'École de 

médecine et de chirurgie refusent I'aff ilia- 

tian proposée par Québec et persévèrent 

dans une voie d'autonomie qui les 

caractérisera aussi longtemps que ne 

leur sera pas reconnu un statut particulier. 

En 1854, Maximilien Biboud réagit 

vivement au fait d'ovoir été exclu des 

personnalités honorées à l'occasion des 

cérémonies marquant l'inauguration 

officielle des cours à l'université Laval 

de Québec. Félix Martin, le recteur du 

Collège Sainte-Marie, prenant fait et 

cause pour le ~rofesseur de droit, 

s'adresse au recteur de l'université 

Fordham à N e w  York, sollicitant I'hon- 

neur de décerner à des personnalités 

montréaiaises un doctarot en droit. Le 

père Tellier, jésuite, occueille favorable- 

ment la demande de son confrère et, 

le 12 février de l'année suivante, le titre 

de docteur en drait vient couronner 

quelques-unes des carrières rnontréo- 

laises les plus remarquables, celles des 

Denis-Ben jamin Viger, George Étienne 

Cartier, Augustin-Norbert Morin, Jean- 

Baptiste Mei lieur, CômeSéraphin Cherrier 

et de Maximilien Bibaud lui-même ! Laval 

est horrifiée uqu'une pareille institution 

[Fordham] se donne la mission d'exporter 

par douzaine à l'étranger des diplômes 

de docteur en droit; qu'elle établisse 

dans un pays comme celui-ci, où il existe 

des universilés reconnues par la loi, une 

espèce d'agence, camme ferait une 

compagnie d'assurance ou une fabrique 

de remèdes patentés, c'est à nos yeux 

quelque chose de vraiment surprenant, 

surtout de la part d'hommes aussi sages 

que le sont les RR.PP. jésuites de Fordham 

et de Montréal [...] ». 

L'évêque défendit la bonne foi 

des iésuites et, même si Bibaud cantinuaii 

à vouloir donner à son école un statui 

universitaire équivalent à celui que récla- 

mait l'École de médecine ei de chirurgie 

Nous voyons par les éeriis d e  Cqyiet 

que, nous la domination frangaise, le 

I>roeiireiir gk~ikral du roi en cetle colonie 

donnait des conférence6 de droit ct qiie 

aea d&ves, nur ne6 certificats de capaeit6, 

étaient adniia conseillers aeaesseurs au 

Conseil nuphrieur. D'avocais, il n'y en  

avait poiut en Canada. Ln Conquête fit 

cesser cet enseignemetil, el, durant 

Y 0  ans, les étudiants n'ont eu d'antre 

aide que quelqiies leçons spontanément 

données e l  à de longs intervalles. » 

1 Manimilieu Bihaud 



de Meniréal, lout r c m k  rentrer dana 

f'ordre. Le nombre de ses éivdants 

s'accrut jusqu'crn 1863, quand le 

Berreau o h v a  d a  lacunes daris la 

compétence des soiets examinés. Trais 

ans p h  tard, pour des raisons qu'il 

jqw a propos de we pas livrer ai pu- 

blic et à c a s e  de l'entrée en viguew 

du Code civil et des changements pravs 

q k s  par la canfédémtion des provincrs 

du Canada, Bibaud F~rm les portes de 

l'École de drau du Callege Sointdcwie. 

Personne ne prena* la relève, les fururs 

avocals devront, la dizmirie 

d ' a d o s  suivantes, ékidier et vivra d 

Qudbec ou encore s'inscrire à i'Univer- 

site McGll, cr boulevard du protettari. 

risme., où le dmit est enseigné depuis 

1853. 

Ce facuité de droit de I'Umiwrsité 

l a v d  à Moniréd, dont la créatian est 

annoncée en 1877, prend Corme au 

moment de Plnaugurntiao of i ic iek cles 

courr, le 1' actobre 1878. Les éhdianis 

en droit re rassemblent alors ou deuuie 

me i lage du Cebind de lecture paroi& 

siol, 4q b ib i i o i hheqw  tes sulpiciens on1 

kndée nie NotrtDame, un peu B l'ouest 

de la ploce d'kmeç. Lo Faculté de drait 

consenrarac~iie adresse iutiqr'en 1882, 
alclrs qu'elle reiolndm ID Facuhé de 

médeçine et k s  bureaux adminis&ath de 

l'Univers@ L o d  d Momirdal, dans un 

d l i c t  défrdchi, voisin du c h â t m  

R m m y .  

Au mois d'ocbbre 1095, 125 

' v e s  étudianir Formeni k contingent de 

la Faculté qui dit adieu aux envi- du 

vieux Palais dm justice, de l'hôtel dt vilk, 

de b place Jacques-Coriisr ri du marché 

Banrecwrs, poui s'dtabljrcbis k nouvel 

immuble de IO rue Soirri-Denis. Ca bâ- 

Lisse devmit t5kr assez grpnde pour oc- 

cueiRù plusieurs gCntrations &étudiants. 

Or, dès qu'on augrneale 7s nombre des 

matières et des prpFerseurs, dont la plu- 

part enseignent à In leçon, les deux saRes 

de caurs ne svflient phs. La Faculté 

aioute a b 9  d ces lacaw quelques salles 

d'un immeuble de Io rue De Monbigny 

(boulevard De Maisonnewe). 

Peu aprds I'acds de I'lkiivenité 

d I'autonomie, laÇaculté met I'accem sut 

le Boit  commerçi~l, le &oit administratif 

el initie les &tudimis à I'écoriorniesociah 

et pl i t ique et, v r è s  1925, au dro i~ inter- 

national et pubbc. Cette faculté est la 

phs riche de toutes telles quI Forment 

I'Univenite quosd c e k i  crouie sous 

!es prablemes linanciers et qu'elle sus- 

pend k s  t r w w x  d'aminngement et 

de conskuctim du campus Cormier, en 

193 1 . A cene Cpoque, la Faculté se retire 

du prpiet ch cempur et affirme san inten- 

tion de demauer au COOW du quartier 

Idin. rD'une façon ou do l'outre la 

Faculté de droit se propore donc de 

s'orgarriser choz d e  & de mieux or- 

ganiser les études de ses CJèves. r C'est 

seulement à (a veille de la relance 

définitive cles iravaux du mon1 Rayal 

que la Fcrcuhé de drait mnifastera la 

volonté de rallier l'Université et ch s'y 

instalkr en même temps que les outres 

à I'aatamns 1942. 





Au lendemain du décès 
de Monseigneur Georges 
Gouthier, survenu le 
31 ooûi 1940. les iour 

doub, d'une lorge et pro 
fonde culiure qui se tena 
ou couronl de toutes les 
inventions modernes et 
qui eut à cœur, 
certaines critiqu 
tenir l'enseignement b 
jour. Au conseil 

Pour entraîner l'université sur la voie du dépassement autant que pour 

empêcher la création d'une université laïque de lanque française, il est plus 

que jamais impérieux de rallier les écoles et les facultés sous la bannière 

moniréalaise. Au mois d'octobre 1917, Monseigneur Georges Gauthier, 

coadjuteur de l'évêque de Montréal, devient vice-recteur de l'université. Sa 

mission: réaliser la fusion de la manière la plus harmonieuse possible. Les 

évêques de la province ecclésiastique de Montréal appuient unanimement 

des démarches qui, s i  elles devaient irriter Québec, seraient immédiatemeni 

réprouvées par Rame. II s'agit donc de Faire cheminer l'université Laval dans 

le sens voulu par Mantréal pour placer ensuite Rome devant un fait accom- 

pli. Selon le mot d'un administrateur, les articles qui définissent le statut de 

l'université Laval à Montréal lui «interdisent de tenter quoi que ce soi1 con- 

tre Québec», mais ils #ne lui défendent pas de tout entreprendre pour 

Montréal n qui doit, «comme un fruit mûr, se détacher du t ranc~.  

Le 28 janvier 191 8, l'archevêque et les évêques de l'archidiocèse de 

Montréal adressent une lettre au conseil universitaire de Laval. Le ton trahit 

l'impatience et l'anxiété: «Nous osons vous demander si vous ne pensez 

pas que le moment soit arrivé de danner à la succursale de Mantréal son com- 

plet développement? [...] Nous sommes insuffisamment armés pour la lutte. 

Chez nous, l'enseignement vaut, nous le croyons, celui de McGill, et dans 

certaines de nos facultés, il lui est nettement supérieur. Ce qui nous manque 

et ce que les protestants ont créé à coups de millions, ce sont les instruments 

de travail : les laboratoires et les musées. Nous sommes de ce chef dans un 

état d'infériorité trop accusé. n 

Le 2 février 191 8, le président du Bureau des gouverneurs, le séna- 

teur Liguori Bëique, signe cette résolution du comité exécutif: 

aconsidérant qu'il est d'une importance souveraine pour l'honneur du 

nam catholique que notre Université prenne la première place, celle qui lui 

revient de droit, dans le développement général de notre ville et de notre 

fayer de science et de culture intel- 

e essentielle s i  elle n'y assurait pas 

enseignement supérieur et la formation de cette élite sans laque& 

s'imposer à la considération et au 

e notre Université disposerait 

bsalument pressant que nous 

ns à l'œuvre universitaire, l'œuvre essentielle entre toutes, ceux de 

patriotes que la fortune a favorisés; 

or Le Bureau des gouverneurs demande au corps des administrateurs 

si le moment n'est pas venu d'attirer sur ce suiet de ~rimordiale importance 

l'attention de nos facultés et de nos écoles affiliées. 

<t II propose qu'une commission, composée des doyens des facultés et 



des présidents des écoles, de représentants du Bureau des gauverneurs et du 

corps des administrateurs avec pauvoir de s'adioindre d'autres membres au 

besoin, se réunisse sans retard pour rédiger, discuter et propaser un proiet 

définitif d'autonomie et de fusian, après quoi tous ensemble, gouverneurs, 

administrateurs, facultés et écoles demanderont à NN. SS. les évêques de la 

province ecclésiastique de Montréal de faire auprès des autorités compé- 

tentes les démarches nécessaires. D 

Sur cette déclaration d'indépendance va s'élabarer la stratégie 

d'actian des prochains mois. Au début du mois de février, Montréal Forme 

une commission de la fusion qui se donne une sous-commission. En trois ses- 

sions intensives, celleci étudie les chartes d'une douzaine d'universités 

étrangères, élabore trois proiets différents et s'arrête à l'un d'entre eux. 

Présenté le 22 mars, ce projet est déposé devant le conseil d'administration 

qui, le 4 avril, ordonne au vice-recteur de le «faire transmettre, pour révi- 

sian, aux différentes facultés et écoles et de réclamer d'elles un avis aussi 

prochain que possible*, soit avant la fin de l'année universitaire. Écoles et 

facultés s'exécutent. 

Au debut de la guerre de 
1914.1918, Io Faculté & 
medecine de I'universiié 
Lovol à Montréol orgo- 
nise un centre médical 
destiné O venir en aide 
oux molodes et blessés 
des champs de botoille 
outremer l e  sucœs 
d'une souscription 
publique ouprés der 
Montréalois permit à la 
Foculté de supporier les 
frais encourus par 10 mise 
sur pled de I'hôpiial 
volant dont la direction 
fut conliéa ou lieujenani 
colonel GeorgerEtienne 
Beauchamp, rnedecin de 
l'Hôtel-Dieu el 

à I'Univerriié. Trentedeux 
médecins se ioignenl à 
1'8quipe qui, oprés un 
sbjour de quelques mois 
en Angleterre, se dbpla- 
ce vers La banlieue de 
Paris, puis à Troyes, 
en Champagne. A cet 
endroii, ils soignent 
20000 blessés, procé- 
deni à 2000  operotions 
et font 150000 ponse 
ments.. . L'h8pitol militaire 
Lovol no 6 a été déplacé 
ven Joinvilld~Pant ou 
débul de l'été 1918, dons 
des Mtiments canstruits 
par la Croix-Rouge 
canadienne. 



En aitendant la réponse de l'Université Laval, Montréal nourrit son opti- 

misme à la rumeur voulant que Québec ait verbalement exprimé sa man- 

suétude et manifesté une certaine compréhension. La réponse officielle, 

retenue pendant trois mois, porte la date du 11  mai 191 8. Québec ne chan- 

gera pas l'ordre des choses: «Avant de répondre à une question s i  grave», 

écrit le cardinal Louis-Nazaire Bégin à I'évêque de Montréal, «nous avons 

cru qu'il était de notre devoir de réfléchir et surtout de nous renseigner sur les 

circonstances qui ont motivé ou amené l'état de choses actuel [...]. En 

présence de ces faits, et n'oyant jamais été informé que le Saint-Siège avait 

changé de sentiment au suiet de la succursale, le conseil universitaire, après 

mûres délibérations, en est arrivé unanimement à cette conclusion: que ne 

voulant pas se départir de la sage conduite de ses prédécesseurs, il ne croit 

pas devoir ni pouvoir exprimer, soit pour soit contre la séparation, une opi- 

nion qui pourrait aller à l'encontre non seulement des volontés, mais même 

des simples désirs de Rome. II aime mieux s'en rapporter à la sagesse du 

Saint-Siège auquel il est toujours disposé à obéir aujourd'hui et demain 

comme autrefois. P 

Entre-temps, la position des facultés et des écoles s'est clarifiée: toutes 

adhèrent au principe de la fusion, sans toutefois se compromettre sur les 

modalités de son application. Sans s'y engager formellement, elles adoptent 

des textes semblables à celui de l'École de pharmacie : «Le conseil de l'École, 

indiquoit la résolution du 14 juin 191 8, croit donc devoir exprimer l'opinion 

que le temps est venu de créer à Montréal une université indépendante et 

autonome. II croit que ce progrès s'impose si l'on veut rendre à la ieunesse 

de cette partie du pays, qui se destine aux études supérieures et profession- 

nelles, tous les services qu'elle est en droit d'attendre d'une véritable univer- 

sité, et luiter avantageusement contre l'influence des universités protestantes 

si efficacement organisées et richement dotées. D 

Ces appuis en main, les évêques rédigent un document très explicite- 

ment intitulé: « Indépendance de la succursale de l'université Laval, Montréal, 

Canada - Mémoire soumis au Saint-Siège par l'épiscopat de la province 

ecclésiastique de Montréal ». Complété le 15 août, le dossier doit être ache- 

miné à Rome à l'insu de Québec. 

Le hasard va fournir à I'évêque de Montréal le moyen de faire parve- 
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nir ce document sans éveiller l'attention. Invité par le gouvernement fédéra 

à se joindre aux personnalités déléguées auprès des soldats canadien: 

encore stationnés en Fronce et en Angleterre, Monseigneur Bruchési désignc 

un remplaçant, l'évêque-auxiliaire et vice-recteur de l'université Laval ? 

Montréal, Georges Gauthier. Ce dernier quitte Montréal le 25 août, nor 

sans avoir glissé quelques copies du mémoire dans ses bagages 

aMonseigneur le vice-recteurn, dira Bruchési oux personnes présentes t 
la cinquantxinquième réunion du conseil d'administration, «est muni d'ur 

dossier tel que, s i  Rome croyait ne pas devoir concéder encore à I'Universiti 

de Montréal son indépendance, elle se trouveroit à reieter les demonde! 

de toutes les facultés et écoles à la fois de la section moniréolaise d~ 



l'université Laval, à ne pas tenir compte de l'absence de toute oppasition à 

ses demandes de la part de la section québécoise et à faire la sourde oreille 

aux instances pressantes de tout ce que notre société compte de personnages 

influents. n 

En une soixantaine de pages, le document décrit Montréal et souligne 

l'augmentation de la population et I'évoluiian de ses besoins en matière 

d'éducation supérieure. En 1876, lors de la formation de la succursale, les 

diocèses de Montréal, de Saint-Hyacinthe et de Sherbrooke formaient la 

a pravince ecclésiastique de Montréal n, une région éclatée comptant alors 

moins d'un demi-million de personnes peu au pas scolarisées. Avec l'inté- 

gration des diocèses de Valleyfield et de Joliette à la province ecclésiastique 

de Montréal, en 1892 et en 1904, la clientèle catholique de la succursale 

deMontréal passe à près de 900 000 personnes. Pour l'île de Montréal seule- 

ment, la population totale est passée de 11 7 8 6 5  à 758 140 personnes. De 

ce nombre, les deux tiers sont catholiques: a: Nos jeunes gens, indique le 

mémoire, ne vont pas à Québec pour suivre les cours universitaires. L'expé- 

rience nous le démontre depuis 40 ans. Et cela se comprend du reste. 

Montréal est un centre de commerce et d'affaires qui peut leur fournir de plus 

grandes facilités de se créer un cercle de cannaissances et de clients. II Faut 

donc que nous fassions droii sur place à leurs demandes et à leurs besoins. » 

En parallèle à une dacumeniatian précise, le mémoire s'attarde à des 

détails qui montrent que dans ce dossier l'honneur des Montréalais est 

écorché: «L'on ne comprend rien à notre situation quand nous disons que 

les mesures d'ordre général qui regardent nos élèves sont décidées et mises 

en vigueur par chaque faculté et école, et non par un corps central ayant 

autorité. De même en est-il quand nous recevons quelque visiteur distingué, 



gouverneur général ou professeur venu d'Europe. Dans une ville de I'impor- 

tance de Montréal, notre succursale représente, qu'on le veuille ou non, la 

population fronçaise et catholique. Personne ne comprend que nous n'ayons 

pos le droit de décerner le moindre diplôme ad honorem et qu'il nous faille 

pour celo recourir 6 I'université de Québec, qui croit de son devoir de tenir 

à ce privilège [. . .]. N 
Montréal a mal à sa fierté, et l'Église, si elle n'y   rend pas garde, paur- 

rait subir l'humiliation de la perte de contrôle de l'enseignement supérieur. 

Les évêques insistent sur la puissance de la pression exercée por les la'ics paur 

enfin libérer Montréal d'un lien orchai'que et embarrossont : « Nous avans un 

groupe de laïcs catholiques bien disposés, sur lesquels naus ne pourrons 

conserver notre influence que s i  nous prenons I'initiative des progrès qui 

s'impasent, et dont le premier et le ~ l u s  importont regarde notre université. 

Autrement, nous serons devancés par eux ou par le gouvernement, et ce sero 

outant de perdu et de compromis pour l'influence de l'Église. n II y O longtemps 

que le fantôme de I'université bilingue et neutreest sorti du plocord. II a hanté 

les couloirs du parlement québécois et incité le gouvernement du Québec à 

dater la ville d'insiitutions libres de taute ottoche religieuse: «Nous avans de 

ce foit une preuve Frappante dons les deux écoles que le gouvernement a 

érigées ces derniers dix ons à Montréol: l'École des Houtes Études 

Commercioles et l'Écale Polytechnique. Voilà des écoles absolument néces- 

saires, réclamées depuis longtemps par les Chombres de commerce et par 

tous les corps publics, et dont une université complètement orgonisée auroit 

dû prendre I'initiative, comme l'a foit d'ailleurs à nos côtés l'université protes- 

tonte de McGill. Comme notre organisation octuelle ne nous permet pas d'y 

pourvoir, c'est l'État qui s'en est chargé. [...] Nous sentons vivement que 

nous ne sommes pos 6 la hauteur et ou point, et nous laissons oux laïcs 

l'impression que nous ne sommes pos pour le progrès. Et que l'on veuille le 

remorquer: il ne s'agit pas ici de progrès au sens ossez vague où l'enten- 

dent les ennemis de l'Église. II s'agit, encore une fois, pour nous, d'organiser 

dans notre région le haut enseignement catholique, de façon qu'il réponde 

aux exigences des temps. u 

Rome est disposée à occepter le détachement seulement s'il ne 

provoque pas d'embarras financier pour Québec : u Depuis 191 2, le gou- 

vernement fait à chacune des universités de la province un octroi annuel de 

25 000$  [...]. Québec reçoit son octroi comme les outres [...], ce qui peut 

compenser largement les [ 8 0 0 0 $  ou 10000$]  que la succursale lui paie 

pour les droits de diplômes et qu'elle perdra par la concession de 

l'autonomie. Ajoutons que, du 17 décembre 1889 au 23 juin 1894, 

l'université Laval de Québec a touché, en vertu d'un indult du Saint-Siège, 

sur toutes les messes de notre province ecclésiasiique envoyées à l'étranger, 

la somme de cinq sous. Cette reienue a rapporté à Québec la somme con- 

sidérable de 31 258,45 $ [...] : ce qui a permis à la succursale de payer large- 

ment la dette de 19673,10$ [...] que Québec lui réclamait. Aussi, 

auiourd'hui, grâce à cet octroi annuel de la législature et à l'extinction de 

notre dette, Io tronsformation de notre succursale en université indépendante 

ne causerait, à notre avis, aucun préjudice matériel à Québec. )) 



-Nous exerceroiis eri niême terrips une 

action plus ef ieacc et plus élentlue sur 

la jeiinesne den ~>aroisscs qni rious sout 

enrifiées. Dhjà les jeutiee étiidiants dari* 

les prolespions libhralen sorit en graud 

nombre sous notre contrôle. Les lierie se 

resserreront et a'afferrriiront. De sorte 

qiic uoup lavoriseroris à la lois notre 

miivre d'édiicaîiori eeelésiastique et uotre 

muvre paroinsiale. NUUS pourrons. par 

lei; exaiiiciis passés soiis iion yeux, faire 

de uos propres &lèves des baelieliern 

ès lettres, ès scierieen, &R arts, nous 

sipialerons lee pliia forts saus uuirc aux 

plits laiblei; qni auraient iirie boririe voea- 

tion [...], nous auroriri i riotre clisposi~iori 

uii nioyen d'élever le niveau des études. » 
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1 n'entretient que trois facultés : théologie, 

/ droit et médecine. Les deux premières 

1 fonctionnent correctemenl, la troisième, 

1 on le sait, est au caeur de déchiremen~s 

qui metient son existence même en péril. 

À cette époque et pour près d'un siècle 

encore, la clientèle étudiante est formée 

1 dans les collèges classiques et les petits 
séminaires qui sont disséminés à trovers 

l'archidiocèse et dont le nombre aug- 

mente au rythme de l'enrichissement des 

paroisses et de Io fondation de nou- 

veaux diocèses. Les programmes d'études 

varient d'une institution à l'autre, en 

fonction des préoccupations des direc- 

teurs ou de la compétence des pro- 

fesseurs. Ici on favorise le commerce, 

ailleurs Io formation morale et religieuse, 

de sarie que les étudiants inscrits à I'uni- 

versité ne sont pas également préparés 

aux exomens d'admission. 

C'est pour résoudre ce problème 

que I'Universijé cherche, vers 1885, à 

s'enrichir d'une quatrième facullé, sorte 

de collège universitaire, dont les pro- ! rammes ajustés aux préalables exigés 

ar les facultés de médecine ei de droit 

evrant être adoptés par les insiitutians 

d'enseignement secondaire. La Faculté 

des arts est à Io veille de voir le iaur. Sa 

mise sur pied, d'abord proposée aux 

jésuites qui l'ont refusée, est confiée aux 

sulpiciens, c'est-àdire à Frédéric-Louisde- 

Gonzague Colin, ex-supérieur du Grand 

Séminaire qui est, depuis 1881, 

supérieur de la Compagnie de Saint- 

Sulpice ou Canada. 

Prenant part à l'organisation de 

Io succursale et à celle de la Faculté de 

théologie, il conçoit la nouvelle faculté 

en fonction du conlexte particulier de 

Montréal, ville commerciale où une 

partie des affaires se transigent dans 

les langues française et anglaise. Comme 

il veut que la succursale de Montréal 

soit sur le même pied que McGill où 

fonctionnent déià les facultés de droit, 

de médecine et des arts, il prévoit I'in- 

troduction de cours de mathématiques, de 

letires et de sciences dans le programme 

des collèges affiliés. L'adhésion des col- 

lèges O ce projet implique une certaine 

dépendance de leur part et rares sont 

ceux qui l'acceptent spontanément. Après 

quelques années de négociations, les 

collèges emboîtent le pas au Collège de 

Mantréol, qui, en janvier 1887, est le 

premier à s'affilier à la succursale. II est 

suivi, le 18 mai suivant, par l'Écale 

Polytechnique qui y consent pour con- 

férer à ses diplômes le caractère univer- 

sitaire qu'ils n'oni pas encore. 

La Faculté des orts ne figure pas 

parmi les constituantes énumérées dans 

la charte civile de 1920. L'École Poly- 

technique, annexée le 18 mai 1887, 

devient école affiliée, et l'université crée, 

en 1920 et 1921, trais nouvelles facultés: 

lettres, sciences el philasaphie. 

Au mois de ianvier 1922, l'Uni- 

versité de Montréal, qui se donne un 

cadre adapté à sa nouvelle identité, 

renouvelle les contrats d'affiliation des 
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Le xeou de I'Universiié 
de Montreol se compose 
de l'écu du blason eniouré 
d'un cercle portont le 
nom de I'univerriié, de Io 
devise, d e  deux feuilles 
d'éroble ei deux leuilles 
de chëne 

Ces arguments ne suffisent pas à Rome où, après avoir donné à 
Georges Gauthier «l'assurance non douteuse d'une résolution favorable à 

Montréal », on décide d'entendre les deux parties. Le dimanche 23 février 

1919, l'archevêque Bruchési, qui comptait bien utiliser à son profit ses ori- 

gines italiennes, partait pour Rome non sans avoir dit la messe et récité les 

a prières de l'itinéraire» en présence des professeurs, des ecclésiastiques et 

d'une foule nombreuse venue l'appuyer dans cette ultime démarche. 

Deux mois sont nécessaires au prélat pour démontrer que le seul ves 

tige des liens unissant l'université Laval et sa succursale concerne les diplômes 

el les redevances qui y sont liées. Au cours d'une réunion plénière de la 

Sacrée Congrégation, tenue le 29 avril 191 9, les cardinaux accèdent aux 

prières de l'archevêque et des évêques de la pravince ecclésiastique de 

Mantréal. 

a 1 .- La succursale de Mantréal dait être érigée en une université 

aufoname, pourvue de tous ses droits et privilèges; 

2.- Elle partera le nam d'université de Montréal; 

3.- Elle sera canstituée de telle sorte que tout ce qui concerne les statuts 

et I1arganisation des études et tour ce qui se rapporte à San fanction- 

nement sera réglé d'après les lais et constitutions du Saint-Siège, 

surtaut d'après la canstitution de Sa Sainteté le pape Léan XII, Quod 

divina sapientia, du 25 août 1824; 
4.- Les maisans d'enseignement situées dans la pravince ecclésiastique 

de Montréal, qui jusqu'ici relevaient de l'université Laval, seront affi- 

liées 6 l'avenir à l'université de Mantréal; 

5 . -  Enfin, la Bulle d'érection ne doit pas être expédiée avant que I'uni- 

versité ait obtenu la charte civile ni avant que les facultés, qui se sont 

déclarées prêtes à abdiquer leur autonomie et à ne former en quelque 

sorte qu'un seul corps avec la nouvelle Université de Montréal, aient 

réellement pris cette mesure. Cet avis, des Éminentissimes Pères les 

cardinaux, Sa Sainteté le pape Benoît X V  l'a ratifié et confirmé dans 

l'audience accordée le même iaur au soussigné, secrétaire de la même 

Sacrée Congrégation, Danné à Rame, au secrétariat de la Con- 

grégatian préposée aux études dans les séminaires et universités, le 

8 rrioi 1919. 
Le préfet : 

Cajetan, cardinal Bisleti 

Le secrétaire: 

Jacques Sinibaldi 

évêque de Tibériade. » 

« Êtes-vous content, cher monsieur? », aurait demandé Benoît XV à Paul 

Bruchési qui avait été ordonné en même temps que lui. 

Montréal a gagné. Le mot succursale appartient désormais à l'histoire. 

Ainsi que le souhaitaient les Montréalais, la Sacrée Congrégation préposée 

aux études dans les séminaires et universités acceptait le nom qu'ils avaient 

voulu donner à l'ex-succursale, sait celui d'Université de Montréal. Le nom 

français de la nouvelle université ne soulevait pas d'ambigu'ité. Dans sa ver- 



sion latine, Universitas Monlis Regii, il ressemblait à certains autres mais 

«cette désignation [fran~aise], selon Émile Chartier, prévenait la confusion 

avec le Montréal de Sicile, Montis Regalis, et le Montréal de France, 

Regiornontani; elle écartait en même femps les hybrides Marianapoli et 

Morionopolitanæ [. . .] n .  

La naissance d'une univerrit& 

En moins d'un an, on a changé le cours des choses, mais le plus dif- 
ficile reste à faire. II s'impose de respecter l'article 5 du rescrit qui confirme 

la volonté de Rome : «la Bulle d'érection ne doit pas être expédiée avant que 

l'université ait obtenu la charte civile ni avant que les facultés, qui se son1 

déclarées prêtes à abdiquer leur autonomie et à ne former en quelque sorte 

qu'un seul corps avec la nouvelle Université de Montréal, aient réellement 

pris cette mesuren. Le 14 août, les administrateurs et les gouverneurs de 

l'université sevoientconfier la mission {(d'opérer la fusion promise, d'obtenir 

de tous les sacrifices indispensables et d'aller ensuite à Québec faire adopter 

la charte nouvelle)). Copie du document est distribuée aux écoles et aux fa- 

cultés qui désignent à leur tour des délégués invités a former une commission 

dont la plénière doit avoir lieu au début du mois de septembre. Quinze iours 

leur sont alloués pour exprimer et rédiger leurs «desiderata particuliers ». 

Le rescrit de Rome était conditionnel 6 la fusion des facultés et des 

écoles; toutes furent sollicitées por Monseigneur Gauthier. Antonio Perrault, 

avocat responsoble du dossier universitaire devont le gouvernement, décrit 

son rôle dons le processus de fusion et cite l'exemple de son passage à la 

Faculté de droit: «Grâce à sa parole convaincante, à son doigté, à la très 

grande popularité dont il iouissait cher les laïcs, il avait réussi à faire con- 

sentir ces facultés et écoles à leurs [nouvelles] chartes respectives et à entrer 

dans le rang unique qui devait constituer l'université de Montréal. Je n'ai 

pas oublié le soir où il vint demander ce sacrifice au conseil de la Faculté de 

droit. Celle-ci, grâce à une prudente administration, avait une importante 

réserve de fonds. Devrions-nous tout abandonner? Garder certains privilèges 

pour les anciens professeurs? Quelques collègues penchaient vers I'affirma- 

tive. En dix minutes, Monseigneur Gauthier fit s'envoler cette opposition et, 
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à la demande de son doyen, sir Horace Archambault, la Faculté renonça à 
sa charte, abandonna ses réservesdlargentà la nouvelle institution, sans rien 

exiger en retour. » 

Malgré les efforts de Monseigneur Gauthier, trois des écoles affiliées 

maintiennent leur statut: l'École Polytechnique, l'École des Hautes Études 

Commerciales et l'Institut agricole d'Oka. On ne clarifia iamais publiquement 

les motifs de leur refus de renoncer à leur statut, chacune ayant choisi de ne 

pas insister sur une attitude qui entravait pourtant l'essor commun et excluait 

l'université de champs d'action attrayants et de plus en plus populaires. Privée 

de la richesse et du potentiel des grandes écoles, l'université héritait néan- 

moins d'une structure universitaire déià rodée, formée de facultés et d'écoles: 

les fccultés dites fondamentales - théologie, droit et médecine -, l'École de 

médecine comparée et I'hôpital vétérinaire, l'École de chirurgie dentaire et 

l'hôpital dentaire, et l'École de pharmacie. La nauvelle administration remi- 

sait temporairement la Faculté des arts au chapitre des institutions désuètes, 

et le projet de charte annonçait la naissance des facultés de philosophie, 

des sciences, des lettres, ainsi que des sciences sociales, économiques et 

politiques. 

Animateur de la fusion, Monseigneur Gauthier pense l'université et 

sa charte avec une ouverture d'esprit qui inquiète une faction d'ecclésias- 

tiques qui auraient préféré le statu quo. Le Devoir fait campagne, reprochant 

à la charte qui se prépare de manquer à la mission catholique qui devrait 

continuer d'être la sienne. Les rédacteurs de la charte obéissent à la semonce 

et introduisent un article qui devrait ramener la paix: «t'Université a pour 

obiet de donner, conformément aux principes catholiques, l'enseignement 

supérieur dons ses facultés et ses écoles » L'obstruction per- 

siste. Monseigneur Gauthier prie alors Antonio Perroult, avocat de l'université 

et responsable de l'aspect juridique de la charie, d'intercéder auprès d'Henri 

Bourasso. «Si cette lai n'est pas adoptée cette année, aurait dit Perrault, je 

crains que nous attendions une cinquantaine d'années avant d'avoir pareille 

opportunité. En fin de compte que voulez-vous? Aider à la fondation de cette 

Université ou tuer le projet? u Les mains derrière le dos, Henri Bourassqauraif. 

répondu : «Je crois qu'il vaut mieux tuer le proiet. n Les admirrilsirutewî& 
1 ,  7 

féliciteront de ce que le leader d'opinion ne publiera rien ds.&uikuw. 
protestatians auprès du gouvernement et des autorités 

C'est dans une atmosphère de fête que les facul 

dans l'église Saint-Jacques, le 1" octobre 19 19, pour 

Décapitont la rumeur d'une victoire des ennemis de 1' 
l'ombre pour un retour à la situation antérieure, l'ab 

la parole après la messe et le sermon du prédicat0 

seules nouvelles acceptables relatives à ('Université s .' i - / - ., 

cielles. u Première des nouvelles : conformément à la valahté tik&'oriseigneur 
, ? .  

Bruchési, l'université a été confiée à Monseigneur Gauth'rk'qcdi a b7 idJ'' 
ciellement comme recteur et à Émile Chartier qui en sera le premi - secr 

taire général. Après avoir été invités à freiner d'ovance leur exubérance, les 

aeschaliers~, bannière universitaire en tête, amorcent la première parade 

de l'histoire de la nouvelle université. 

L'École Polytechnique, rus 
Soinf.Denis. 



« J'ai pria celte profe8sion ail baa <le 

I'iicheUe sociale, et   el lei rient mal 

coiiaidérée [...]. Ei je crois pouvoir dire, 

sans vaiilardise, que par mon travail el 

iiion éiiergie, j'ai élevé la profession 

dentaire au même niveau qiie les aiilree 

professions libéralea. 

Eudore Duheau 

L'LCOLE D E S  D E N T I S T E S  

n 1869, au moment où ils se forment Rassemblant ses économies, il achète 

L en association, il n'y O guère plus l'équipement laissé sur place et le trans- 

d'une quinzoine de dentistes pratiquant porte dons une vieille demeure située à 

au Québec, dont dix dans la seule région quelques pas de la succursale de 

de Montréal. De l'aveu même de leurs l'université Laval, à l'angle des rues 

représentants, leur nombre augmente, SointeCotherineet HôteldeVille. C'est là 

après 1885, cl par suite de I'encom- qu'il fonde le Collège de chirurgie den- 

bremeni des professions libérales B, un taire de Montréal, sorte de prol~ngement 

phénomène ayont incité les ieunes gens de la section française du Collège den- 

à jeter u leur vue sur l'art dentaire .. En 

1892, la Société dentaire du Québec 

fande le Collège dentaire de la province 

de Québec, une école bilingue dont les 

portes s'ouvrent au square Phillips, dans 

l'ouest de la ville. Pendant quatre ans, 

I'institution réciome I'offiiiation O l'une ou 

à l'autre des deux grandes universités: 

Lovol ou McGill. Malgré l'échec de ces 

démarches, le Collège continue de for- 

taire, dant les cours sant inaugurés en 

1904, peu après I'ofiliation avec 

hJniversité Laval. 

Un premier déménagement, au 

quatrième étage de l'immeuble du 

journal l a  Patrie, est suivi, en 1908, d'un 

déplacement vers la rue Saint-Hubert, 

dons l'hospice Saint-Joseph. Le 1 1  octobre 

1913 le Collège de chirurgie dentoire 

prend possession d'un édifice neuf, 

mer des dentistes qui, après trois années-- 

d'études et de travail au dispensaire, quit Mervellloune Decourerte. 
tent le Collège sans diplôme reconnu. 

COS'PRR LP 1 
En 1894, la section fronçaise se 

détache du Collège et tente, à nouveou, I M A L  D E  D E N T S .  - 
de sJaffiiier à IfUniversi~é ~ a v a ~ .  Deux ans GBllJN 1 'ARGEHT AIflDM, 
plus tard, le Collège, dont la section R'C 

anglaise a enfin été agréée par I ' i co~e  Buile Biagnétique 
de médecine de l'université Bishop à DI' 

LennoxviIIe, reçoit les premiers étudiant MOI PR. 
en chirurgie dentaire. En 1903, le collèg 11 Tiiit disparniira 111 iUAL BE 

LIEST liiilniiIaiilirsnL et exempt6 I'ar- 
du square Phillips ferme ses portes. I L ~ O I I I ~ I I  t~c.d CI~IIIU, I'PI~P w~rnttm dm 

rnllhrcnlcni LI+ t t iu l  rc iliil II CiE d b y l  nn pn- 
Cfest olors qu'en solitaire Eudor 1' I,IIC ~ , t ~ ~ ~ , ~ , k  pr#w~L. 

Dubeau, « ex-professeur au Collège d e n  Celte 8011.K LlbOlYEl1lQBH 1 
taire de la province de Québec », decid 

de donner à l'enseignement de I 
chirurgie dentaire en longue française d 
nouvelles assises. Ce ieune passionné 

qui s'était fait connaître parmi les disci 

ples d'Esculape grâce à de fougueux arti 

cles en Faveur de l'hygiène buccale paru 

dons L'Union médicale du Canada, os 

p m i l i ~ ~  iine ietlun ~itayiiinquo w IH m m  a l 
Iw ~et i r lue i .sLfn l l i i lspr i? i r~  I r n ~ M l n l ~ m ~ i C  
Mn* tI~>iii~ur. 1m1n 1rn n ~ n ~ i s  UP (Imln. - 

IWX al ~ + T I ~ ~ I I S  ~ I ~ I ~ ~ I I ~  

A ~ r c  la Yi1 l l r ~ b t l q u r  sC Ir. Lilw pr0i*rCa 
Fair # o n  ippllcnllea. 

Ery~kilO fmna da pon b n'lmporla quelle ad- 
SE,  8ur r P c ~ p l 1 0 ~ 1  du p r k  

Viiillii ~r roui I c i  C'nlmlitsi u Dnairlrtci. 
.r1>11x. S. \'Er,lms, BKq7l t4& 
Hal., rur Ri. Jwpk, @& Booli. 

Arent pair'QnMwc. 
:srIsl. ISi.-P.-W. I 

prendre la relève du défunt collège& 



s i i d  d qudques pcis de l'hospice, d 
1'- dus rues SoirilSlubert et De 
Mmtigny. Adaagé  d'oprés les fiornies 

anrbrie&nes les plus qhistiquéas, il 
est mi& d'me iriscriplon qui définit 
d a i m n t  le rala qu'il entend w r  dans 

b wmmurrauté m ~ n t r k b i w  : cr H&pitd 

denictire bual n, 

Un gui& de Montrh l  pdilfû 

en Wlh, d I'occusiori 6 8' congrés 

biwnriud dal'Assmidlon denidire c w  

dierrm, &rit en termes dogieux af)e 

a d o h ,  W i  &la launes d i m i +  

konçdro da ço pqrs, et & k nbwitk 
s'uipmait por wite d e r  progrès eonst- 

d&aUt!~ qu'a k i ts  lp chiuuqjie depuis 

qgekpas a n n k  [..,j. tes coun Bée 

les chnlqsrss 4i les &r#an$tmtion$ 

se donnent dans un q x ~ c i w x  i m w A  

[od] M kouvenl aussi de msgnifiqur 

soloc bapiuotien avec fariteuils de clerc 

iirtes et bbaatoims porfuitement outlk.  

L' i r f imrie est wuefle, ou mQmo cndroir, 

b ks i w r s  de 9 beures L nridi ; les 

parnms y mpiverd, mus la direction de 

& n k h  c s ~ a n Y ,  dec mina HdiilC 

~4 cornporteni qu'u-m k&e rôtrii* 

poar Le cea du rtatCdal. i, 

En 1920, le Cdldge, qui a 

oppuy6 les LtOmmhei visorrt I1ind8pum 

c h  de b slrccvnofe, est au nambre 

des insiituiions oMliéea & intêgmr à l'uni- 

mlld naho te .  Ce sidut n'est pgs cdui 

cpe convei)e Eudore D h u .  Au ÇOWS 

& I'arnie 1920, il &lame de le 

Ckmmissi~~~ des btudes qu'elle rqotve 

son caldge p m i  le3 fmdtb. fl i nwqw,  

&e autres arguments, b b i t  que, ri des 
quatre ko(es hnlalrer exfstant au 

Conadu ei f o m ~ i t  pœtle dos universilei 

McGill, Dalheisie, Toronb et MnbQ61, 

~'Eco~e chirurgie chtaire de Montréal 

es1 la seubqul m'a pos IM imnsbormba en 

fctcrhfba. Ayant erruyé un premier refus 

mu mois do &ombre, Dubeuu riritbre 

&tb( sa h c u i d e  et obtieni gain de 
m s e  le 2 1 avril 192 1. Sour le nom 

d ' tcok de chirurgie dentaire de 
Montéal, le COU+ est la p r e m i k  instL 

îutian ofliliée 4 c k ~ n g i r  de s t a t ~ .  

ElLe prend bieriibt son essiîr, mul- 

l idicrnt [cc pgmmrnas eh intr~duisont 

parmi Los d'uciptines B PBtude cella, trCs 

sophistiquée, de u redresseur do derrts *. 
L'sriksdontie, ou science de la deni 

diok, n ' a i  g k e  paprlaire ouprès des 

Ckob d thôpitdl dc 
c h i m g i  dontniue bndés 
par Eudore Dubeau sont, 
iusqu'en 1913, ôtciblis 
r i n  SaincHubsrt, dons 
I'mckn ha.icu Soin& 
Jawph. Pids de csi 
Immurble an trouvolt 
c k  I'lnsiihi~ Bruchhi, 
PAwdbmïs SwinClgwce 

, J alrus  miSwU de pre 
ceaion p u r  les iwnw 
f i k  S. 
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Sous la cendre 

les témoins de l'incendie 
qui rovogeo l'université 
remorquèreni, O lrovers 
les flomrnes el les étin. 
celles portées por le vent, 
des milliers de Feuilles de 
popier qui [Ionoieni dons 
I'oir jusqu'odessus de Io 
rue SoinioCotherine. 

Le 13 novembre 191 9, dans le cadre des activités de l'Action 

française, le recteur inaugure une série de conférences intitulée ((Noblesse 

obliges par un exposé sur la ((mission de l'Université». L'évolution de I'insti- 

tution, considérée comme le fer de lance du patriotisme, est un sujet 

d'actualité. Devant un auditoire qui a payé 0,50$ ou 0,75$ pour I'enten- 

dre, il parle des orientations que prendra la maison de la rue Saint-Denis: 

« [...] la préparation de nos ieunes gens, dans une faculté des sciences bien 

organisée, aux diverses carrières industrielles qui s'ouvrent devant eux; la 

création d'une école des sciences politiques et sociales, d'une faculté des 

lettres avec le complément nécessaire d'un cours de philosophie supérieure 

qui donne à nos professeurs, à nos élèves, au public instruit, la solution de 

certains problèmes; la préparotion du personnel enseignant et l'attribution 

des principales chaires de nos facultés et de nos écoles à des professeurs de 

carrière; le développement de nos laboratoires d'analyse et de recherche; 

la création de pensions de retraite pour nos vieux professeurs [...] n. 
Un événement tragique va conférer au projet universitaire une dimen- 

sion inattendue et forcer le public et les législateurs à traiter prioritairement 

la question de son développement. A 21 heures, dans la soirée du samedi 

22 novembre, quelques étudionts, réunis pour compiler ales bulletins de 

l'élection de Io Faculté de médecine qui avait eu lieu dans la iournée)), sont 

interrompus par un bruit d'enfer. Au même moment, le gardien de nuit 

s'approche de la cage de I'ascenseur où il voit des étincelles, puis I'ascenseur 

qui s'écroule, en flammes, au sous-sol! Quelques minutes plus tard, le feu 

dévore les étages supérieurs du bâtiment, et le vent glacial, qui charrie les 

étincelles et gêne le travail des pompiers, fait peser la menace d'une confla- 

gration majeure sur tout le quartier latin. 



Les journaux du lundi témoignent de l'ampleur du drame. Les associa- 

tions ouvrières, les Chevaliers de Colomb, la Société Saint-Jean-Baptiste et 

nombre d'autres promettent leur aide. L'Université McGill, l'une des premières 

institutions à se manifester, offre ses laboratoires de médecine. Les écoles 

affiliées, les bibliothèques ouvrent leurs portes aux professeurs et aux étu- 

diants. Pour que I'Université survive à l'épreuve, l'obtention de la charte civile 

doit devenir prioritaire. Si, hier encore, on pouvait attendre que le proiet de 

loi chemine lentement, il importe auiourd'hui de donner à l'institution le sim- 

ple droit d'organiser sa survie. 

Un communiqué de presse, diffusé le 24 novembre par les conseillers 

juridiques de l'université, annonce qu'ils sont sur le point d'intervenir. 

Consulté à propos des précautions à prendre pour que le proiet ne soit pas 

istre Lomer Gouin fournit à l'avocat Antonio Perrault 

jet modifié à la satisfactian des critiques serait adopté 

ser et critiquer la charte avant qu 

Entre-temps, en prévision de la campagne 

lieu du le' au 15 janvier 1920, les évêques se son 

leclive du 25 décembre 1919 promet «les plus précieuses bénédictions de 

NotreSeigneur sur I'Université de Montréal à son berceau, sur ses professeurs 

et ses élèves et sur tous ceux qui aideront au soutien et au développement de 

cette institution dont les intérêts se confondront désormais avec ceux de la reli- 

gion et de la patrieu. Le soutien a I'Université, par un don important ou une 

humble abale, est un témoignage de foi. Au début de la campagne, le 

sulpicien Olivier Maurault pranance une conférence sur I'Université et can- 

firme le bien-fondé d'une rumeur qui circule depuis le lendemain de 

l'incendie: la Ville de Montréal contribue à la campagne de souscription en 

donnant à I'Université une bonne maitié du parc JeanneMance! 

Ce n'est rien encore; 200 personnes, la plupart des anciens de 

I'Université qui ont profité des circonstances pour se constituer en associa- 

tion, ont mis l'épaule à la roue. De Vaudreuil à Waterloo, de Saint-Vincent- 

dePaul jusqu'aux Laurentides, les petites gens donnent. Les plus riches ou les 

plus immédiatement concernés par le succès de l'œuvre se délestent de 

sommes qui paraissent extravagantes pour l'époque: Georges Gouthier : 

30000 $; Paul Bruchési : 30000 $; le sénateur Marcelin Wilson : 100000$. 
O n  rivalise de générosité, ainsi qu'en témoigne cette anecdote racontée par 

le s~crétaire général Émile Chartier: u Dès le lendemain de la conflagration, 

M. WilFrid Hébert, procureur des Messieurs [les sulpiciens], vint m'y donner 

une nouvelle preuve de la générosité empressée de  sa Compagnie. "Dès 

hier soir, nous avons résolu d'atténuer le coup qui vous frappe. Le conseil vous 





offre un million. Aimez-vous mieux que nous le versions d'un seul coup ou si 

vous accepteriez de le recevoir en quatre annuités de 250000$  chacune? " n 

Quand, le 14 février 1920, la Législature sanctionne la loi constituant 

en corporation l'université de Montréal, l'institution se croit prête et capable 

d'affronter tous les défis. 

L'Université, libre, dispose d'un capital de près de 700000$, reli- 

quat de l'ancienne administration. S'y ajoutent 993286$ ,  fruits de la 

générosité du public, ainsi que les deux millions provenant du gouvernement 

du Québec et des Messieurs de Saint-Sulpice, millions dont le versement doit 

se faire par annuités. Les revenus de l'immatriculation et d'autres sources, 

évalués à près de 200000$  par année, complètent une fortune dérisoire, 

quand on pense aux projets multiples à réaliser. 

Entre décembre 19 19 et février 1 920,500000 $ ont été injectés dans 

la réfection de l'immeuble incendié qu'on modernise tant bien que mal et qui 

s'enrichit de laboratoires destinés à la future Faculté des sciences. Ces am& 

nogements, la création même de cette nouvelle faculté et la décision de 

l'université d'oiouter une onnée prémédicale au cours de médecine et, 

éventuellement, oux disciplines reliées à la santé, répondent à un obiectif pré- 

cis: obtenir l'aide de la toute-puissante fondation Rockefeller. Après avoir 

d'abord refusé son soutien à la Faculté de médecine en alléguant que celle 

ci n'était pas à la hauteur de ses standards, la Fondation contribue pour 

25 000 $ à son développement. Même si les travaux de reconstruction sont 

effectués prudemment, plus d'une fois l'Université sera tentée de puiser à ce 

don : «Envers la fondation Rockefeller, il vaut mieux prendre une autre atti- 

tude; sans doute ce serait un moyen de dégrever le budget de la recons- 

truction, mais si cette dernière a coûté beaucoup plus, ce n'est pas un motif 

suffisant, semble-t-il, pour que les laboratoires nécessaires aient beaucoup 

moins. Les mêmes raisons», écrit le docteur Ernest Gendreau au conseil 

d'administration, «m'ont empêché d'acheter sur les fonds de l'année 

prémédicale les stations de météorologie, de sisrnographie et de télégraphie 

sors fil reconnues d'utilité immédiate par les membres du conseil de la Faculté 

des sciences. u 

Ainsi, l'argent recueilli pour l'élaboration d'une structure d'enseigne- 

ment, l'embauche de professeurs étrangers, l'achat de matériel scientifique, 

Io création de musées pédagogiques et de facultés nouvelles est parfois utilisé 

à d'autres fins que celles prévues. Au lieu de réaliser le rêve ébauché depuis 

1876 d'une université canadienne-française et montréalaise prestigieuse, 

doyens, élèves et professeurs épousseîtent les cendres et respirent l'odeur 

humide et moisie laissée par l'incendie. Les circonstonces obligent à penser 

réparation et colmatage. Plutôt que d'assister aux travaux d'agrandissement 

de l'université, plutôt que de participer à la phase exaltante de la cahabita- 

tion sous un seul toit et de l'osmose que celle-ci devait engendrer, les groupes 

se séparent et la diaspora s'instaure. impossible paur les facultés de médecine 

et de pharmacie d'envisager leur essor physique dans de semblables condi- 
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tions. tes principaux administrateurs, le vicerecteur et le secrétaire général, 

hébergés rue Saint-Hubert por l'École de chirurgie dentaire, ne retourneront 

jamais rue Saint-Denis. 

tes années 1920 devaient être celles de l'épanouissement de l'ex- 

succursole; Io voici qui rogne sur les dépenses courontes. Les professeurs 

qui, dons leur foculté respective, jouissoient outrefois d'une plus grande 

liberté d'oction et décidaient des marques des produits et des sources 

d'approvisionnement, s'inquiètent des initiotives des administrateurs qui 

cherchent les auboines. Les chefs de déportement des focultés de médecine 

et des sciences et de l'École de pharmocie s'insurgent contre cette foçon de 

faire, soutenont que u le motériel de laborotoire ne se prête pas à la concur- 

rence dans les soumissions u, er proposent des mesures de décentralisation. 

De vrais, de sérieux problèmes guettent l'université, mais les facultés 

et les écoles, habituées à évoluer indépendamment des structures adminis- 

tratives, porviennent à maintenir leur inFluence à l'intérieur de l'archidiocèse. 

N'oyant jamois compté sur des assises matérielles solides, elles s'oppuient 

sur l'énergie et l'enthousiasme obstiné de leurs animateurs. Les professeurs, 

invités à réfléchir sur l'avenir et I'évalution de leur discipline respective, pr& 

parent des caurs et des conférences dont une grande partie s'adressera aux 

enseignants à qui incombe la tâche de présenter l'université aux étudiants 

des collèges. La rodiophonie, oprès avair pris son élan à bord des trains du 

Canadien National, est carrément lancée par l'ouverture, ou début des 

années 1920, des stations montréalaises CFCF et CKAC. Édauard Monipetit, 

fasciné par ce médium révolutionnaire, étudie, dès cette époque, la possi- 

bilité d'explaiter cette ressaurce inespérée pour répandre le usavoir n... et 

remplir la mission de I'institutian auprès de la populotion. L'antenne dont il 
veut se servir est là, toule proche: le coq gaulois qui coiffe la girouette de 

l'église Saint-Jacques. 



Les maisons d'enseignement établies dans la paroisse Saint-Jacques 

se sont multipliées. O n  y adopte les critères d'accès à l'éducation supérieure. 

L'émulation est tangible; à partir du Jardin de l'enfance des sœurs de la 

Providence qui reçoit des ieunes qui peuvent, à travers le circuit établi aux 

environs de la rue Saint-Denis, passer de la maternelle au primoire, du s e  

condaire au collège classique, avont d'entrer à l'université, puis de faire car- 

rière au Palais de iustice ou à l'Assemblée législative ... Les filles goûtent les 

charmes des déclinaisons latines à l'Académie Saint-Denis des sœurs de la 

Congrégation de NotreDame, où on dispense depuis 191 6 un cours de let- 

tres et sciences. Les plus audacieuses étudieront à Villa-Maria en espérant 

devenir médecin ou avocat. Les autres seront secrétaires dactylo à moins 

qu'elles ne se rangent sagement et qu'en mères instruites elles incitent leurs 

enfants à poursuivre leurs éludes. 

L'Université affirme sa présence. Son action, dont les iournaux se font 

quoiidiennement l'écho, donne à la communauté montréalaise l'impression 

que ce très petit noyau de sages ou de savants est essentiel à son développe 

ment. Les administrateurs s'appliquent, dès 1921, à tempérer l'influence - 
néfaste sur l'opinion publique - des allusions trop courantes à l'exigu'ité, à la 

précarité, à l'insuffisance des locoux ou à la difficulté de recruter des p r o  

fesseurs compétents. L'idée de systématiser l'information positive prendra 

forme en 1926 quand, après une série d'épreuves et de compagnes 

publiques dont l'institution a été la cible, Édouard Montpetit dépose devant 

la Commission des études un rapport qui conclut à la nécessité de voir appa- 

raitre plus souvent le nom de I'Universi té dans les communiqués émanant 

des facultés et que la publicité c< résulte des activités universitaires». 

En 1820. I'odministroieur 
britannique James Monk 
achète un krroin silue en 
pleine compagne, ouquel 
on occde en traversont 
le mont Royal. Lo p r ~  
prieté et Io maison qui y 
seront construites seront 
connues SOUS le nom de 
Monklond's et serviront 
de résidence officielle ou 
gouverneur général de 
1844 O 1849. Utilisé 

des fins hâteli&res, 
ensemble est acheté 
or Io Congrégation de 
loire-[)am qui le irons 
irme en ccuvenl el lui 

donne le nom de Viiio- 
Morio 



I L €  PRLSIDENT D E  T O U S  1 LES LTUDIANTS ... 

F .Y#., À la fin de l'été 191 9, une Angleterre d'artifice sur le mont Royal où, en guise 
I reconnoissonte délègue au Canada d'apothéose, une pièce pyratechnique 

i un ambassadeur de charme, le prince présente «la figure illuminée du prince), 

Édouord VIII. Pendant un peu moins de sedécoupant dans « le firmament entre la 

trois mais, du 15 août au début novem- feuille d'érable et la fleur de lys». 

, bre, il paie de sa personne l'effort de Le prince consacre quelques 

1 guerre des Canadiens. Bals, banquets, heures de son temps à l'université de la 

inaugurations, il se prête à tout et à tous. 

Pour plaire aux Montréaiais dant il est la 

coqueluche, il s'orrëte deux fois dans leur 

ville. 

En prévision du retour du visiteur, 

Médéric Martin proclame les 27 et 28 

octobre iaurnées de fêtes publiques. 

L'hôtel de ville s'ouvre à une réception 

démocratique où le prince, assis entre 

rue Saint-Denis qui se pare prématuré- 

ment du nom d'université de Mantréai. II 

s'y rend, entre autres, parcequ'an se sou- 

vient de ces << saldats de 19 ans » visés 

par l'avis d'enregistrement du 30 mars 

191 8. Plus de 200 ont été recrutés parmi 

les étudiants de l'université Laval à 

Montréal, parmi les médecins, ingénieurs 

el autres diplômés dont certoins se sont 

l'Union Jack et le Tricolore, est offert à la présentés au front aù ils ont perdu la vie. 

vue des curieux ravis qui défilent pour A l'issue du lunch du 30 octobre, 

le voir. «le visiteur rayai a quitté la Palestre [à 

Le programme de Son Altesse bard d'une Ralls Rayce] paur se rendre à 

Rayale, qui lage au Ritz Carlton, est l'université de Montréal. L'auto a passé 

chargé: banquet municipal, bal militaire par les rues Saint-Hubert, Sherbrooke et 

à l'Arsenal de l'avenue des Pins, bals de Saint-Denis. » Les confettis pleuvent. La 

saciété au Windsor et au Ritz, revue des foule salue le prince de Galles en chan- 

troupes ou porc LoFontaine, lunch tant nGod Save the King» et «Ô  

d'apparat à la Palestre nationale, feux Canadan. Descendant de voiture, le 





On fait donc ressartir les interventions des facultés de l'université de 

Montréal à travers la santé et l'hygiène publiques, les affaires, le développe 

ment urbain, I'histoire et l'histoire de l'art, les sciences et la pédagogie. Pour 

établir des assises solides et coordonner les interventions en matière 

d'hygiène publique et de médecine préventive, la Faculté de médecine orga- 

nise l'enseignement de la bactériologie et inaugure un laboratoire où, sous 

la direction du docteur Armand Froppier, on fabrique, dès 1926, le vaccin 

BCG contre la tuberculose, qui est distribué ii Montréal, puis dans le reste du 

Québec et plus tard jusqu'en Saskatchewan. En 1932, le loborataire 

des vaccins distribués par un établissement voisin de l'université: «Pour se le 

procurer, les médecins ou les parents n'ont qu'à s'adresser au dépôt du 

"BCG". Ce dépôt se trouve à la pharmacie Gaudet & Harris, coin des rues 

SainteCatherine et Saint-Denis. Téléphone: Harbour 4146. » 

La mise sur pied d'une école d'hygiène s'impose. L'étude de ce proiet 

par les do rs7& hore Parizeau et Alphonse Bernier conduira, en 1938, B 
création de I'lnsptut Pasteur, ancêtre de I'lnstitut de microbiologie et / 
i a$ tuberculbre, surnommée peste blanche, recule. Préoccupée par Lkt a esdu cancer, I lp Faculté de médecine va détenir une des clés pour j:,! 

leMM ent et la rechsr$e sur le cancer: un gramme de radium. Cette subs- 

dont on ne connaq pas encore tous les pouvoirs, a été confiée par le 

;ouvernemeni du Québec u docteur Ernest Gendreau, directeur de I'lnstitut 

du radium. F O ~ $ + S & T ? ~ ~  , affilié, un an plus tard, à la fondation Curie, 
%$(.', \ 

v v e r t u r e  de l'Hôpital du radium, en 1926, sous l'Institut est complété 

7 ~dë-7a Cammission du radium. 

D e s  représentants de l'université de Montréal vayagent et participent 

à des congrés, des colloques, des causeries et des cours publics. O n  les ren- 

contre sur des tribunes canadiennes et européennes et, timidement, mais de 

plus en plus fréquemment, ils assistent à des colloques qui ont lieu aux États- 

Unis. Ces voyageurs, qu'ils s'appellent Émile Chartier, Édauard Montpetit, 

Gearges Baril ou Télesphore Parizeau, ont un mandat: celui d'ouvrir les yeux. 

«Cela nous sera utile quand nous reconstruirons sur un nouvel emplacement. n 

L'institution multiplie les démarches pour obtenir que les universités 

étrangères reconnaissent la valeur de ses diplâmes. Paur favoriser l'éclosion 

de la relève, l'université voudrait offrir à un grand nombre d'étudiants mont- 

réalais des séiaurs de formation à l'étranger. Parmi les dons qui serviront à 

concrétiser cet objectif, quelques-uns sont le fait d'anciens étudiants. Le gou- 

vernement français offre une année d'études en France et celui du Québec 

assume les frais de séiour de ceux qui joindront les rangs des «retours 

d'Europe» d'autrefois. Des arganismes réputés interviennent paur favoriser 

ce processus. C'est le cas de la maison Rougier Frères et de la fondatian 

Rockefeller. Non seulement cette dernière subventionne-t-elle l'année pré- 

médicale, mais elle oriente le concept du campus qui devrait, selon une for- 

mule américaine, graviter autour de la Faculté de médecine. D'autres col- 

laborations, acquises grâce à l'énergie déployée par les quelques 

permanents de l'administration universitaire, permettrant à des étudiants 

doués, mais dépourvus de fortune et d'appuis, de séjourner à l'extérieur du 

Pays. 





Le séjour d'étudiants montréalois O l'étranger, à Bruxelles, Louvain, 

Strasbourg, Lyon ou Oxford, est complété par un système d'échange et 

d'emprunt de professeurs dont le rôle consiste - on le souhaitait vingt ans 

plus tôt - à élever le niveou des connaissances dispensées par l'université. 

Les premiers résultats des initiatives amorcées en 1 922 et en 1923 sont encou- 

rageants. «La France, dira le recteur Vincent Piette, s'est plu à la 

valeur de nos études en accordant à la plupart de nos diplâmes I'équiva- 

lence avec les siens, en ouvrant à nos étudiants ses concours d'agrégation 

[...]. La Sorbonne de Paris n'a pas dédaigné de faire une place dans son 

enseignement à taut ce qui concerne notre pays. À tour de rôle, trois de nos 

maîtres, agréés comme professeurs à sa Faculté des lettres, exposeront le 

passé, le présent et l'avenir du Canada économique et social, administratif 

et politique, intellectuel et artistique. L'un d'entre eux [Édouard Montpetit] s'est 

acquitté de sa partie en 1925, et l'on sait avec quel brillant succès. » Ces 

succès sont couronnés par l'initiative conjointe des gouvernements de France 

et du Québec qui aident l'université dans la fondation, le 30 mai 1926, de 

l'Institut scientifique francocanadien dont le rôle consistera à financer le 

séjour au Canada des «maîtres les plus éminents de la science françaisen et 

à organiser avec eux uun enseignement scientifique supérieurs, des 

« échanges réguliers de professeurs entre les universités canadiennes et les 

universités françaisesn ainsi que des u missions et voyages d'étude portant 

sur des points bien définis d'avanceu. 

Un site de T~VO... 

En offrant une partie du parc JeanneMance à l'université, la Ville de 

Montréal a ravivé, parmi ses administrateurs et ses doyens, le virus du démé 

nagement. L'incendie de novembre 1919, véritable symbole de la coupure 

d'avec Laval, a empiré le mal. Le 2 0  mars suivant, les administrateurs de 

I'Université décident devider la question «du terrain qu'il faudrait pour répon- 

dre aux besoins futurs de l'université [...] et sans prendre de décision sur le 

choix qui devrait être fait, il est résolu qu'on demande à la Cité de Montréal 

de vouloir bien donner ce terrain; et de recevoir une députation de membres 

de l'université à ce suiet ». Les requérants sont bien reçus et la Ville reconnaît 

sans hésiter «que cette université devrait être reconstruite dans un endroit plus 

propice à son développement et où elle pourrait grouper ses Facultés». Mais 

la Ville a disposé trop vite du patrimoine des Montréalais et doit, pour réaliser 

sa promesse, obtenir la permission de Québec. Aussi, dès le printemps 192 1, 
le recteur, Georges Gauthier, et le secrétaire général, Édouard Montpetit, 

entreprennent eux-mêmes les démarches auprès du Conseil législatif de 

Québec pour qu'un amendement soit apporté à la charte municipale de 

Montréal. Cette modification ayant été acceptée, le recteur revient devant le 

i conseil municipal qui est sur le point de s'engager quand, le 3 mars 1922, 

un incendie détruit l'hôtel de ville, obligeant son conseil à siéger à la biblic, 
thèque de Montréal. 

Contrairement à ce qu'avaient pu craindre les administrateurs de 

1 I'Universi~é, la Ville ne reporte pas indéfiniment cette question et, à sa réu- 



nion du 22 mai, eiie donne à l'université les 60 arpents que convoite cette 

dernière. II s'agit de deux lots distincts, séparés l'un de l'autre por une bande 

d'une trentaine de mètres. Le premier est une enclave intégrée au parcJeanne- 

Mance, et le second, une carrière désaffectée, située aux confins de  la 

paroisse de la Côtedes-Neiges. Comment croire, se demande le Monireol 

Stor du 3 1 mai, qu'on puisse consiiiuer un campus à partir de deux éléments 

que rien ne relie entre eux? Le sénateur Liguori Beique, président de  la 

Commission d'administration, offirme ou iournal que l'université n'a pas 

l'intention de se lancer dans de grands travoux, mois qu'il n'est pas exclu 

que les terrains soient, plus tard, échangés contre d'autres. II s'agit, en 

somme, d'un terrain en banque ... 

C'est 10 meilleure explication qu'on ait trouvée pour foire ioire les 

groupes d'amis de la montagne qui s'oppasent au morcellement du parc. 

Dix ans plus tard, dans une lettre au maire Camillien Haude, Vincent Piette, 

qui a succédé à Georges Gauthier en 1923, fera écho à la bruyante carn- 

pagne menée à l'encontre du proiet: a Des citoyens éminents, surtout du côté 

anglais, Lord Shaughnessy en Iête, et 34 sociétés anglaises s'occupani du 

bienêtre de IlenFance, des parcs publics et des terrains de ieux, ont protesté 

vivement contre l'octroi de ce terrain par la Ville. Leurs protestations ne se sont 

pas seulement exprimées en public, par les iaurnaux, mais elles ont aussi été 

portées devant le conseil et sont parvenues jusqu'aux assemblées de notre 

administration universitaire. P Cette dénonciation aura l'effet contraire à celui 

recherché puisque l'université voudra s'accrocher aux Flancs du mont Royal 

pour dominer, non pas le centre-ville, mais le paysage laurentien ... 

1 noml de ville 6 
Moniréol ou lendemain 
de l'incendie du 3 mors 
1922. 



L'École de médecine 
vétérinoire de I'Universiié 
de Moniréol. 

S'il est vrai, comme l'affirmait le sénateur Béi'que, que l'institution n'est 

pas à la veille d'entreprendre des travaux de construction, il est par contre 

démontré que les administrateurs attendent avec impatience le moment de  

plier bagage. Sans égard pour les nombreuses ressources qui donnent tout 

son relief au quartier latin, ils en dénoncent l'atmosphère qui, laissent-ils enten- 

dre, compromet l'avenir des étudiants. « Les développements rapides de notre 

ville, dont le commerce et l'activité bruyante envahissent nos établissements 

actuels, nous forcent à chercher ailleurs la tranquillité et le recueillement néces- 

saires aux études sérieuses. » Les plans d'avenir, ajoute Vincent Piette, «sont 

ce qu'est l'importance de la protection et de la bonne formation physique 

intellectuelle et morale de notre belle jeunesse qui est la fleur de  notre nation 

et l'élite sociale de demain m. 

Deux autres incendies, allumés aux premiers froids de l'automne 

1922, obligent l'université à transformer en but véritable un obiectif qui, en 

dépit de la tempête soulevée par l'affaire des terrains, semblait velléitaire. 

Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1922, le feu se déclare au siège social 

de la rue Saint-Denis, détruisant les deux étages supérieurs, une partie des 

laboratoires et du musée de la Faculté de médecine. Le Département de phy- 

siologie générale et expérimentale, logé au sous-sol, nage sous plus de 

quatre mètres d'eau ! Encore une fais, les facultés vont mendier l'hospitalité. 

Le deuxième incendie est découvert peu après 2 2  heures, le 3 0  novembre 

suivant, dans l'immeuble que l'École de médecine dentaire partage avec 

l'Écale de médecine vétérinoire, rue Saint-Hubert. Les classes de  langues 

vivantes du professeur Henri Jasmin et les bureaux de l'administration de 

l'université sont sérieusement endommagés. Bilan: en trais ans, tautes les 

facultés ont été touchées. L'Université est plus Fragile, plus désorganisée que 

jamais. N i  les grandes écoles affiliées, Polytechnique et Hautes Études 

Commerciales, déià à l'étroit, ni la bibliothèque Saint-Sulpice ne pourront 

suppléer langtemps la pénurie de locaux convenables. l'opération calmatage 

redémarre. 



La bibliothéque publique 
du Séminaire Saint- 
Sulpice et le plan de Io 
solle de conférence, 
œuvre de I'orchiiecte 
Eugène Payeke 
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Chorte civile de 
l'université de Mmlreol, 
14 février 1920. 

L'état d'esprit est tel, la situation si pénible qu'aucune cérémonie offi- 

cielle de collation des grades n'aura lieu en 1923, 1924 et 1925. Le recteur 

Vincent Piette préside celle du 2 8  mai 1926 qui rassemble notables, mem- 

bres des corps universitaires et diplômés à l'intérieur du théâtre Saint-Denis, 

que son propriétaire a gratuitement mis à la disposition de l'Université. Le 

rapport livré par le recteur à cette occasion refait l'historique des premières 

années d'autonomie. Émergeant d'une époque qu'elle ne peut imaginer plus 

obscure, l'université veut embrayer sur des années de lumières et participer 

à l'évolution des connaissances. uJusqulici, dit Vincent Piette, notre Université 

n'a été, par la force des circonstances, qu'une institution d'enseignement. 

Cette expression surprendra peut-être: qu'est-ce que pourrait être d'autre 

une université? Elle pourrait poursuivre la recherche, s'employer non seule- 

ment a répandre la science, mais à la faire avancer [...]. u Mais il faut, pour 

cela, plus d'argent que n'en a l'université: a Nos laboratoires nous permet- 

tent de naus y livrer, mais il faut trouver des chercheurs que la vie n'attire pas 

vers d'autres rêves et qui consentent à se consacrer a l'étude. Avec plus de 

ressources à notre disposition, nous pourrions libérer le talent de certaines 

servitudes matérielles et donner à la nation des hommes qui lui rendraient au 

centuple le peu qu'on leur aurait donné [. . .]. » 

Comment faire mieux que piétiner? L'Université veut résoudre un pro- 

blème réel, issu des incendies. Elle veut planifier l'augmentation du nombre 

des facultés et se préparer à recevoir de plus en plus d'étudiants. Elle veut 

donner à la Faculté de médecine les instruments que celleci réclame pour 

doter la communauté d'un hôpital universitaire, et le faire sans priver le nou- 

vel hôpital Notre-Dame - qu'elle a désigné pour ce rôle -de  la collaboratian 

des médecins. Elle veut tourner le dos au quartier latin, mais il faudrait un 

miracle pour qu'elle puisse construire ailleurs. 

À la fin du mois d'octobre 1923, le recteur entreprend une série de 

visites sur le site de la carrière désaffectée, l'un des deux terrains que la Ville 

a donnés à l'université. Un de ses « invités », Émile Chartier, décrit cette 

journée qui débuta au moment où «le recteur tomba comme un bolide » dans 

son bureau, réclamant l'avant-midi du vice-recteur surpris, mais disposé à 

toutes les promenades: «Sa Ford monta la rue Saint-Denis, bifurqua à gauche 

sur Mont-Royal, tourna à droite sur Saint-Laurent, prit Bellingham et enfila 

Maplewood jusqu'à Decelles. Là, nous sautâmes à terre. Monseigneur Piette 

élargit les bras tant qu'il put pour y encercler le flanc du mont Royal, depuis 

la carrière de Bellingham jusqu'à l'avenue longeant les deux cimetières de 

la métropole. "Que diriez-vous de-cela comme site de la nauvelle univer- 

sité? [...] II y a  là 5 3  arpents inoccupés; la ville nous les échangera sûrement 

contre le terrain qu'elle nous a donné sur l'autre flanc. En ochetont les autres 

terrains, bâtis ou non, nous atteindrions 85 arpents ." » 

Quelques minutes plus tard, les deux hommes redescendent vers la 

voiture du recteur. Près du véhicule, l'architecte montréalais Ernest Cormier 

les attend. II a été convoqué par le recteur qui l'entraîne à son tour dans une 

ascension du mont Royal. Émile Chartier écoute, observe les deux hommes. 

Au recteur qui veut savoir ce que l'ingénieur, architecte, sculpteur et peintre 

paysagiste peul espérer d'un site comme celui-là, Cormier répond par une 



question: u Combien de temps me donnez-vous pour répondre? P Piette est 

pressé: « Seriez-vous prêt demain avant-midi? D Cormier demande I'autori- 

sation de passer l'après-midi sur place et d'arpenter le terrain. «Le lende- 

main à 10 heures, en effet, écrit Chartier, M. Cormier nous arrivait tout 

rayonnant. En ma présence, il remit à Monseigneur Piette l'esquisse exacte, 

tracée pendant la nuit, du monument babylonien qui orne auiourd'hui ce flanc 

du mont Royal. » 

Pendant que l'université nage dans l'incertitude, le proiet de I'univer- 

sité du mont Royal, Universilas Montis Regii, s'amorce. Même si dans l'esprit 

du recteur le choix du site est déià scellé, un comité du site constitué de six 

membres est formé. Trois appartiennent à l'administration, les trois autres à 
la Commission des études. Ils devront prêter une oreille attentive aux délégués 

de la Faculté de médecine qui souhaitent que l'université soit relocalisée au 

parc LaFontaine à cause de la proximité des hôpitaux, des bibliothèques, du 

quartier latin; la cité universitaire ouvrant ses portes rue Sherbrooke aurait 

belleallure! Le recteur insisle pour que les décisions soient prises rapidement. 

l'option du parc LaFontaine est repoussée pour cause de sol mal drainé et 

d'obligatoires expropriations. De mëme pour le terrain du parc Jeanne- 

Mance. Tant pis pour le beau proiet du maire Médéric Martin qui rêvait de 

rapprocher l'université et l'administration municipale en reconstruisant l'hôtel 

de ville à l'ombre du monument de George Étienne Cartier. 

Le 31 octobre, le recteur Vincent Piette invite le comité à tenir campte, 

dans le choix du site, des aspects scientifiques, nationaux, économiques, 

esthétiques et pratiques. II insiste pour qu'on consulte (4 les intéressés, les 

ingénieurs, les constructeurs, les médecins». Un mois plus tard, la solution 

retenue a été déposée et soumise aux facullés. Le 18 janvier 1924, le recteur 

Piette expose à la Cammission d'administration un rapport qui désigne le 

terrain du chemin Bellingham et de l'avenue Maplewood comme étant le 

plus avantageux, le plus accessible, surtout, affirme-ton, que la plupart des 

étudiants résident à l'ouest de la rue Saint-Denis1 Une dizaine d'années plus 

tard, le recteur Piette établira lui-même la valeur réelle de cette consuliation : 

Rue Saint.Denis vers le 
nord ou d8bui du sikle. 



(<A vrai dire, écrira-t-il en 1927, ce site est décidé pratiquement depuis le 

22 moi 1922, par le don généreux, que la ville fit à l'université, d'une par- 

tie du domaine, complété plus tard, que I'Université possède maintenant sur 

le flanc du mont Royal. >, Le 26  iuillet 1922, alors qu'aucune étude du terrain 

ni des besoins concrets de l'Université n'a été réalisée, elle s'engage à 
acheter les terrains situés à l'angle de Maplewood et de Bellingham. 

Des sommets pCrilleux 

En 1924, année charnière dans le développement physique de 

l'université, quelques-uns des membres du comité du site échangent leurs 

sièges contre ceux du comité de canstruction. En accéléré, I'Université achète 

2 7  lots situés en bardure de l'avenue Maplewaod. Pour soutenir la com- 

paraison avec les universités américaines, an ne songe plus à réunir 85 

arpents, mais bien 150. Le 11 janvier 1924, le comité évoque la possibilité 

de vendre à la Ville le terrain du parc Jeanne-Mance, ce qui sera différé 

jusqu'en 1933. Après une série de coûteuses transactions, I'Université 

embauche l'arpenteur Paul Béïque auquel elle confie la tâche de repérer 

«les lots qu'il reste à acquérir pour parfaire le terrain et pour en donner 

la valeur présente),. Des arbres sont émondés, des chemins sant ouverts. 

Les terrains désignés par l'arpenteur seront expropriés. Un sommaire dès 

iransactions effectuées entre 1923 et 1926, en partie grâce au produit de la 

campagne de financement qui s'est prolongée au-delà de l'année 1920, 

indique que N les terrains ont coûté à I'Université 61 7 71 7,65 $. Plusieurs 

maisans bâties sur les terrains dont I'Université avait besain ont été acquises 

au prix de 19 792,60$, ce qui porte la dépense totale à 63751  0,25 $. Si 

on y ajoute la valeur de l'emplacement donné par la ville, les terrains de 

l'université représentent un actif d'environ 1 63751  0,25 $. L'Université a loué 

les moisons afin d'en retirer tout le revenu possible. » 

A la fin de l'année 1924, une démarche symbolique occupe I'admi- 

nistrateur apostolique du diocèse et chancelier de l'université de Mantréal, 

Georges Gauthier. Au nom des évêques de l'archidiocèse, il se rend à Rome 

pour y présenter le bilan des cinq dernières années de vie universitaire et 

obtenir l'approbation définitive des statuts de 1919 et de la charte civile de 

1920 et la reconnaissance des statuts et règlements des facultés de théole 

gie et de philosophie. Le 12 décembre, la Sacrée Congrégation préposée 

aux études dans les séminaires et universités accepte déFinitivement la charte 

civile et approuve pour trois ans les règlements généraux de I'Université ainsi 

que les statuts et règlements des facultés de théologie et de philosophie. Le 

16 décembre, Pie XI entérine les décisions de l a  Sacrée Congrégaiion qui, 

le 25 décembre 1924, signe le décret attendu. C'est le 3 0  octobre 1927 
qu'une bulle consacrera l'autonomie absolue de I'Université de 

Montréal. 

Cette promesse d'avenir ne met pas un terme aux difficultés de crois- 

sance dans lesquelles l'institution s'enlise. Monseigneur Gauthier rentre à 
Montréal pour assister à une nouvelle Une deuxième campagne 

de presse défavarable 8 I'Université a été déclenchée par une demande de 



contribution annuelle de 300000$ déposée à Québec par I'Universilé. O n  

prétend que, riche des quatre millions de dollors recueillis au cours de la cam- 

pagne de  souscription précédente, l'université ne doit pas solliciter la  

générosité d'un gouvernement dont la posture Financière est pour le moins 

inconfortable. Et la posture de l'université? demande le   résident du conseil 

d'administration qui répond à The Montreal Gazette que les édifices, « n'étant 

pas à l'épreuve du feu, sant constamment exposés à de nouveaux incendies, 

er maintenant insuffisants pour abriter convenablement le grand nombre de 

ses étudiants)). Les détracteurs s'en prennent à l'achat des terrains, à 
l'ampleur du campus projeté et proposent que les sulpiciens, ex-seigneurs de 

Montréal et fondateurs de l'université de Mantréal, en acquittent les dettes et 

en financent I'expansion. Le recteur riposte : «Ce n'est pas Saint-Sulpice qui 

est en dette avec le pays, mais   lu tôt le pays qui est en dette avec Saint- 

Sulpice. » 

Les résultats des démarches auprès de Québec ne sont guère encou- 

rageants. Une entrevue a lieu à l'archevêché de  Maniréal, le 28 février, avec 

le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, les sénateurs Liguori Béïque 

et Raoul Dandurand, le dayen Lauis de  Lotbinière-Harwood et le recteur 

Vincent Piette. À ce dernier qui insiste sur I'impartance pour l'université «de 

se construire, de  se fonder », le premier ministre rappelle qu'en cette période 

de  «crise économique» les priorités de  son gouvernement vant à l'enseigne 

ment primaire dans les campagnes. II ajoute que «les trais universités sont 

sur un &'égalité n et que a l'esprit p b l i c  n'ksi pas préparé à la question, 
I I 

ni dahs l&éputa~ion ni dans le p q i e n .  legouvernemeni qui proposerait 

ce* mepre  d'un octroi de 300066 $ à~L&iversité d e  M~,akkl ~omhprait. 

N Si vo$ inrist&claret-il6ids. je c h n e r a i  ma  démis^.^, co r j e  né veux 
4 .  ,. ' 

pas I c 6 n d u i r . o n  .- pm~i à l'échec et à la défaite. ~ o i i ~ ; & ~ o d u  t& pour la 
i ioaani .  &e premier mini&, a d o h s a n t  la rehisf;r quel@* ,. .. cons$ils, 

hu te :  .Iiiendaiilin i ohn  msill&s: le retour de b prosp#Fité. Préparez ,/.-,g 
sprit de  l'électorat par une campagne de presse bien faite [...]. Obtenez 

de  McGill et de Laval la promesse écrite qu'elles n'invoqueront pas comme / précédent l'octroi du  gouvernement à l'université de Montréal pour en 

demander autant, et comptez sur la Providence. » 

Pour les administrateurs de  l'université, Providence et action devien- 

nent synonymes. #II est rare que la Providence parle aux hommes en termes 

très précis et qu'Elle entre dans les détails, dira Vincent Piette. II suffit qu'Elle 

donne un ferme sentiment de confiance pour déterminer à I'aciion. La parole 

entendue, c'est: "Allez, commencez vos constructions et comptez sur la 

Providence. Si Elle a besoin du gouvernement du Québec pour la seconder, 

il ne se dérobera pas. II faut que Montréal ait une belle et grande université." 

Nous n'avions plus le droit d'être incrédules ni défiants, et nous avons 

marché ... nous avons commencé. a 

Pour conférer au projet qui les occupe une facture moderne, les mem- 
I bres du comité de  construction reconnaissent la logique des arguments du 

docteur Georges Baril qui, plus d'une fois, a dénoncé le contexte vétuste et 

dangereux où l'enseignement universitaire est dispensé. L'action conjuguée 

de  ce dernier, du docteur Ernest Gendreau et du doyen de la Faculté de  

Monseigneur Vincent 
Pieiie, deuxième recteur 
l'enquête interne O 

laquelle I'Untversilé le 

livre en 1932, dons le 
cadre de Io Commission 
d'élude du uni- 
versliaire, relroce les bits 
qui ont conduil à Io con* 
lruction du compus 
Cormier el me1 en relibf 
i'imprudence du recieur 
Vinceni Piene. Au mais 
d'ooût 1934, invité à 
démissionner, le recteur 
résigne ses Fanciions el 
reprend Io cure de Io 
poroisse Soinl.Stonislos. 
Le senliment d'ovoir été 
inéquibbles inspire les 
odministroteurs qui, lors 
de I'inougurotion du bôii- 

meni principol, le 3 juin 
1943, décernent un doc- 
ioroi d'université O son 
concepteur e C e  mgni.  
lique bâtiment #mou$ 

. . 
i n~p~un ins ,  d&o 
*nreigne@1vier . . ,. 
Maurc&Monseigney . 
Pieiie 1'0 porié des fi' 
dans son esprit -#*r : 

son cœur, il l'$mi ou , 
prix d'une su& de sang; 
ce voste camps,  il 1'0 
orpenté en iaus sens, de 
ses moins, il en o éclairci 
les sous-bais et émondé 
les orbres [ .] Que foire, 
Monseigneur, pour 
VOUS monifester notre 
grotiiudeS Vous nommer 
recteur honoroire? [.. ] * 



les membres du comiie 
de régie de Io Foculié 
de médecine qui oni 
participé a Io porode 
du béret. Dons l'ordre 
habituel : Somuel 
Leiendn, Adrien 
Trembloyi ~ e o r ~ e s É .  
Loporte, Emile Delorme, 
JeonChorles Doucei. 
Moïse Clermoni, Jeon.J. 
Lornoniogne, Henri 
Fouberi ei Léopold Corle. 

médecine, Louis de LotbinièreHarwood, a permis d'affermir les liens avec la 

fondation Rockefeller qui a accepté de verser un «don» de 25000$ 
représentant les intérêts sur le capital de 500000 $ qui sera versé à 
l'université pour l'outillage de ses laboratoires quand elle aura entrepris les 

travaux de consiruction. En attendant ce moment, l'organisme soutient les p r e  

jets d'expansion de l'université en dirigeant et en finançant des voyages 

d'étude des campus américains les plus modernes. 

Au mois d'avril 1924, la délégation universitaire effectue une première 

tournée aux États-unis. Chaque délégué s'est donné un rôle: le recteur Piette 

se penche sur les suiets à caractère administratif et pédagogique, le docteur 

Parizeau, sur les liens entre la Faculté de médecine et l'hôpital, et le docteur 

Baril, sur le fonctionnement et les techniques de coordination des laboratoires, 

des musées universitaires, etc. 

Ernest Carmier accompagne les délégués. La présence de I'architecte 

qui joue, depuis sa première visite sur le mani Rayal, le rôle de conseiller 

chaque ceux qui observent l'évolution du proiet et fait douter de la rigueur 

des concours qui s'ouvriront en 1 925. Dans une l e ~ r e  qu'il adresse au recteur, 

le 8 avril 1924, I'architecte Fait état du ressentiment de certains de ses con- 

frères. « La campagne de calomnie commencée contre moi il y a un an dans 

le but de m'évincer d'abord du contrat où je devenais encombrant, puis de 

réduire mes chances comme concurrent éventuel, me laisse sans défense, ne 

sachant pas me servir des mêmes armes. » Sa connaissance du proiei, I'ami- 

tié qui le lie au recteur le favorisent. II a visité les campus, assisté aux ren- 

contres. II comprend le lien qui dait unir la Faculté de médecine et l'hôpital. 

«La visite des institutions s'est terminée, pour I'architecte, écrit Georges Baril, 

par une étude des plans de 50 des principales universités mondiales, plans 

déposés dans une institution de Chicago dont i'oublie le nom. n Le 6 novem- 

bre 1925, l'université engageait Ernest Cormier. Ni l'une ni l'autre des par- 

ties ne pauvaii, ce jour-là, prévoir la durée de cet engagement. 

La fondation Rockefeller est l'inspiratrice des orientations que va pren- 

dre l'université. C'est elle qui, uliimernent, désignera le principe de l'édifice 

compact comme étant le plus propice à l'interrelation des facultés scien- 

tifiques. Les rencontres de ses délégués et de I'archiiecte se sont répétées. Le 

12 janvier 1927, la fandatian, par la voix du docteur Richard M. Pierce, 

exprimait une certaine satisfaction. (<Cependant, écrivait le représentant de 

l'institution au recteur, il y a un point sur lequel ifinsisterai afin que vous usiez 

de prudence [...]. On ne semble pas être certain de pouvair ériger sur le site 

universitaire un hôpital qui servirait aux fins d'enseignement de la Faculté de 

médecine [...]. Mais s i  l'hôpital ne 'peut être érigé sur le site universitaire, il 

serait préférable de construire la Faculté de médecine à côté d'un hôpital de 

la ville et de réunir les auires départements universitaires sur le site que vous 

proposez. Nous ne voulons pas intervenir dans vos ~ l a n s  ; mais pour ne pas 

créer de malentendu, ie doisvous rappeler que la contribution que nous avons 

promise suppose la réunion d'un hôpital universitaire et de la Faculté de 

médecine sur un même site. » 

À la fin de ianvier 1927, la délégation universitaire visite l'Université 

de Rochester qui est citée comme un modèle par la fondoiion. À la mi-février, 
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New Buildings for  University of Montreal 
KI~N I ~ S T  C'OI~~\.I II;H. I..R.A.I .c., ii ~~hilec.1 

T H E  new buildings l'or i lie Clniverhi i y  o l  Moi] treal 
nii which conhtriiction hegan ahout a ycar ago, 

arc nnw wcll undcr w i i y  aiid whilc thc conipletc 
hirucrui-c i:. iiot cxpcçted to Iic rcady Coi occupatioii 
tintil son~c(i inc diiring the lactvr part or 1937. a 
I~r ier  dcsci-iption ol' the projcct :,liould pi.o\:c ol' 
timcly iiitercbl. 

Thc aitc on whicli ~hc. ii i i ivcrsily 1)~i i lc l in~s arc 
I~c ing  rrcctcd w;lh d c ~ ~ i ; ~ t ~ ' d  \IL. l l i ~ b  ç i ty :IIICI ia  
locatccl in  n rcsideniial scc~ion i r i  i l ic iiortl-i-wcilcrii 
portion o l  Monircal oii tlic norili-cab[ dope or 
Motint Royal. Thc university buildingh. when 
completed. w i l l  cost approxirnately sevcn inill ion 
dollars and wil l  contain l'ourteeii and n hall mill ion 
cul~ic feer, wit l i  a capacity for lliree thousand 
stiiclen ts. Altliough primarily an educalional build- 
ing, i t  will bc composecl o l  two parts, one part con- 
taining a tcachiiig hospital wiirh occoniniodation lor 
four h~indrcd and eight-live bcds, and ihe oi l icr 
the various laculties O C  a university. 

Al1 b~ii ldings ,ire connectcd and are grouped 
symmetrically arourid a central court o l  honour. 
The three wings sl-iown a t  the right o l  ~ h e  accom- 
panying l ront  view oi' tlie niodel, togethcr wi t l l  (lie 
coniiecting wing a t  the rear. cons~i t i i te the hospital. 
The lower two Aoors i i i ld the one clorey inter- 
mediate wings o l  the buildings are to be used Tor 
the oiit-patien t department wi th dkrecl en traiice 
[rom the sidea of tlie centre wing, while thc pi.il,lic 
entrante is in the ceiilre ol' the fi-ont. 'I'I-ie amliu- 
lance ~ i i t r ance  hiis bceil placed (in ll-ie wesl hidc iii 
ordcr to ~ s k c  advantage o i  L ~ C  slopc, th115 13rovidiiig 
dii.cci approach to il-ie second floor. Onc o l  rlic 
I'catures oT the plan is the direct access that lias 
been provided (or tlie sttidents froin che inedical 
school at the rear, to the hospital, without Iiaving 
to leave tlie building. The operating roomi. located 
on the upper floors o l  ihe medical building. are t.wo 
storeys in Iieight wit l i  a gallery Tor students pro- 
tccted by glass shields (rom thc operating room 

bclotv. Al l  i rar~l i i r igclc l , i i r i i~ irn[s lia\,c,randar:l tiniri. 
[or I,il~oratorics I> i i *~d  on i ~ c i i i ! .  looi spiiciiig. 'The 
Icciurc halls ,ire ,111 gro i i l~rd in i l ic rcar pnvilion 
antl are~iiperiinposcd, oiic o\,cbr tlic. nthcr. A cliiipcl 
has nlso Occn proviclccl iii ihc  wcst p;i\,ilinii. 

Tl ie cast aide o l  i l ie iiiii\:ci~sity biiilcliiigs contain:, 
the f'aculty cil scieiice, I'aciilty of deniistry and ~ l i c  
hcl~ool o l  pharniacy. Thc adininistralioii entrnncc. 
is iii tlie e.ci1ii.c w i i i ~ ,  ~vl-iilc a hcpiirkiie c i i l rd i i r .~ i o  
catli t lcpar i i i ic i~ i  li,ih Iiccii iiro\,iclcd a i  i l ic rcar. 

Faciiig i lir çociri O C  hoiiour ib tlic iidinini:.li.alioii 
buildiiig ~vl i ich is s~irnie)iinic-d I>y a large rouler 
rising two hiindrcd ancl forty-fivc leet above the 
grade a t  that portion ci[ (lie gmuiids. The stiafi ol' 
the tower will coiliain the hook stat:ks Tor thc 
lihrary hclow, rvliile a i  the top o l  the tower there 
will lx an observiitory. A largc amphitheairc, 
seatiiig twcii t>,-6ve h~indrcd proplc. wil l  I)r localcd 
at thc rear oc the towcr, and cin c ~ ~ c l i  sidc of i t  ll-icrc 
wil l  I>c public leclure halls. 

The buildings generally arc six storeya in  height, 
but due to the slope of the groiind, lhc striictiire al  
 lie rear is equal to the heigh t O C  tcn storevs a l  the 
front. I n  planning the biiildiiigs ii was ric-ccssary 
to have a cornpilci: plaii to provirle access l o  al1 
parts. a5 i t  was lelt  that inany hubjecis raught at 
thc iinivcrsii.y would bc coiiîiiicin to al1 students. 
Stiindardizalioii lias I~eci i  an iii iportiint iactor iii 
i l le plailiiing ol,t l ic I~ i i i ld i i iy  iii orr1c.r i o  (ake carc 
ol' Cutiirc csicnsioiis .iiid ~ ' s l l ~ ~ i i s i o i ~ s  (JE (lie icar.liing 
depariiiicn th. 

Plrr l i i teri i i r . i l l~., ilic. I ) i i i lc l i i ig~ ai-c. iiiorl(.rii iii 
d i  c i  I I  i i o r t i i  'f l icy Iiavc I1cc.11 
dcsigiierl Croiii the poii i l  ol' vicw of l>raciicaliilit.y, 
and iiothing l ia i  1)cc.n doiic piirely Toi- ~ h c  sake « I  
aspect. Thc tanks for ihc sprinklrr hybterns are on 
{op O C  the two .sinaIl toa.ers cwniaining thc cirrii lar 
rtairways. and thcoc. togethcr with the clevator 
penl Iiouses, lei i t~ire rhc clesigii. Tl ie coiiris are al1 
the sanie size alioiit one lhuridrc~d I'cct :,cluare. The. 



Élévaiion el coupe longi- 
iudinale du vesiibule 
d'honneur ei  de Io tour 
de I'Universit& de 
Monirbal, dessin de I'or- 
chiiecie Ernesi Cormier. 
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l'architecte Ernest Cormier dépose le «projet no 8 », qui contient les plans 

détaillés et les études préliminaires portant sur chacune des parties de la 

construction projetée. Son ampleur correspond aux aitentes communes, mais 

elle permet d'entrevoir un dépassement des coûts. Stadium, terrain de ieu et 

aréna disparaissent temporairement. Le 4 avril 1927, la Commission d'admi- 

nistrotion exige que la construction soit u soignée dans les lignes, sans extro- 

vagance d'orchitecturen. Le luxe est à proscrire. 

Le 3 0  octobre 1927, l'indépendance de l'Université de Montréal est 

enfin reconnue par Rome: a Nous, marchant sur les traces de nos prédé- 

cesseurs, et désireux de pourvoir ou développement de cette remorquable 

institution et de lui donner un gage de notre affection pour elle, de l'avis des 

cardinaux, nous décidons d'établir et de proclamer l'absolue et parfaite 

autonomie ou indépendonce de l'Université de Montréal. r Elle peut donc 

entreprendre le gros œuvre. 

Le 13 décembre 1927, la délégotion universitaire, composée de 

I'architecte et des docteurs Boril, Harwood et Porizeou, dépose les plans de 

la future université devant les représentonts de la fondation RockeFeller qui y 

voit ~a most salisfactory demonstration of a modern hospital and a medical 

school. We believe that you are jusfified in proceeding with your building on 

the basis of these plans. » L'Université forme aussitôt une commission consul- 

totive d'architectes et d'ingénieurs qui examineront les plans dlErnest 

Cormier. La présentotion publique de la maquette du compus, au mois de iaw 

vier 1928, ne soulève pas le moindre enthousiosme. La tour, le style, I'esthé 

tique sont contestés. 

L'ouverture officielle du chantier a lieu le 3 0  mai 1928, mois Io décou- 

verte d'une importonte faille dans le sol ralentit les trovoux et ajoute quelques 

centaines de milliers de dollars aux coûts ossociés aux fondations des 

immeubles. Les plons détaillés des bâtiments ne sont livrés que les 24  ovril et 

2 0  mai 1929 et approuvés dans leur ensemble qu'au début de 1930. C'est 

le moment ottendu par Vincent Piette pour retourner devant Io fondation 

Rockefeller qui, le 5 mors 1930, confirme son intention de poursuivre le verse 

ment des intérêts du capitol de 500000$ .  À Io Fin du mois, les travaux de 

l'entreprise générole débutent dons un climat économique qui Fait douter du 

succès de l'entreprise. Ni la contribution d'un million et demi du gouverne 

ment du Québec ni l'achat par Io Ville de Montréol du terrain du porc Jeanne 

Mance ne pourront compenser les conséquences des lourdes pertes cousées 

por l'effondrement de la bourse de N e w  York, survenu le 29  octobre 1929. 

Le 23 septembre 193 1, l'université de Montréol ordonnait la suspension des 

trovoux. Seules dépenses outorisées: quelques dizoines de milliers de dol- 

lars destinés à protéger les immeubles aau degré de développement où ils 

sont parvenus n. 

Quelques semaines plus tard, lors d'une a causerie radiophonique », 

le docteur Télesphore Porizeau se porte à la défense de l'institution : «Pour 

nous faire envisager cet avenir sans découragement, nous nous souvenons 

decette parole prononcée par un homme d'État à qui nous devons beaucoup : 

"Commencez votre effort et foites confionce à la Providence." Et cela, 

concluait-il, nous l'avons foit. n 

L'architecte Ernesi 
Cormier est choisi por 
Monseigneur Vincent 
Piene el, plus tord, par 
Io Commission d'odminis- 
hotion de l'université de 
Montréol pour réoliser 
le nouveou campus. So 
notoriété, son origine. 
son bagage académique 
qui l'a conduit de I'Ecnle 
Polyiechnique de Monhéol 
jusqu'en Europe où il O 

été admis à l'École dei 
beauxarts de Poris el 
ou concours du prix de 
Rome ont été O Io bore 
de ce choix 50 vision, 
qui correspondoit à 
celle du recteur et répon- 
doit aux exigences de 
l'influente Iondotion 
Rockefeller, O conduit 
à I'oménogemeni du 
campus du mon1 k!oyol. 



* Le réndiai ~ U I  cdd  qu'on pouvait aiten- 

dre eu égard aux moyens mie à noire die- 

pmition. Beaucoup de bonne volont&, de 

dévoiiemeni désiritéreeaé de la pari des 

profeeeeurs, une grande géribroeité de le 

part des &Lèves. Ceux du noir étPieut dm 

étudiants des aumn faeulde, des prêtres 

a h o r E s  par le alinistère, der jeunes 

fieu occupées, tout le jour, à d'autres 

beeognes ; ceux dn naieiiiedl étaierit des 

proîeseeurs qin se repuaaieni de8 fatigues 

de ta neinpine en venant s ' a i e ?  aux 

endes spécdatione de la pliiloaoplric 

sco~auiic~ue. n 

Marie-Ceslaa Forest 

L'JCOLE D E S  I D ~ E S  

es sulpiciens avaient créé le Séminaire 

Ide philosophie chargé de former las 

futurs prêtres. En 1919, l'idée d'une fa- 

culté complémentaire qui inspirerait, non 

seulement aux futurs prêtres, mais à 

l'ensemble des étudiants universitaires, 

une idéologie, des principes et une 

éthique étrangers au maiérialisrne, a si 

bien cheminé que la chorte civile du 

14 février 1920 contient Io promesse de 

l'ouverture prochaine d'une Faculté de 

philosophie. üne année va s'écouler 

entre l'adoption de la charte par le gou- 

vernement du Québec et la creotion 

de la Focuité, une année au cours de 

laquelle Marie-Ceslos Forest inaugure 

une chaire de phibsophie mise O sa dis- 

position par le doyen deIo FoculY des lec 

ires, Émile Chartier. Ce 12 mai de l'année 

suivante, Io Faculté de philosophie est 

officiellemant fondée et ses cours son1 

inaugurés quelques mois plus tard, à la 

rentrée d'outornne. 

Tout est 6 faire, y compris briser 

la résistonce du milieu universitaire scien- 

tifique qui est conscient d'être à ta sowce 

du financement et d'être le moteur des 

progrès de l'Université. La Faculté de 

philosophie n'a pratiquement rien à p r e  

poser et, de ce fait, rien 6 réclcimer I Elle 

O donc toutes les difficultés du monde à 

insuffler oux administrateurs la conviction 

qua le monde des idées a, lui aussi, soif 

d'espace. *On  semblait parti de ce 

nique au droit, du &nit à la pharmoçie 

pour venir échouer WI physiologie. P A 

telle enseigne que les cours ont lieu les 

soirs et les samedis. Au cours d e s  dix 

années qm' suivent, soit iusqu'o b réforme 

de la Faculté, son budget annuel oscille 

entre 2000$  et 3000$, ce qui est O 

peine suffisant pour jeter les bases d'une 

bibliohèque spécialisée et p u r  retenir 

les smvices de quelques professeurs 

laïques qui, bien entendu, enseignent u à 

la Iaçon W .  

Les statuts de la Faculté, approu- 

vés par Rome b 24 décembre 1924, 

indiquaient clairement que Les cours 

devaient servir de acomplément des 

études philosophiques foites dans les 

séminaires ou les collèges; les cours spé- 

ciaux sont destinés à donner oux maîtres 

et maîtresses de I'enseignement primaire 

L'inst~uction qui leur permette de sotisbire 

aux exigences de leur programme com- 

portant un cerbin nombre de questions 

de philosophie et d'obtenir les diplômes 

de compétence pédagogique m. Comme 

Raymond-Marie Voyer, secrétaire de la 

Faculté, le fit plus tord remarquer, 

l'enseignement n'était pas le seul projel 

de la  Faculté: uCe qu'on espérait m e  

menianément réussir, ou moins amorcer 

peu à peu avec ces moyens de fortune? 

Sons doute tout ou plus préporer l'avenir ; 

créer le milieu, intéresser le plus grand 

nombre possible oux études philoso- 

principe que le spirituel n'occupant pas phiques, stimuler les professeurs déj6 

d'espace, une faculté qui en fait l'objet de chorges des cours de philosophie dons 

ses études ne devrait pas en occuper non les collèges 6 se qualifier pour l'enseigne 

plus. Aussi, l'ancienne université remplie ment universitaire, peut4tre même former 

1 à craquer ne put-elle jamois nous occueil- avec le temps, 6 la Foculté, des pro. 

lir que le soir, dans des locoux d'emprunt, ksseurs susceptibles de s'intéresser plus 

ce qui réduisit à un minimum le nombre lord à son développement et dly travailler 

de nos leço~s ei en modifia forcément avec cornpetence. r> 

le coroctère. Nous avons erré de Io boto- Contrainte à une véritable 
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FacuU, umme du  este l'ensemble des 

campasanta utliversitoives, a n d  

I 'auv~tu~e du C m i u  p u r  

s'dpmuir. En scpfembre 1942, IL 
k d r a  c'dfkma. dd thforme e i r  r d m .  

lnsplrio p~ vlngt ans d ' i 4 l i t 0 ,  ellm 

r'%dmtlfk B b tow qi damme le 
p a y q e  launnttefi : a l e s  facultés, 

qooique disiinacr, se grouperd ouimur 

&une bur cairlrab poutriiieilx meRe ~n 

rdivl, derriem hs b* w d i w s  qui Ims 

mlent, le burrupr&nrii mi b Jmit Cele 

tw r  &m!n. c1utJa phhsophia dont k 
m i t  m perd dms lo b R c e  qui 

imanr  da IO b i .  m 

De cnmpkminle qu'do Qtait, 

b Fdaulté s'.uvre B trois grwpes d les 

coau régulier# se h ~ n l  darr  le ieur. 

AM i C i d i ~ s  & !a Faculté propremed 

diim j e  m m n t  ceux gvi ml hrcrtts a 

I 'hJlk~t d'Ydeci d i k v a l r s  st à l'institut 

de prychsbgie. Fwdir d t%ma pcm ks 
daPhicain6, I'lnrtitut d'htudes médih- 
vafw s'éfait d m d  p w  

mission d'expluer l'histoire des i d h ,  le 
pmséi et Phhitoge @b par le h b y m  

Âge, ad coure de b valaut id8abqlie 
el ehialadspiifa Uniqusr da CMB 

6pqme. G6ce à Io ~ginérodta per- 
sannrHer de Monhgneur J a q h  
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~Univerdtè de M o d d ,  est intégr4 

à Yinstitutiai. Hors les murs pucp'il 

i'imtdfe damr un irnnaeuble dP I'avmtia 

R&d. 
$a mtmlm, rn 1942, dm I'hi i i td 

b piyehdagim mi  un^ initidive r m -  

quée cbnt le but o r i #~a I  mt de com- 

pende  et d'in~rrpietar la dévebppemost 

des scleiwas+xpMmddn d d'y &gr. 
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& l'homme, I'sxplicatiori qu'ai donne 

dm saooriduh, ont hop de réparassions 
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R ien ne pouvait plus sûrement ternir l'image de l'Université que la 

fermeture du grand chantier situé aux confins du quartier de la Côte-des- 

Neiges et de la ville dlOutremant, le 23 septembre 1931. À cette heure, 

I'exriavagant projet du recteur Vincent Piette est un échec! Les tonnes de 

briques blondes, qui attendent au sommet de la falaise où gît le monument 

élevé au ((savoirn par les Montréalais, prouvent que les administrateurs ont 

eu tort de croire que la Providence gérerait un problème financier. L'institu- 

tion avoit novigué à trovers des problèmes budgétaires importants, sans qu'ils 

n'éclatent au grand jour. Elle avait mis sur pied des Faculiés et des chaires 

nouvelles attendues par la ieunesse. Elle ovoit formé une première généro- 

tion de vrais professeurs et de chercheurs aptes à transmettre leur savoir et à 

insuffler aux étudiants le goût du dépossement. L'Université ovoit favorisé 

l'ouverture de quelques hôpitoux et instituts de soins montréalais. Elle s'était 

rendue utile, et même essentielle, en s'intéressant a de nombreux phénomènes 

sociaux et urbains et elle avoit aidé au règlement de plusieurs problèmes de  

Le cycle 
infernal 

Vue du Manl.Royo1. 
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rnement piovincial et les grands corps publics 

fournissant les millions nécessaires à la conti- 

. C'est alors que le public commença à s'émou- 

'Université a été une violation Flagrante des 

s de  l'administration des corps de la nature de  

sée des sommes réellement disponibles montre 

éféré, pour donner meilleure figure aux actifs, 

, qilh )i point sur les opérations financières 



indigenis en file d'ottenie 
pour entrer ou reluge 
Meurling 

Le 6 janvier 1932, le Conseil des métiers et du travail du Canada, 

reconnaissant l'utilité de l'enseignement universitaire, recommande néan- 

moins d'en faire porter le fardeau à ceux qui en profitent directement: 

«Considérant la sérieuse dépression économique qui cause tant de souf- 

frances parmi la populatian, et réalisant que peu nombreux sont ceux qui 

seront capables de bénéficier d'une partie des fortes dépenses exigées pour 

la canstruction de cette institution, le camité [exécutif] recammande d'insister 

fortement auprès des autorités sur la nécessité de placer le fardeau du coût 

sur ceux qui seront le plus en mesure de le porter et sur ceux qui, en défini- 

tive, en recevront les bénéfices directs. » 

L'Université, qui n'a pas obtenu le soutien financier de Québec, se 

taurne vers la Ville de Montréal qui, depuis plusieurs années, se disait prête 

à réaliser le projet de rétrocession du terrain du parc Jeanne-Mance, une 

affaire qui traîne depuis le début de la campagne de souscription de 1920. 

Autorisée par une loi du 21 février 1932 à verser un million de dollars pour 

ce terrain, la Ville, qui traverse péniblement la crise économique, n'est guère 

pressée de plonger au cœur des problèmes qui l'attendent si elle se prévaut 

du feu vert de Québec et qu'elle allège le trésor municipal au bénéfice de 

l'université! Le contexte n'est plus le même. Hier, l'université brûlait. 

Aujourd'hui, le maire est sur le gril. Les élections municipales sont prévues 

pour le mois d'avril et Camillien Houde, dont les initiatives au Jardin 

bofanique ont été réprouvées par l'administration universitaire et par ses 

adversaires politiques, n'a pas envie d'être généreux. 

À l'intérieur de l'université, les sentiments oscilleni, selon les iours, 

entre la compréhensian, le doute et la colère. On ne parle pas de mauvais 

sart », mais il n'échappe à persanne que des coïncidences malheureuses se 

sont accumulées sur l'institution avant même qu'elle n'ait d'existence civile. 



Les incendies font image, sons expliquer l'hermétisme de I'odministration, ni 

sa piètre performance, ni I'applicatian qu'elle mettra au cours des années 

suivantes à ne voir qu'un angle de la  vie universitaire, celui de son finance 

ment. Vie universitaire, développement des facultés, on revient virtuellement 

à la case départ, à la situation d'avant I'Université de Montréal quand cha- 

cune, dans un rassurant repli sur elle-même, défendait son territoire. 

Uniquement. 

L'attitude des professeurs, des étudiants et du personnel universitaire 

va se démarquer de celle des facultés en ce sens qu'ils vont meître leur énergie 

à contribution pour maintenir en vie I'Université. Pour y parvenir, ils vant 

faire allionce. De leurs forces conjuguées naîtra l'enthousiasme. En 1947, 

I'Université lancera une campagne de  souscription dont le résultat sera une 

apparente prospérité. La constitution d'un fonds de pension pour les pro- 

fesseurs, idée qui s'impose dès le sauvetage définitif de l'Université, en 194 1, 
est le fruit de  ces crises, comme I'ant été la création de  l'Association des 

anciens diplômés et la participation des étudiants aux affaires de  I'Université. 

Les épreuves accumulées depuis 191 9 et le choc des relations de ces deux 

groupes avec leurs facultés et avec l'université, pendant les années 1930-  

1940, forceront cette dernière à aborder prudemment les années cinquante 

et à tenir compte des ((composantes universitaires » et des individus, 

lorsqu'elle concevra sa deuxième charte civile. 

Ce n'est pas encore ainsi qu'elle procède en 1932 alors qu'elle sem- 

ble porter plus d'intérêt aux immeubles inachevés qu'à ceux et à celles qui, 

dans le quartier latin, persistent à la maintenir en vie. Peu après l'interruption 

des travaux, elle puise au budget de fonctionnement les sommes nécessaires 

à la  protection des matériaux et des batiments. En Février 1932, s'étant 

amputée de la seule ressource qui lui aurait permis de fonctionner normale 

ment jusqu'à la fin de  l'année universitaire, elle réduit de 10 pour cent le 

salaire de ses employés. Elle n'a aucune réticence à agir ainsi puisque des 

mesures similaires sont expérimentées dans l'industrie depuis le début de  la 

crise, et que la plupart des universités norduméricaines ont imposé ce régime 

à leurs employés. L'économie réalisée devrait être de 30000$ ,  à peu près 

le montant nécessaire paur conduire l'institution iusqu'à la l in de  l'année 

universitaire en cours. « O n  s'en est accommodé le jour où on nous a di t :  

"Messieurs, I'Université n'a pas assez d'argent pour vous payer. Si vous 

voulez, an va réduire vos salaires d e  10 pour cent. O n  vous remettra ça 

quand on en aura les moyens." O n  a accepté », dit Georges Bourgeois, futur 

directeur du Service des achats. «Tout le monde a accepté la réduction de 

salaire de 1 0  pour cent. Quant à la remise plus tard, là on n'en a jamais 

entendu parler. » 

Quelques jours après avoir imposé cette réduction et avoir appelé à 

l'esprit de corps, l'université suspend le versement de tous les salaires! O n  

plie l'échine. Le coup est rude, mais il ramène les intellectuels, qu'on inter- 

pelle parfois comme s'ils ne comprenaient rien à l'existence, dans le camp 

des vivants. Rien d'autre n'imparteque leur université et, pour qu'elle ne ferme 

pas, ils consentent à ce sacrifice-là. Ils veulent donner tort au Devoir qui, 

dans son édition du 1" février 1932, en a sonné le glas: «Elle congédierait 

Cornillien Houde, moire 
de Monireal. 



alors, par suite de son incapacité à fonctionner, plusieurs centaines d'élèves 

inscrits et qui fréquentent différentes facultés, écoles et cours, et mettrait 

du  même caup les prafesseurs d e  tautes ses facultés en vacances forcées et 

prolongées. » 

La politique de  l'université inquiète: les paraissiens craignent que 

I'archevèché détourne en Faveur de celle-ci une partie de la dîme ou des 

quêtes; les propriétaires présument de l'usage qui pourrait ètre fait du pro- 

duit de la taxe scolaire et ils se méfient des villes, anticipant un détournement 

des taxes municipales. Quelqu'un, quelque part, prétend que le torchon brûle 

entre la Faculté de médecine et I'administration qu'on accuse d'avoir dépensé 

jusqu'au dernier cent la dotation de la fondation Rockefeller. La Faculté de 

droit, lasse d'avoir perdu temps, énergie et argent dans cette cause, miiote 

un schisme, avoue se plaire au centre-ville où se trouvent le Palais de iustice, 

la cour municipale et les bureaux des principaux avocats, et cherche un 

moyen d'annuler les engagements reliés au déménagement. Elle se retire du 

projet de campus: << D'une façon ou de l'autre la Faculté de droit se propose 

donc de s'organiser chez elle et de mieux organiser les études de ses élèves. u 

C'est seulement à la veille de la relance définitive des travaux du mont Royal 

qu'elle ralliera l'université pour s'y installer en même temps que les autres, à 

l'automne 1 942. La grogne antiuniversitaire éclate au  printemps, quond 

I'Union des municipalités du Québec part en campagne contre un éventuel 

prélèvement d'une taxe provinciale en faveur de  l'université. Le 

6 mai 1932, les iournaux racontent l'échec subi par Télesphore-Damien 

Bouchard, secrétaire de I'Union des municipalités du Québec, qui, en Cam- 

pagne contre l'institution, n'a pas su convaincre les membres du conseil 

municipol d'outremont d'accepter la résolution que d'autres municipalités 

approuvent sans discussion: «Ce  comité se déclare opposé à l'imposition 

de  toute taxe par le gouvernemeni provincial pour payer les dettes de 

l'université de Montréal, paur terminer les travaux commencés, et refuse de 

contribuer au maintien de cette corporation. N 

Le conseil municipal d'outremont se rallia plutôi à la déclaration du 

maire, Joseph Beaubien, qui se présenta comme un partisan de l'éducation 

supérieure: «Je n'ai pas l'intention de discuter I'administration présente de 

l'université de Montréal, I'administration future, qui pourrait être constituée, 

ni le contrôle qu'on pourrait croire devoir lui imposer. .l'attends pour cela le 

rapport du comité universitaire, qui est à faire son travail. II est un point, 

cependant, i l  me semble, sur lequel nous devrions ètre tous d'accord. Nous, 

Canadiens français, devons tenir à l'honneur d'assurer à nos fils une éduca- 

tion supérieure, qui leur permettra de lutter à armes égales avec les ieunes 

gens des autres races. Nous devons nous imposer les sacrifices nécessaires 

pour compléter notre Université, l'aménager convenablement et lui fournir 

les ressources qui lui permettront de remplir sa tâche honarablement. Pour 

cetie raison, il me semble iudicieux de mettre de côté la résolution soumise. » 

Pendant que la lutte se développe en terrain municipal et que I'Union 

des municipalités distribue des lettrescirculaires à travers toute l a  province 

ecclésiostique de Montréal, en Chambre, le dossier universitaire évolue. Plus 

que la détérioration des bâtisses, c'est la situation des employés qui a ému 



les Ils ont tiré une leçon de la désinvolture avec laquelle 

tution s'est engagée dans les constructions sur la montagne et ils ne sont pas 

loin de penser qu'elle a eu tort. Doutant qu'une injection d'argent suffira à 

rétablir l'équilibre budgétaire, ils exigent qu'un éventuel soutien financier 

soit assorti d'un contrôle de l'administration universitaire. Ainsi invité à la pru- 

dence, le gouvernement crée, le 6 avril 1932, la Commission d'étude du 

problème universitaire qui devra, avant que le gouvernement n'intervienne, 

répondre à quelques questians et proposer un ~ l a n  de redressement financier 

et de rationalisation des programmes d'enseignement. 

La cammissian est formée de représentants de l'université et des 

diocèses. Deux de ses membres, le chancelier Georges Gauthier et le recteur 

Vincent Piette, ont été s i  proches des événements que l'objectivité de la com- 

mission et son aptitude a envisager des réfarmes sont mises en doute. Enfin, 

si I'in~ervention de Québec a paru essentielle, plusieurs craignent cependant 

qu'en demandant aux commissaires d'étudier la a réarganisation des services 

des diverses facultés et écolesn, le gouvernement n'ait élargi son rôle et 

avancé d'un pas vers une prise de contrôle du réseau de l'enseignement cal- 

Iégial et universitaire. O n  lit, dans l'édition du 17 mai de ~'ll/usharion, jour- 

nal de I'ex-maire Camillien Houde qui l'utilise pour la défense des causes qui 

étaient les siennes avant sa défaite du 4 avril: u Nous prédisions que le gou- 

vernement de Québec agirait de façon à prendre le contrôle (ce qui lui 

manque encore) de notre Université et nous y voyians là le premier pas vers 

la laïcisation complète de I'instruction publique en notre province. Nous 

ajoutions que le petit groupe qui tentait d'imposer I'instruction obligaiaire 

dans notre province il y a 25 ans était encore à l'œuvre. » 

Les professeurs sont à bout de patience. Sans salaire depuis février, 

ils ont continué d'enseigner et voici qu'au début du mois de mai i ls annon- 

cent le baycott de la cérémonie de collation des grades prévue pour le 27, 
au théâtre Saint-Denis. l a  remise des diplômes, indique un communiqué du 

secrétaire général, use fera au gré du doyen de chaque faculté ou du 

directeur de chaque école à l'heure et à l'endroit désignés par lui ». Ayant 

enfin pu s'entendre sur une commune mesure de pression, les professeurs sont 

loin de partager des vues identiques quant aux moyens à prendre pour tirer 

l'université de ce mauvais pas. Les facultés les plus anciennes et les plus puis- 

santes, médecine et droit, n'y vont pas par quatre chemins. Défendant âpre- 

ment leur drait d'ainesse et s'accrochant au rôle de pilier qui a été le leur 

depuis 1876, elles demandent l'allégement des charges budgétaires. Le 

moyen? Supprimer purement et simplement les facultés créées après la fusion. 

l e  frère MarieVictarin, de loin le plus connu et le plus apprécié des 

universitaires montréalais, jette le gant aux doyens de ces deux facultés et à 

ses confrères qui les appuient. Son texte, intitulé a Dans le maelstrom univer- 

sitaire », est publié dans l e  Devoir du 3 1 mai 1932. 11 dénonce la division 

interne provoquée par la disette d'argent et craint les conséquences de celle 

ci sur la recherche scientifique. N II a été officieusement proposé ces joursci 

- c'est encare tout chaud -de  réaliser quelques économies en sup 

primant ou en suspendant ce que l'on a élégamment désigné, pour les 

besoins de la cause, sous le nom de "Facultés de luxe", "Écoles de luxe", 



Le frère MorieVictorin 
quithnt le vieil immeuble 
de l'Université de 
Montrkl,  lors du démé- 
nogement de I'lnstiiut 
botonique dons le nou- 
vel édifice du Jardin 
botanique 

Le frère MoritViciorin à 
lon bureou 

"Départements de luxe". En l'espèce, ces organismes de luxe, ces inoffensifs 

toutous à rubon rose de Io Maison universitaire étoient Io Foculté de philoso 

phie, une portie ou moins de Io Foculté des lettres, I'lnstitut botmique de Io 

Faculté des sciences, l'École des sciences socioles et quelques autres ser- 

vices aussi peu importants [...]. » Défendant longuement ces facultés, souli- 

gnon), à propos des lettres, que l'université McGill dispose d'un programme 

pour la culture et les lettres Françaises, il d'indécent un proiet qui pré- 

coniserait leur diminution ou leur disporition adu côté est de la rue Saint- 
Laurent [...]. Philosophie, sciences, lettres. Du luxe ! D'outres, beoucoup mieux 

que moi, pourront dire iusqu'à quel point nous avons besoin d'un enseigne 

meni supérieur en ces matières. Ceux-là auraient tort de se désintéresser. II y 

3 péril en la demeure, et il faudra bientôt se hâter de fonder la partie de I'intel- 

ligence ! >) 
Aux querelles internes qui risquent de provoquer l'autodestruction du 

corps professorol s'ajoutent les rumeurs persistantes de la fermeture Cam- 

plète de l'université et celles de la vente pure et simple du campus de la mon- 

tagne. Quelques semaines après la publication du  texte de Marie-Victorin, il 
est même question d'un proiet d'acquisition mettant en scène deux grandes 

sociétés d'assurance-vie, dont la Metropolitan. Parlant des entreprises 

intéressées, le quotidien montréalais l'Autorité écrit, dans l'édition du 6 juin : 

uElles n'en donneraient pas, bien entendu, autont de millions qu'il en a 

coûtés; mais elles nous éviteraient la dépense d'autres millions, ce qui a bien 

son prix. Les propriétaires de la province ecclésiastique de Montréol respi- 

reraient plus à l'aise, en songeant que leurs biens, déià grevés de taxes muni- 

cipales, ne le seraient pas davantage par une taxe universitaire. Certains par- 

laientdéjà de se déclarer protestonts ou sans aucune religion afin d'échapper 

5 l'impôt I » 

Malheureusement pour ceux qui rêvent d'enterrer la question univer- 

sitaire sous une transaction commerciale, ce a projetu n'est pos plus fondé 

que ceux, nombreux, que la rumeur fera circuler iusqu'en 1945. En juillet, la 

Commission d'étude du problème universitaire, qui a siégé à huis clos, étudié 

le fonctionnement de 13 des 23 universités canadiennes, prêté l'oreille aux 

campagnes de dénigrement et aux plaintes du personnel dont le salaire est 

toujours suspendu, dépose son rapport. Elle recommande le remboursement 

des entrepreneurs et des fournisseurs, l'achèvement des travaux de protection 

des bâtiments et Io livraison prioritaire de certaines parties de l'édifice dont 

l'une, le document n'indique pas laquelle, recevrait I'lnstitut du  radium. 

L'invesiissement prévu à ce chapitre s'élève à un million trois cent mille. Au 

cours du même mois, les professeurs, qui n'avaient pas été rétribués depuis 

le mois de février, reçoivent un premier chèque. 





1 MAUX D'A- -1ENT 

O n peut résumer en deux mots les 

difficultés de l'Université &Mont- 

réal : maux d'argent. Imaginons-la, dès 

l'origine, riche et prospère, bien logée, 

bien fréquentée el, surtout, entourée d'un 

faisceau de bienfaiteurs dont la contribu- 

tion la plus urgente eût été de lui cons- 

tituer un fonds de datation ! Ainsi proté- 

gée, assise sur un coussin d'or rapportant 

de beaux intérêts, son étoile aurait brillé, 

les étudiants se seraient multipliés, se 

muant ensuite en chercheurs, en praks- 

seurs et, du mande emtier, an serait venu 

cansuker ses savants ... Au contraire, née 

dans l'indigence, elle a grandi dans la 

pauvreté en appelant à son secours ceux 

à qui elle a et tous les autres qui 

ont contribué aux campagnes de saus- 

cription en sachont seulement que la vie 

universitaire aurait des retombées sur 

l'ensemble de la cornmunaut4. 

L'une cks premières compagnes 

de souscription est organisée en 1905, 

pour venir en aide à la succursale. Au 

mois de décembw 1905, Gaspard Dauth, 

le vice-recteur, et Philorum Bonhomme, 

fondateur et agérant généraln de la 

compagnie d'assurance sur la vie, La 

Sauvegarde, approuvent l'ébauche d'un 

prokt de souscriptian na#anale qui sera 

lancée au début du mais de février sui- 

vant. u Le chiffre total de la souscription 

serait d'un million de piastres. i~ Monsieur 

Bonhomme orchestre la campagne. II 
s'adresse à son conseil d'administration, 

L'U~VIVERSI TE LA VAL. l 
ONSID&RANT que l 'univers i té Laval  est l a  seule Univers i té 
cal l is l ique et de langue Irançaise, i i o u  seulement do  l a  Puissance 
d u  Canada, mais d u  continent amgricain, il est de nécessiik rn 

ml 
urgente que nous, Canadiens, preuions des moyens énergiques 
pour la  doter  d'un capi la l  q u i  l u i  permel te de se maintenir  a u  
niveau des iiombreuses uuiversitks de langues e t  de croyances 
religieuses diflkrentes, e t  de donner no t re  race une classe 

dirigeante Corie, Bclairée e t  bien armCe pour la  lut te sociale e t  économiqiie o h  
i'inrkrioritk sans cesse croissante de notre n m i b r e  rie peut etre compensée que 

par les qualites supkrieures de ceux qu i  nous d ldgen t .  

IA'Uii iversit4 Lava l  devrai t  Zrre mise salis re ta rd  sur u n  pied d 'kgal i t t ,  
sinon de supkrioiiLC, avec Les inst i tut ions similaires de ce continent. Elli de- 

vra i t  pouvoir réniunçrer encore p lus I iMralement ses prolesseurs, garni r  sans 
parcimonie aos bibllolhéques, ses salles de cours, ses cabinets scientifiques, 
et crder t o u t e  les chaires que requikrent les  besoins nouveaux de l a  soc iç~k  
iiioderi~e, partini l \èrernent dans le domaine des sciences appliquées, d u  &nie 
et Je  la Jiaute industrie. 

Ne pouvant  compter, comme ses sœurs de langue anglaise, sur  les dons 
rnagni y u e s  d e  quelques fiilanciers opulents, elle do i t  l a i r c  appel ?i la gdnéro- 
sith publique, et ji suis corivaincu que le peuple canadien compreiidra qu ' i l  y 
va de  son e z k l r o c r  i iationale de donner une poiissbe vigoureuse I son i iniqi ie 

ms t i tu t ion  d'mseigneinent supbrieur. 



m x  assurei & QU public, ~ a p ~ s n d t  

IB&eit de pdices dfml l ra ice arr la viP 

dwf VUnlwaiiL serdt la bbhc ia i re .  

uEfi k i k i (  dans m dwrriant pu- 

bhriooire, g r h o  a ce rybdmm, un & 
m b m  de pmoncie~ pourtorii l i g w  d 

I'lhiiversik, srms nu i r i  omx idbêts de 

leur famille, des mmes qv'&s ne 

pourmieni mi n i  vcuckaient dotmm 

eukemeni. m 

SouxrjpUen minimale : 10Q$, d 
acquitter en ein au p b s h s  versomanb. 

Grâce à cer engagomnir pwmnndr, 
l%niv%ni# peut, aa a t t encb~  d'encois- 

sef l'ossamca, c o n t d a r  &s aTApulIt5 

e f h 3 i m n t r  avec un minimum & moyens 

priisqu'il ed dip anlendu qu'elle rn p u t  

$w com*r exclurivemord sur la géné 

msiîé des dpicions. Encou mkls sur le 

prddt des inuripiians l 

llo#rdlon al un succès. En mai 

1906, il ne rarte que 2DOOQO $ de prl- 

mrm vun4-e .  Moins é $ h è r e  @on ne 

k croyait, I'expbriet-ce deviec-t un cmu- 

i u m  qlie h Iégjcloteur cwtcuire en 191 1 

n sandiarniont la b relative a i ' a i u -  

mntm rut b vie hi b h i k e  & misens 

d'edumiw i TQLA personne h&de d 
car)rsckr p u t  assursr sovie au bCn&fîc+ 

d'une mQim d'idueahn slpkrieue 

ponldorrl un Ctat mrpordf et hoMg Q 

recrvotr par &dlan onire vlk. II 

En 1913elen 1914d'olikescum 

pognes d'r url rniliion de pianres r mont 

l a n e h  en b e u r  de L'univartika mil- 

r ida im.  SwIer&ompseüux xiubcrip- 

krm: ana iriwlpilon ou alivre d'hop 

neur i, &s la signotéue & I'ergcgmeai; 

une Inscrpbisri eu a bblaau d'honneur r 

lors del'acqvimionrotu FimLdh ln p r i M  mt, 

enfin, une ~ ~ l i i l a r ~  dans le « I h  $'as. 

l a  cainpsgne de souscription de 

1920 sdue l'crutoncnnis de I'UniverrHL 

&Morib&~l. LancCis Èi b v+ik de r&hn 

h n  da sri c h a h  uvlla, Io campape de 

mumipiom est bien occusike pnr la 

ppufalion que b fin de k -me a ma 

c h  npkmkie. Mintréd, sur I'ih da 

I'industridimtion, respire l ' a i  des m a n  

pales. L'Uniwrsiti s'imièpe aim g r a d s  

projets mdrédcis canne un outil cam 

ptérnentdre. 
D'ciprèr l e  procbworbab de Io 

rbn ion spécide dm conseil, ienue le 

3 dhinbre 19 19, La campagne n'ert 

pus encore Ionch que les dors smt 

achemkib vors ICI jeune uniwnlM qu'un 

incsndid a prtkllmi d&rLtite ai mais 

de novembre: r Use sastriplicm pubiL 

que, dant on espèw retirer deux millions 

et chmi k donas st qui aura lieu mtre 

I i  1- et ic 15 pnvier 1920, m u  h n c u  

b h t H  par k cornit4 qii a dirige lei  

m p r u n t s  f e d é m  depuis qmtre ~ R S .  

D&)o dc bries sourcriptions particulières 

seni o r r i v k .  II ranble que Io vide dmiw 

hrrner gratuitenint ka moitié ch pam 

hann&-îddd~a pour y con6~rbiira b nau- 

d l e  d u e r d é .  L'avenir c'annonce sons 

d'heureux aspica. n La dwéo & IQ CO* 

pogne do sauseripaian wr p l o n ~ e  bien 

w&Jb der quelques rernuines priwsi 

par ks org~nirateun. On acc6@tc le6 
pimrneruii écMOCKLIs jusqu'en 1924 si 

ha prfnclpoux chnateun ks étaleront sur 

un nombre d'cnri i is p lu considbroble 

# m m .  L i s  urgamrotura, qui visahi 

un apport de drux rniiiiotw et demi, 

dépesseit cet objedf et powwivent la 

saüiciieiion, biseni nrrmper ca a@!t 



pour la patrie P lurqu'b prCs de quaûe 

Rillionr 

Cei engagement &s indv idu~,  

hi b m q ~ s ,  des srniélés, &s paroisses 

ne deval q w n h  pm se raoiériolisir 

complbkmonl et, C, I'outoinm& W31, c i  

meiisa que k~ -pagne UV& rapporté 

un p u  m ins  de hi, millions. On &bu- 

v h ,  Q Io bvauir d'une deuxième oiltop 

sle 6 ln canapogne de 1-0, qu'uni 

partie des Illusiess dec ~ d m l n i d r b t ~ s  

reppsaienî sur lew tropgrnnde c a n f i i  

yiwm cpelcp~s danamui. Cm1 dernirrs, 

*ris avoir 6th encensés par b presre 

FU avoir g&nj~msrnmmd c d r i b v t  4 fq 
mierasce ri, I ' I M v a s i i é  et citbs en e x ~ m  

ple pour leur esprit philanthrnpbr, 

svuimt  ous su leurs g~usrelç sam l iv ru  

los d d a n  vamis. 

Les rousœiptionr 

num6roMw 

lo a i re  écunomique prmcque, 

WI spiembre 193 1, la susp r i on  des 

iravoux de canrtruction dai cornpus 

Carnier. L'Lhiversbé cancemtre dabed 
ses appels aa SaCaUr9 wr les gouvœme- 

ments previbcial et municipl el conUme 

d'cspirer I'itmpr&mbla iMervenli~n d a  
rubicisns. En 1932. lm ao#m delq Vila 

et de 1'h ei mur ùes ancieiç seigneur 

do Montrh l  sont vider. À Io &mm& 
de t'archevbqbie, Manseigneir Ge0rg.s 

Gauther, MC r colbaiion d e  petces dv 
d o c k  de M m t r é ~ l o v  M i c ~  di fVni- 

versitér est mise sw pied. E h  r w  

33 Oûû $. C'rrt b la  fds ptu st btaucwp. 
Au d & ~ r  ds seeembre 1933, 

u) 000 b i k  d'un iweep~t~ke, qui chit 

avoir lieu e~ Angletwm UJ mois da mi 

di l'année suivante, el @cd la nmdsn  

u en b e u r  & i'hâpital cariadien du c m  

ter r, cir~ulmt 6 AbntCd LES ami teu i  

coqremmiii que ta p s k i i t  de bo veriii 

do# profiler à ~'Uhkerslib, ce gui sst 

dbmanH le 15 septembre. Quelques purs 

 lis tord, la pl i- pmdde Q la aeiur 

dea bdloir KWIS Fm M rncht  ionmis 

qui, h prdeswurs de I'Llrriv&t&, dei 
promoteurs de l'lnatr) & rdm 81 
b i r n p o h t s ,  - A  -& b lobrie. 

Au IICOjs dPmcldt)m, 1+ t ~ u t  mm- 

vmv c d l B d e s  prohneuts, qiU a daini 
le m p  d'envol à l ' a n &  b n k e r s i b  

ylns espoir da rikibulion, ranime k 
pmiet aow la letme d'uri. !üterie p v h -  

ciab =pour f i ~ s  miver$iiairesi, cificue 

d'oprés Io r n d l e  c)e c&r qui ont été 

miam nul p l d  Pn E m n e ,  au ai lpet  en 

Frdnce p u r  vmir en aide aux inrtiluijoris 

d'encelgrternent e+ w x  hrpüow. S i b n  

u um rni ch IIUni*ersitB * h t  lu lebe mi 

dons Le Devoir &I 16 o c t o b ,  

cew,brRlv(a da f inançsmr~ sflm l'ovorc 

tage de ne pas d a d r  le fardew des 

c m k i b d l e s  st damiser oertoirus pm- 

seorras: r in bierie phtt b nombre de 
goru, priricipalerne~ à a* riiultihde d& 
jeurlcs gbns el sh iauis i  CRib qui irhvail- 

larl eu ~e trwollent pœ d qui ne dpn- 

neroiord peuMtœ p a s  un sou diroctement 

aux univrriiiis rmnr c h .  D 

Ce pro* m'a pus & wiie i d  

diah, mals. c i  ianvirr 1934, k cmi ié  

dos prakfseus revient h la h r g e  : a II ne 

s'ogit pcs, ceite fois, C& remIl i I r  des 

rmmes reidvœmemt élevées pmk b 
clossr r iho ou pisé,, mais & M i r  le 

plus grand nombre pascible Ek ~ o u ~ r i p  

fions Q'bn ddlar & c m .  Cern ausct ip 

iim ie ro t  riarnkS4e ei p a n d i r d  da 
p r d r k  pari L wi iiroge w sart Q la iois 

imposonl el +mti. I ubd, le proid es1 

abanhnnb, mais le Clcmtbm~~  pas^ an 
indins dei premier mlnlsire du Quibec. 

rermumer de I'Aosisionce publique 

mnt insu~iranfcs, I I  ~ ' ~ n s m ~ m e n t q &  

rieur r-fi des s h s i d r ~  piw consicke 

h, ~ e ~ k ~ c i n d n  %&riau. 

Il naus b u t  donc trmrver $0- sbwces 

d. w w ~ u .  G r  les b w m  phhs s ~ n t  

M e s ,  dnon &mites @ la cilre. r 

Adopiée le 14 mdn 1934, sarctiori~6e 





1s 20 a d ,  lo lai pubrisant i'argoniselion r l n h  dunl la gestion i&i oodiée A un 

d'me lokric pew h é&diann&s ei cmûîé + d n i n i s k m  et de cikyai~  
d'adstcmo publiqve est vainnipnl  iou- M i i enk  de IV VI& de MowFd. Le 20 
miss i) i'apprubdca 6 p u v e r ~ m i n t  décerrbw, lob Ulec amimeim~ 4 Cir- 

Id i ra l  qui i'enbrre 6 Io mirriai. ciiîer. lm (oumaax pdaked dec -J 

I À b fin ch mi, cin wvierrt d wie de ldbr p t i c ~  I'eri-têll de Pagariisme 

Fomub c m m ,  celb dm p a k s  d'miw- khdeba at br n m  de sw m b r e 6 ,  

magonh d ' a s w a w  qui *icdtoot mous Gauthat. D a d  Raymmd, S t q h e m  

ofhr dmr polices da Fandr de dotonùn Langevin, Pwnphik LhTileaiUcy ei h b  
de I8Univenite de Montrbls. A cette Gmihir. Une cirolllaire i m p M e  sur le 
ampasne cargmiiés pur ch fiducidres mi3me papier est dihda pormi les Ami8 

a'qaule ~rri pajat inklY, celui du f i b r e  B khiversik mais, k 22. le6 adniirric- 

1 -enilote qu'a  reügui oa m i i b b  totem &et~uat la p o i d  cm- O h r d  

) W. foute d'mutoritdtlori. Ils'sgiuaiibune me superclilrleorgonisire p m  explo~k 

mois plus tcird, b chef de 



Au printemps 1933, la question a été tournée en tous sens, un mou- 

vement favorable à l'université est venu contrer I'actian des détracteurs et 

inciter d'autres contribuables à signer une requête adressée au gouvernement 

qui est prié de se rendre aux recommandations de la commission et de per- 

mettre en outre à I'Université de  poursuivre «son œuvre éducatrice et 

nationaleu. La situation est critique. O n  craint en effet que la cabale menée 

par les adversaires soit couronnée d e  succès et que, une fois décapitée, 

I'Université soit reconstituée autour d'une structure la'ique. Ceux qui espé 

raient quelque secours des sulpiciens au de I'archevêché ont compris que la 

cassette des anciens seigneurs est vide. La bibliothèque Saint-Sulpice, inau- 

gurée en 1915, considérée comme la bibliothèque de l'université, a fermé 

ses portes en 1931 . La pénurie d'argent a impasé cette mesure et l'institution 

n'est pas près de rouvrir. Sa fermeture a chassé les étudiants en droit de  la 

salle d'études mise à leur disposition depuis novembre 1919. L'Institut scien- 

tifique francocanadien a perdu sa belle salle de  conférence. Les derniers 

dollars de I'archevêché de Mantréal sont tambés en avri l : 55000$ pour 

réparer les dégâts causés par le dégel aux immeubles du mont Royal. O n  ne 

parle que du fantôme de la montagne, comme si les trois maisons des rues 

Saint-Denis et Saint-Hubert, où les facultés continuent d'être actives, n'exis- 

taient pas. 

Le 11 avril 1933, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau oyant 

réitéré la volonté du gouvernement de fournir à I'Université le moyen d'atten- 

dre des iours meilleurs», quelques députés représentant les électeurs mont- 

réalais demandent la parole pour approuver l'initiative: «Au nom d e  la 

population de la métropole», déclare le dacteur E. Poulin, représentant de  la 

circonscription de Laurier, N je désire exprimer mes remerciements au gou- 

vernement pour ce beau geste [...]. Cependant, ce que le gouvernement 

donne ne suffira pas. II faut que les administrateurs de Montréal trouvent le 

moyen de faire leur part pour terminer l'œuvre commencée. » Le député de 

Saint-Laurent, Joseph Cohen, parle ensuite. À titre d'ancien étudiant de 

I'Université, il tient à dire sa satisfaction voilée de tristesse puisque le gou- 

vernement n'est pas en mesure de faire davantage pour que I'Université Fonc- 

tionneenfin normalement. «Je suis sûr, devait-il conclure, que quand des iaurs 

meilleurs viendront, le gouvernement trouvera les moyens de faire plus. Mon  

callègue de  Saint-Louis, M. Bercavitch, se jaint à moi pour remercier le gou- 

vernement. » Au nom de l'opposition, Maurice Duplessis encaurage I 'adop  

tion du proiet de loi qui devait être sanctionné deux iours plus tard : ((Cette 

question de I'Université doit être considérée en dehors de  toute question poli- 

tique. Nous devons venir en aide à une institution essentielle. L'Université de 

Montréal a loué un grand rôle dans le passé; elle est appelée à jouer un rôle 

semblable dans l'avenir. L'opposition est heureuse d'affrir au gouvernement, 

dans les circonstances, sa plus sincère caopération. » 

Deux jours plus tard, soit le 13 avril, Québec sanctionne la Loi rela- 

tive à /'Université de Monrréal, qui garantissait un emprunt d'un million et 

demi devant être consacré au remboursement des obligotians contractées par 

l'université, soit 200000$ de plus que le montant réclamé par la commissian. 

Ainsi que le recommandaient les députés, l'administration de cette subvention, 

Ex-libris de Io biblim 
thèque Soini-Sulpice. 
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puisée au fonds consolidé du ministère du Revenu, est réservée au lieutenant- 

gouverneur en conseil. ((Autrement dit, ironise l e  Devoir du 12 avril, le gou- 

vernement, s'il fournit l'argent, le dépensera comme il l'entendra. Les autorités 

universitaires n'auront qu'à regarder faire. » 

L'intervention de Québec viseexclusivement la protection d'immeubles 

vides. Rien n'est encore prévu pour l'enseignement qui fait pourtant l'objet 

de  réclamations constantes. Le sempiternel problème, celui qui reste sans 

solution, c'est le budget annuel. L'Université est à court de 2 0 0 0 0 0 $  par 

année. Pourra-telle prendre cette somme à même le million et demi qui lui est 

destiné ou devra-telle s'ingénier à trouver cette somme d'autre façon, on ne 

sait laquelle? Le temps passe. Dans deux mois se préparera le budget de  

l'année 1933-1934. L'œuf de Pâques d'un million et demi recelait-il la moitié 

de quelques budgets annuels?n 

Exaspérée par l'ensemble des problèmes associés à la crise 

économique, une partie de l'opinion publique réprouve le geste de  Québec 

et son inutilité immédiate: dépenset-on un million et davantage uniquement 

pour protéger une coquille vide? Ceux-là réclament la fermeture de  

l'Université, toujours déficitaire, touiours destinée à une infime partie de la 

société. A l'élite dont ils ne sont pas. En ces temps de crise, l'éducation, I'édu- 

cation supérieure en particulier, leur semble être une préoccupation futile. 

Un luxe. Une certaine presse, amère, discrédite les diplômés, chômeurs dont 

I'éducation a coûté bien cher ... Sous le titre {{Tragédie », IeJournolde Québec 

écrit: «Selon une statistique officieuse, mais qui offre autant de garanties 

que l'officielle, il existait dans la ville de Montréal, à la date du premier mai 

de cette année, 11 9 dentistes, 1 8 9  médecins, 2 8 0  avocats et notaires, vivont 

des secours directs. "Pauvres jeunes gens qui sortez des collèges et des 

universités, que votre sort est à ploindre!" » 

La premibre coalition 

Foule d'étre soutenue dans son fonctionnement, t'université réduit ses 

dépenses. En juin 1933, à la veille des vaconces estivoles, elle suspend, pour 

la deuxième fois depuis le début de Io crise, le versement des salaires de ses 

employés. Lo mesure n'a pas un impact aussi significatif sur les professeurs 

«à  la leçon » que sur le personrd de soutien dont le travail s'effectue sur une 

base permonente ou sur les quelques professeurs «empruntés» aux univer- 

sités étrongères. Contrairement à leurs confrères montréalais, ces derniers 

ne disposent pas des ressources professionnelles et d'une aide familiale qui 

leur permettraient de  troverser la crise. Au mois d'août, ils interviennent 

publiquement et, même s'ils sont peu nombreux, ceux qui sont liés par con- 

trat avec l'université Io menocent de poursuites ! Leur présence O I'avont-scène 

leur voul d'être traités de  «voleurs de  jobs,, ce qu'ils ne sont pas, leur 

présence ayant été réclamée par  l'institution qui les a convoincus de  délaisser 

les chaires universitaires qu'ils occupaient à Strasbourg, à Bruxelles ou O 

Poris, pour moderniser les concepts scientifiques ou culturels montréalais. La 

réduction de  1 0  pour cent des saloires décrétée l'année précédente est tou- 

jours en vigueur, de  sorte que lorsque les salaires seront versés aux employés, 



ils porteront la trace de cette coupure. Au début du mois d'août, le recteur 

Piette est optimiste: u La gêne financière dans laquelle se trouve présente 

ment l'université de Montréal n'est que temporaire et ne l'empêchera en 1 
aucune façon de poursuivre son œuvre nationale d'éducation. Les salaires 

des professeurs seront payés avant longtemps et l'Université ouvrira nor- 

malement tous ses cours au mois de septembre. m 

Le 16 aaût suivant, l'institutian reçoit de  la Ville de Montréal une série 

d'obligations d'une valeur d'un million de dollars rachetables en vingt ans, 

en paiement pour le terrain du parc JeanneMance. Les grandes cantributians 

de 1920 étaient payées par tranches, le million promis par la Ville le sera 

aussi. O n  emprunte Iàdessus pour rembourser un mois de salaire. Deux mois 

de salaire restent impayés et tout indique qu'après le le' décembre les coffres 

ne contiendront qu'un bilan déficitaire et les clés des immeubles des rues 

Saint-Denis, Saint-Hubert et Maplewood. La rentrée universitaire a lieu le lundi 

18 septembre, dans un climat de détresse partagé par les étudiants, les pri, 

fesseurs et le personnel de soutien. Personne ne saurait dire combien de temps 

l'université survivra en s'appuyant ainsi sur la charité du personnel. 

Les prafesseurs, que le public connaît mieux depuis que l'université 

favorise leur médiatisation à travers les iournauxet la radio, passeni à l'action 

et optent pour le front commun. Des représentants de toutes les facultés par- 

ticipent au mouvement qui s'amorce dès la rentrée. Ils se réunissent le 

22 septembre dans une des salles du siège social de l'université, rue Soint- 

Denis. Le docteur Beniamin Bourgeois, médecin à l'hôpital Notre-Dame, pré- 

side la rencontre, « inspirée, dit-il, par un sentiment de  conscience profes- 

sionnelle. Elle peut refléter, en même temps, certaines inquiétudes semées 

Visiie 8 domicile du ser. 
vice de sonie de Io Ville 
de Montrbol, en 1932. 
Les pressions exercées 
por les médecins des 
deux grandes universités 
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visiievsei dont Io formo- 
iion d'oppoint est confiée 
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Visile médicale dons les 
écoles de Montréal. 

~ a r m i  les personnes présentes. Ce n'est pas tout que nos portes universi- 

aires soienf ouvertes et que les élèves viennent nombreux, il foui que 

'Université puisse durer. Des centaines d'étudiants canadiens nous deman- 

ient I'assistonce intellectuelle qui en fera des citoyens utiles. Pouvons-nous Io 

eur refuser? Les professeurs, comme les autres membres du personnel, 

doivent être assurés de la subsistance ... presque toujours encore une maigre 

litance! On ne peut humainement pas escompter davantoge le dévouement 

qui, depuis plus d'un demi-siècle, a ossuré I'enseignement. n 

Le mouvement est lancé. Réunis dons l'avant-midi du 25, les p r e  

'esseurs approuvent le texte de la requête qu'ils iront, en groupe, présenter 

l u  premier ministre libéral Louis-Alexondre Taschereau. Pas question de 

sriques ou de travaux. Seule compte la survie de I'enseignement universi- 

aire et, paur s'assurer qu'ils ne parleront plus dons le désert, i l s  créent le 

îomité de propagande des professeurs qui se donne deux missions : la p re  

nière étant de tenir compte désormais des suggestions des professeurs, et Io 

seconde, de favoriser la fondation d'une association des anciens élèves de 

'Université. 

Ils sont 50 à Québec, le 26 septembre, à écouter le doyen de la 

Faculté de médecine, Louis de LotbinièreHarwood, qui lit leur requête, la p r e  

nière depuis l'étude de la chorte civile, en 1920, 6 aborder la question uni- 

dersitaire sous un angle humain. ules professeurs de l'université réunis ici 

feulent cependant vous exposer leur détresse et vous demander de leur venir 

en oide. Dons l'état financier actuel de l'université, l'enseignement des fo- 

cultés et écoles, les travoux personnels des et leur subsistance 

même deviennent impossibles. Plus de 1 400 étudiants viennent de  s'inscrire 

dans nos focultés et écoles autres que celles que votre gouvernement sub- 

ventionne directement. En leur ouvrant ses portes, l'université s'est engagée 

moralement à leur dispenser son enseignement pour l'année entière [...]. Et 



puis, dans la plupart de ces facultés et écoles, des études personnelles et 

originales sont en marche. Beaucoup de ces travaux ont une remarquable 

voleur et contribuent à augmenter le prestige des Canadiens français dans 

leur propre pays ei à l'étranger, et cela dans tous ler domaines : philosaphie, 

sciences, médecine, lettres, droit, etc. La persistance de la situation actuelle 

signifie l'abandon de cette manifestation la plus élevée et la plus profitable 

de notre activité intellectuelle. » 

La place donnée par les iournaux à ce voyage éclair à Québec ne per- 

met pas de comprendre immédiatement l'importance du rôle que s'apprête 

à jouer le camité. Au cours des semaines qui suivent, il s'approprie la cause 

universitaire et il intervient directement au niveau des préiugés véhiculés dans 

le public à propos de I'éducatian supérieure. Faire la «propagande D de 

l'éducation supérieure et de la recherche, telle est sa mission! Le comité s'est 

donné un exécutif dont la camposition prouve l'authenticité des liens tissés 

entre la plupart des facultés et écoles, y compris celles de a luxe ». 

Le comité de prapagande adresse aux iournaux des textes qui 

décrivent l'institution, son œuvre et sa situation financière. Une de ces com- 

munications, intitulée «Si l'université de Montréal ferme ses portes», dont le 

style emprunte à celui du frère MarieVictorin, est publiée le 3 ociabre 1933 
dans l e  Devoir. Son auteur traite des conséquences historiques et nationales 

d'une fermeture qui serait attribuable à l'inertie collective : a Les plus pes- 

simistes ne veulent pas y croire [...], la plupart se réfugient dans une formule 

anesthésiante: "L'Université de Montréal, institution nationale, ne peut pas 

disparaître; ne nous en faisons pas." Toute la leçon de l'histoire va à I'encon- 

tre de cette conhance aveugle dans le "tout s'arrange". S'il y a telle chase 

que la logique des événements, la catastrophe que tout le monde redoute peut 

se produire. II suffit pour cela qu'en ces jours d'affolement économique, cha- 

cun s'enferme dans son individualisme et laisse la chose publique s'arranger 

toute seule. Notre modeste enseignement supérieur une fois naufragé, nous 

le docteur Georges 
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expédition dons Io région 
de Lo Tuque, en 1935. 



Lo Polestre nationale. Un 
rapport médical négotif 
sur la sonté des Qtudionis 
est diffusé dons les 
maisons d'èduwition en 
1918. L'Université réagit 
I'annCe suivante en obli- 
geant les éiudionts des 
focultés de droit et de 
médecine à fréquenter Io 
Paleshe de I'Asxicioiion 
athlétique d'omoteurs 
noiionole, considérée 
comme Io a maison des 
&tudianis n. Cette déci- 
sian est confirmée por le 
vice-recteur, Georges 
Gouthier, à Io réunion du 
10 Mvrier 1919 olors 
qu'il informe les membres 
du conseil qu'à I'ovenir, 
en vertu d'une entente 
intervenue ovec I'odminis- 
traieur de Io Polesire, a il 
sera reçu des étudiants 
une witisotion de 5 $ par 
tête, laquelle sera remise 

au trbsarier de Io Polestr 
natianale, en juin de 
chaque année. Moyen- 
nant ceiie conhibution 
nominale, les &udionts 
serant pourvus d'une 
carie d'odmiuion qui 
leur donne occés oux 
x r l l u  de ieux, à Io pisci. 
ne. oux leçans théorique 
e l  oux exercices proti 
ques de gymnastique. 
A Io demonda de 
Monseigneur, les autres 
facull&s et ko les sant 
priées d'imiter les foculti 
de droit et de médecine 
et de rendre obligaioire 
pour tous les dwes cent 
contribution qu'elles 
percevront ellemiêmes. 

Lo ruspension des trovoux 
de consiruclion incite les 
&tudionts à ironiser et O 

prévoir, pour un fuiur loin- 
loin, l'ouverture de I'uni- 
versilé de Io moniugne. 

iommes mûrs pour toutes les humiliations et pour toutes les servitudes, et nous 

l'attendrons pas longtemps un autre Durham pour tirer les conséquences poli- 

iques de ceiie déchéance. 

Le comité organise, à la fin du mois d'octobre, une manifestation 

j'appui à l'enseignement supérieur et à IiUniversi!é de Montréal. Écoles pri- 

naires et secondaires déversent leurs écoliers dans la rue pour qu'ils marchent 

lux côtés des milliers de collégiens et d'étudiants de toutes les écoles de la 

{ille. En masse, les JeuneCanada, la Jeunesse ouvrière catholique et 

'Association catholique de la ieunesse canadienne-française appuient 

'Association générale des étudiants. Fanfares en tête, avançant au pas mi- 

itaire, portant des pancartes, criant et chantant, les étudiants portent du 

jquare Viger, puis empruntent les rues Saint-Hubert, Rachel et Saint-Urbain 

,ers I'aréna Mont-Royal. À mi-chemin, les étudiants de l'École des beaux- 

lrts, =avec leurs modèles vivantss, reioignent le groupe. À I'aréna Mont- 

?oyal, Gérard Delage, jeune étudiant en droit, anime la manifestation et invite 

es orateurs à le rejoindre sur l'estrade. Les discours des Pierre Gauthier, 

Philippe Ferland, Gérard Filion, Georges Deniger et Louis-Philippe Robert sont 

radiodiffusés sur les ondes de CKAC. Robert, président de l'Association 

générale des étudiants de l'université de Montréol, galvanise l'auditoire: 

« L'Université doit vivre. Et plus, nous demandons que l'université ne végète 

plus comme par le passé, nous désirons qu'elle devienne prospère, animée, 

aisée dons ses mouvements et copoble de déployer ses oiles ofin de voler 

vers ce sublime idéal qu'elle veut atteindre: Fide Splendet et Scientia, faire 

resplendir la foi et la science. L'Université de Montréol doit prospérer! m En 

regard du progrès, des intérêts nouveaux, le leitmotiv est le même qu'à 

l'époque où naissoit Io succursale de l'Université Lavol: «Enrichissement 

matériel cela est très bien, déclare Gérard Filion, mais il ne faut pas que ce 

soit aux dépens de notre potrimoine intellectuel et morol. O n  pourrait 

retourner à loisir notre problème notionol, I'envisoger sous tous ses ongles, 

en scruter tous les aspects que nous aboutirions touiours à la conclusion qu'il 

fout O Mon~réal une gronde université française et catholique. D 



Les professeurs qui ont obtenu, en décembre, le remboursement de 

quelques mois de salaire, poursuivent leur tâche et commandent à un «pu- 

bliciste~, PierrePaul Beaugrand-Champagne, la rédaction et la publicotion 

d'un album-souvenir. Lancé avant Io fin de l'année, le document décrit 

I'Université, les Facultés et les écoles et souligne que les frais de scolarité ne 

peuvent pas suffire au financement et qu'il lui faudrait soit un {{nouveau ca- 

pital, soit une nouvelle subvention». 

En jonvier 1934, le cardinal Rodrigue Villeneuve, archevêque de 

Québec et primat de l'Église canadienne, est reGu au Cercle universitaire où 

300 personnes sont venues l'entendre dire que I'Université Laval soutiendra 

sa pupille et que lui-même n'obandonnera pas cette cause capitale pour 

I'ovenir du Québec. u II me sera permis, dit-il ou début de son exposé, de vous 

exprimer un sentiment pénible que depuis quelques années, sons l'avoir beau- 

coup foit entendre, i'oi incessamment éprouvé. J'oi été humiliédans mon âme 

.->- 
I'automne 1933, une requête adressée au moiré Fernond R i n f r w r b  # -- -- 
fessevr de iburnalisme, sollicib I'inlec hon dans le chuntier universitaire d'une 

partie des fonds de secours mis à la disposition de Moniréol pour procurer 

du travail aux chômeurs. Le journaliste Louis Dupire, qui a signé dans l e  

Devoir d'innombrables éditoriaux qui ont contribué au lancement de grands 

trovaux ouJordin botanique, sur l'île Sainteklélene, au porc LaFontaine et sur 

le mont Royal, connoit cette ressource mieux que quiconque. «Un lecteur, 

écrit-il le 6 décembre, nous soulignait récemment le faii que les trovoux de 

terrassement aux terrains de I'Université qui, une fois terminés, coûteront 

plusieurs centoines de mille dollors, pourraient être accomplis por les 

chômeurs célibataires que l'on proiette d'envoyer en Abitibi. "Au moins, dit- 

I I 
C9Uniyersi té de Montréal n'est aucune* 
ment intéressée dans la prétendue lote. 
rie pour l'Hôpital canadien du cancer 

-- .--.-y- - -- 
Déclaration d u  président de l'exécutif, 

M. E.-R. Décary - - - -- 
M .  E.-R. Décary. prisident du Comité exécutif de l'université da Montréal 

nous prie de déclarer explicitement que !'Université de Montréal n'est concernée 
d'aucune minière e t  n'a aucun intérêt. financier ou autre, dans le prktendu 
"rwsepstaka" au bénilice de l'Hôpital canadien du cancer, i Montréal: et il 
ajoute que le Comité exécutif de I'Université de Montréal t ient à prote:tar contre 
l'information parue hier soir dans un certain journal. déclarant que ce sweepsta- 
ke" prbfitera i I'Université. C'est une nouvelle sans le moindre fondement. 



Historiographe des 
Messieurs de Sointa 
Sulpice et écrivain, le 
sulpicien Olivier Mouraull 
est inviié, en 1934, à 
devenir le troisième 
recteur de l'üniveriiié de 
Monlréol. Pour succéder 
à Vincent Pieile, écrit 
Monseigneur Émile 
Chortier qui fui secrétoire 
générol de IWO à 1944, 
ri1 Iolloii un homme 
d'entregent, copoble 
d'attirer à l'œuvre la 
sympathie des chefs de 
Io province el celle du 
public, surtoui loiques. 
D'entregenl, monsieur 
Mouroult en éioit omple 

meni dou8. II étoii ad'un 
affobiliié ovenonte, 
exhibant un perpeiuel 
sourire, copoble de 

lion por jour, pouvont 
participer quotidien. 
nement à deux bonqueh 
prolongés et y prononcer 
choque fois une con- 
ference élaborée, opie à 
présider ensuile le soir 
une ou deux ossemblées 
[...ln. 

il, ces travaux se feraient en ville et il en resterait quelque chose à la popu- 

lation de Mantréal qui les défraye. Si on croit expédient de grouper ces 

chômeurs dans des baraquements, ces baraquements pourraient être cons- 

truits dons les environs du terrain universitaire." On pourrait aussi, avec un 

peu de bonne volonté et d'effort, obtenir que nambre de chômeurs ga- 

gnassent à cet endroit comme au Jardin botanique les sommes qui leur sont 

versées en pure perte. u 

La campagne, toujours orchestrée par le comité de des 

professeurs, se poursuit au début de l'année 1934. Le docteur Georges Baril, 

secrétaire de la Faculté des sciences, déploie, devant IfAssociation catholique 

des voyageurs de commerce réunis pour l'entendre à la Palestre nationale, 

des arguments nouveaux. En 1934, année du quatrième centenaire de la 

découverte du Canada par Jacques Cartier, de nombreux cangrès s'orga- 

nisent, des milliers de visiteurs sont attendus: « Y  aura-t-il, de longtemps, 

anger l'université de Montréal ? 
ée, elle devra, pour être effective, 

s s'intensifient. Le 8 février, une 

région montréalaise par les sains 

rmes et couleurs distinctes. La « carte*bJe 

//- 

/ 
anada, Io a bknc  u premier 

w-rnai78"dë Montréal. Démarches 

inutiles: rien ne sera fait pour que l'enseignement se fasse ailleurs que dons 

le ugrand taudisn de la rue Saint-Denis. 

L'action des professeurs et de l'administration universitaire a conduit 

à la création d'une association regroupant les anciens. Plus d'une fais depuis 

1876, ils ont été appelés à se former en comité pour voler au secours de 

l'alma mater. Incorporée le 15 iuin 1934, forte d'un nambre de membres 

potentiels de 6 000 diplômés et omis de l'université, l'Association générale 

des diplômés se donne paur mission d'intensifier et de vivifier l'esprit univer- 

sitaire chez les anciens élèves des diverses facultés et écoles et de contribuer 

à accroître le prestige social de l'université. Sitôt formée, elle adopte les 

objectifs du comité de propagande des professeurs qu'elle va épauler pour 

renverser la vapeur et gagner la population à la cause de l'université. 

Lo présence de Monseigneur Vincent Piette au rectorat de l'institution 

nuit à la cause universitaire. La presse et le public ont lourdement insisté 

sur son salaire annuel qui culmine outour de 1 0000 $... Son honnêteté n'a 

jamois été mise en doute, mais, charnière de l'évolution de I'institution, on le 

painte du doigt chaque fois qu'il s'agit d'identifier les responsables de la si- 

tuation. Manseigneur Georges Gouthier, qui veut restaurer l'image de 

l'université, aurait incité le recteur à reprendre ses fonctions curiales. Le 5 juil- 

let, invoquant des raisons de santé et son âge - il aura 65 ans le mois sui- 

vant, a limite d'âge que nos règlements généraux imposent comme terme 

d'office à nos professeurs» -, il cache difficilement la peine qu'il éprouve à 

l'heure de partir: ((L'épreuve ne peut toujours durer, pas plus que la crise 

économique qui l'a suscitée. Maintenant que la critique s'est rassasiée et 

que les discussions sont devenues voines, il n'y a plus que la questian essen- 

tielle qui reste devant les esprits sérieux : donner des bases financières solides 



à une université catholique et française qui, à Montréal, réponde pleinement 

aux légitimes aspirations et aux besoins intellectuels de notre peuple. II y a 

lieu d'espérer que, désormais, il sera plus facile de faire la persuasion de 

toutes les volontés qui doivent concourir à cette œuvre commune [...]. u Le 

22 août 1934, le vicerecteur, Olivier Maurault, lui succède. Élégant, excel- 

lent conférencier, ce sulpicien est un homme de relations publiques capable 

de naviguer dans les remous politiques. Maurault, comme Édouard Montpetit 

qui s'y prête depuis 1920, l'institution et lui imprimera une 

image de souplesse. « l e  recteur, dira Jean Houpert qui a été professeur à la 

Faculté des lettres, n'avait même pos le droit d'ovoir une clé pour entrer dons 

la maison tout seul. Monseigneur Maurault était un homme charmant, déli- 

cieux, versatile au sens oméricoin du terme, c'estiidire extrêmement doué 

à bien des égords et d'une conversation remarquable mais qui n'avait 

absolument aucune outorité dons l'université autre que de représenter 

agréoblement. » 
1. 

A la fin de I'onnée 1935, le docteur Pierre Masson e m d i d u n e  

émigrant ensuite de mon vivier dons d'outres pourraient porter au loin la répu- 

tation de l'université de Mon 

lui succède devani le même 

reçoit 75 élèves dans un lab 

enseignant est dispersé : une po 
Denis, un des assistonts faisant la navette en 

l'Université McGill qui, en cette occosion comme en bien d'autres, se mon- 

tre à notre endroit d'un secours et d'une collaboration admirables. En chimie, 

poursuit-il, nous faisans, chaque semaine, faire des travaux pratiques à 396 
élèves, par rotation dons un laboratoire de 90 places. On y coupe Io fumée 

au couteau. Les élèves de maîtrise sont comme les professeurs, dispersés oux 

quatre vents. L'an dernier, un travaillait à l'hôpital NotreDame, un autre à 

l'École de pharmacie, un dans le laboratoire d'une pharmacie en gros, un 

quatrième à l'École des Hautes Études Commerciales et un dernier à l'École 

primaire supérieure Saint-Stanislas [ . . . ] .a  

Quelques iours plus tard, c'est au frère Marie-Victarin de prendre la 

parole au Cercle universitaire, devont les membres de l'Association des 

anciens de la Faculté des sciences. II crie l'épuisement des traupes et prédit 

la faillite de l'œuvre. «Nous avans eu des sursauts: nous avons crié, 

demandé, redemandé. Et alors les sages naus ont d i t :  "Taisez-vous pour 

I'amaur du ciel, il ne faut pas irriter ceux qui tiennent la bourse." De mau- 

vaise grâce, naus nous sommes tus. Et alars, il est arrivé cequi arrive toujours. 

On nous a crus satisfaits. Disons-le sans ambages. Noire génération est sa- 

crifiée. Vous, mai, taus, nous perdons largement notre vie, sans même que 

nous puissions être convaincus que cet abandon pathétique est un effet direct 

des événements et sans que nous puissions en charger le large dos de la 

crise [...]. Nous sommes des lâches s i  nous acceptons cette situation, s i  nous 

En 1920. dans une cconfrence qu'il 

prononce dévunt l'auditoire de l'Action 
fronçaise, Olivier Mouruub hùib de 
I'ovenir de IfUniversiié. II iermine son a l b  
cution sur une vision idyllique, oveugh aux 

vingi cirinées b'incertiiude qui von1 whre : 

c Universilé de h i n i a l ,  iu n'es encore 

qu'un proiel. mais tu surgis r i  me$ yeux t r i s  

J~ i remnt ,  rodieusa dons I'ùube d'une 
ère nouvelle. Au cenhe de Inn immense 

domoine, don de m n  argueilieuse ci&, 
i'operçois le splendide bdtirnent de son 

odminish.ation a6 se r h i c  horrnonieuse 

mu$$e d'hi3toire 

ceb vilie du xiwir 
J 

de jaunes gens dont tu 

es en hain de f dta hommes et qui, 4. 
dans ion institution mgni hque, reconnais- 

sent vraiment urm alma mutsr dont 115 sont 

fiers et dont i l s  chontent les louanges. n 



DIOSENE SUR LA MONTAGm 
"le cherche une unlvernil8, Je cherche 

un esprit universitaire" 

acceptons de mourir, d'étranglement ou d'inanition ! n 
La famine annoncée survient au mois de février 1936 quand, pour la 

troisième fois, I'Université suspend le paiement des solaires du personnel et 

exige de nouvelles compressions des dépenses. l e  Devoir du 25 ovril résume 

la position du comité des professeurs dont les membres refusent de participer 

plus longtemps à l'agonie de I'Université dont i l s  préconisent plutôi la fer- 

meture temporaire: « [...] considérant les conditions morales et matérielles 

impossibles où se trouvent placés les professeurs et le personnel, parti- 

culièrement les personnes qui consacrent tout leur temps à l'œuvre universi- 

taire, [le comité] a recommandé à l'unanimité aux autorités universitaires de 

fermer l'université jusqu'à ce que des conditions favorables permettent la 

reprise des cours » .  L'Université et une faction de  professeurs étrangère au 

comité réagissent mal a cette intervention qui a été largement commentée par 

Io presse et la radio. Maladroite, inopporiune. O n  recule en cherchant une 

façon de montrer que la cause est trop noble pour être perdue. 

L'Association des diplômés va se charger de souder les éléments en 

présence en organisant une magistrale opéroiion de relations publiques dans 

le cadre le moins connu et le plus contesté de l'heure: le campus inachevé! 

Le vendredi 2 9  mai 1936, 2 0 0 0  onciens répondent à l'invitation de leur 

président, Arthur Vallée, et participent ainsi au premier banquet annuel de 

leur association fondée deux ans plus tôt. Ils pendent la crémaillère dans un 

environnement surréaliste. L'éclairoge souligne le dépouillemeni de I'archi- 

tecture ei la simplicité des matériaux. Les laboratoires, les salles de cours 

sont vides. La bibliothèque, où 1 000 dîneurs vont s'attabler, et le hall princi- 

pal, s i  impressionnonts dans Io rigueur de leurs lignes, marquent les visiteurs 

et le public invité à visiter le campus le surlendemain. 

Contrairement à ce que pensaient ceux qui en avaient parlé sans le 

voir, le proiet avait levé de terre. Sauf la tour qui n'est pas construite, sauf les 

planchers, les portes et les fenêtres, le squelette est là, rivé au mont Royal. Le 

campus n'était pas un vulgaire chantier. L'Université existoit bel et bien, mais 

elle était inanimée. Dans son discours, Olivier Maurault regretta que, sur la 

«colline inspirée » de Québec, le cliquetis des armes levées contre l'université 

de Montréal ait continué de se faire entendre et il réclama, u par pitié pour 

les professeurs de l'université, par amour pour la ieunesse, une trêve de Dieu, 

la trêve de I'Université ». 

Pas de tr8va pour I'UniversitC 

Au moment de la reconnaissance de son autonomie, I'Université 

entrait dans un cycle où vont se succéder enquêtes, requêtes, pressions, 

promesses et soutiens approximatifs. Après 1936, le mouvement reste le 

même, puisque ni la situation financière de I'Université ni celle de l'économie 

nationale ne vont s'améliorer et que l'opinion publique, qui n'est pas encore 

acquise à I'instruction pour tous, est pour le moins lente à se porter à la 

défense de l'éducation supérieure. 

Le 5 a061 1936, douze iours avant de perdre le pouvoir aux mains des 

unionistes, le gouvernement d'Adélord Godbout effectue une contribution 



d'urgence pour le paiement des salaires du personnel et des professeurs qui 

n'ont rien reçu depuis le mois de février précédent! «Sympathique à la situa- 

tion précaire de l'université, le conseil des ministres a voté un octroi de 

100000$, que Son Honneur le lieutenantgouverneur a ratifié en autorisant 

en même temps l'émission d'un mandat spécial, vu que le gouvernement n'a 

pas à sa disposition le budget régulièrement voté. » Le 6 août, sur réceplion 

du mandat accompagnant cette lettre du secrétaire de  la province, Oscar 

Archambault, trésorier de l'institution, entreprend I'émissian des chèques cou- 

vrant les  arrérages de salairess pour les mois de mars, avril, mai et juin. 

En janvier 1937, détresse et morosité sont à nouveau réunies. La corde 

est usée et rares sont ceux qui prêtent une oreille attentive à la cause de I'uni- 

versité de la montagne. Les voix ne portent plus. Les irréductibles, hier si 

persuasifs, n'ont à invoquer que des arguments connus et à regreiter que la 

sympathie affichée par les gouvernements n'ait pas opparté de solution finale. 

Plusieurs ont cessé de croire au déplacement de l'université au sommet de la 

montagne et, oubliant qu'il ne faut qu'un coup de pouce pour livrer le cam- 

pus aux étudiants, un débat stérile s'engage sur I'implantotion d'un nouveau 

quartier latin dans l'est de la ville, à proximité d'un futur centre civique muni- 

cipal. aQuant à l'édifice de la montagne, apprend-on dans l e  Devoir du 

11 mars, l'on attendrait une occasian de le passer à une institution quelconque 

qui pourrait I'ocquérir. Évidemment, ce ne sont là que des rumeurs; mais les 

sources d'où elles nous viennent nous iustifient de leur Faire écho. s Les 

détrocteurs sont Iôchés. Le nouveau secrétaire de la province, Albini Paquette, 

prend position en faveur d'une cité universitaire déployée ou parc 

Moisonneuve où se développe déjà le Jardin botonique. Le 22 mars, il 
annonce qu'il s'opposera à la reprise des travaux sur un compus qu'il estime 

être I( le plus beau monument à Io sottise qui se puisse concevoirn. Une autre 

option, économique, prévoit le rafroichissement du campus actuel et son 

maintien à l'intérieur du quadrilatère formé par les rues Ontario, Dorchester, 

Saint-Denis et Soint-Hubert. 

L'Universilé est inquiète. L'intervention du ministre Paquette lui impose 

un retour en arrière. À redire, ce qui n'est pas facile, les raisons qui ont motivé 

le choix du site, ce doni se charge, en avril, le vice-recteur, Émile Chartier, 

Vue O vol d'oiseou des 
travaux d'ornénagement 
ei de construclion ou 
Jardin botanique de 
Monheoi 



L C d d  e * . c r l m d m  

La a propogonde », dans loquelle les prc- 

fesseurs et les anciens de l'université de 

Mantréol se lancent h la fin du mois de 
septembre 1933, n'est pas btolernent i d  

ficace. Leur action serait à l'origine du dm 
Rougier, soit une somme de 100000 $ des 
rinée à la recherche xientifique. Aprèr une 

loque carrière ii Montréal où 11s ont cd& 
une société de produits phormoceutiques 

apurement et uniquement canodiennen, 

le couple Rougier, qui relournait vivre en 

Fronce, Iégualt 6 la Fmulté de médecine 

une preuve tangiMe de so reconnaissance. 

Ce geste, on I'e+re alors, devrait pro* 
quer un effet d'entraînement ... II fautbttàrc 

dre Is 26 décembre 1938, ddte du décés 

du klair d'orgues A r i s t i d e  C o m n t ,  
pour retrower une donotion OIissi cansidé- 

rabie. II s'qit d'un legs de 141 794,63 $, 

rédi& gu mois de février 1940 aux eondi- 

lions stipul&s por I'ortisan : uJe &fends 

a la 18ga1uIre universella de vendre ou de 

tronsporier B qui que ce SOH les adions de 

Casavant Frères Limitée, reçues de mo suc- 

cession, et je demande aux udministrciieurs 

de IfUnivenité de Monfrbal de Rire en 

qua les Conadiens fronçais aient la 

pi6féreixe dons cette maison, gw le con- 

f i l e  de aefte maison reste aux muinr..de 

Canadiens frm~ais aussi langtemps que 

passible, ei qus les revenus provenani de 
ceRe compagnie servent b I'avamemsnt 

de la culiure Française au puys. r 

qui soutient que I'isolement du campus visait à créer un climat propice à 

l'étude, comparable à ceux d'Oxford ou de Cambridge, et à aitirer dans 

uce grand "pensoir", la jeunesse de toutes les parties du sol nord-américain n. 

Dans les jours qui suivent celte intervention, l'université réédite encore une 

fois l'expérience de la pauvreté consentie et cesse de rétribuer ceux qui Io 

maintiennent en vie ! Celte quatrième expérience, qui se prolongera jusqu'en 

octobre, porte à dix-huit mois le manque à gagner des employés qui vivent 

encore sous l'empire de la réduction de 10 pour cent de leur solaire, en 

vigueur depuis 1932 ! 
Le 13 juillet 1937, une commission spéciale est formée par le gou- 

vernement unioniste de Maurice Duplessis afin d'étudier le fonctionnement 

interne et la situation financière de l'université. Dans un premier rapport 

déposé le 12 octobre, la commission préconise une intervention urgente: u II 

découle de ce rapport», déclare le premier ministre dans une entrevue 

accordée à la presse le 25 octobre, aque pour se rendre à la fin de l'année 

courante, soit au 3 0  juin 1938, l'université a besoin d'un montant qui après 

avoir été discuté avec les délégués et moi-même a été déterminé à un maxi- 

mum de 423 000$.  Cette somme représente les arriérés de salaires, gages, 

Fournitures indispensables pour l'instruction des étudiants. II ne s'agit bien 

entendu que des fournitures de l'université, non celles des élèves. Celte 

somme comprend aussi des dépenses absolument nécessaires pour conserver 

cet édifice en bon état. Celte question de son parachèvement sera I'obiet 

d'une étude plus approfondie [...]. s Québec avance prudemment, de r o p  

port en rapport, car «M.  Duplessis ne veut pas - il l'a dit deux Fois dans I'entre- 

vue d'hier - que les contribuables soient obérés du fait de l'université. Du 

reste, la situation avait pris une telle tournure depuis unecouple d'années qu'il 

aurait été vain d'escompter quelque enthousiasme populaire en faveur de la 

pauvre institution. » Les journaux annoncent prématurément: « Le sauvetage 

est fait n, u L'Université est sauvée 1 n 



Le deuxième 

1938. 11 porte, ainsi 

tues sur le campus. 

rapport de la commission d'étude est livré le 21 mars 

qu'an s'y attendait, sur les travaux qui doivent être effec- 

Une enquête interne a conduit à I'élaboratian d'une 

chronologie des événements associés au choix et au développement du site. 

Elle a particulièrement souligné le rôle décisif de la riche et influenie fonda- 

tion Rockefeller qui, dix ans plus tôt, a pris parti en faveur du campus de la 

montagne et influencé l'architecte qui a fait de l'hôpital universitaire le pivot 

des facultés de médecine et des sciences, des laboratoires et de l'Institut du 

radium. Les commissaires recommandent néanmoins de compléter le proiet, 

c'est-àdire d'aménager l'hôpital universitaire et de construire la maison des 

étudiants. Ils recommandent en outre d'assurer l'année universitaire en caurs 

et, si possible, de soutenir le fonctionnement futur de l'institution. Quelques 

mois plus tôt, un magistrat montréalais à la retraite, 1.-A. Rivet, avait plaidé 

en faveur de gestes décisifs. Son texte, coiffé d'un titre cent fois utilisé depuis 

le début de la crise : «La grande pitié de l'université de Mantréals, est un r a p  

pel des conséquences de l'inaction: «II y va non seulement de l'intérêt 

supérieur du Canada français, mais aussi du Canada iout entier. La nation, 

camme les individus qui la compasent, soufke et périclite, quand un de ses 

principaux membres, vital, devient inapte à accomplir sa fonction normale. 

La fonction normale de la race française au Canada, sa iuste collaboration 

à la vie canadienne, sa pleine efficacité dans l'économie nationale, dépen- 

deni, au premier chef, de la supériorité de sa culture intellectuelle, et de 

l'accès de tous les petits Canadiens français à la vie supérieure de l'esprit. 

Si I'opinian publique fut naguère apathique ou indifférente, il esi permis de 

croire qu'elle est auiourd'hui suffisamment éveillée, active et bienveillante à 

l'égard de cette question, pour accueillir favorablement l'action du gou- 

vernement et de la législature à la prochaine session. P 
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Le bâtiment principal en 
conilruclion 



En 1920, tout Canadieri îraiiçnis qui 

aspirait à pursuivre des études supé- 

rieures en  sciences pures et désirait 

ncquérir des grades correspoiidaiits 

de licence, maîtrise et doctorat devait 

s'ae<lreeser à une université étrangère; 

celui qui voulnit ne qualifier pleinement 

pour l'enseignement des science*, ni1 

serviee de iios iristitiitioiis nccondaires 

et su+rieures, devait faire de uiêiiie. 

C'était l'époque où I'Uuiversité ne 

comptait guère ( p e  des îacidtés ou 

écules dites proîessionndles. » 

Georges Baril 

le frére Mari-Victorin et 
Henry Teuscher, i'horticul. 
leur à qui i l  demanda de 
quiiier New York pour 
venir l'épauler dans la 
conception du Jardin 
botanique de Montréal. 

Le laborotoire du frére 
MarieVictorin, à la 
Faculté des sciences de 
l'université de Mantréal. 
Debout à gauche, Jules 
Brunel, et à droite, 
Gérord Gardner. 

LA PETITE FACULTJ 
DE L U X E  

'l+ 
A u XIX" siècle, quand l'élite pensait 

éducation et formation professian- 

nelle, elle n'olloit pas au-delà des trois 

grands secteurs où les Canadiens fran- 

çais excellaient: prêtrise, médecine et 

droit. A ceux que la chimie, les mathé- 

matiques, la physique, la géologie, la 

ba~anique intéressent, rien n'est offert 

que des cours de niveau secondaire ne 

conduisant nulle part. En 1873, le proie! 

d'une écale de sciences prend forme. II 

aboutit à la création, I'année suivante - 

soit deux ans avant l'inauguration de la 

succursale de I'Université Laval à Mont- 

réal -, de l'École de sciences appliquées 

aux arts dont le nom disparoîtra pour 

faire place à celui d'École Polytechnique. 

-- 
L'c< annexion n de Polytechnique à 

la Faculté des arts de l'université, au mois 

de mai 1887, ne date pas celle-ci d'une 

foculté des sciences puisque Polytech- 

nique évolue dans ses propres locaux et 

n'est liée a l'université qu'oux fins de 

a l'octroi des diplômes B. Quant aux cours 

de sciences dispensés aux étudiants en 

médecine, leur faiblesse est telle qu'elle 

gênera l'université ou point de la priver 

du soutien financier des institutions phi- 

lonthropiques. Vers 1910, un renverse- 

ment des tendances observées jusque-là 

s'amorce. Des médecins, dont Io forma- 

tion a été complétée en France, poussent 

la Faculté de médecine à ajouter aux 

cours de médecine des leçons de phy- 

siologie, de chimie, d'histologie et de 

baciériologie. 

Figurant parmi les composantes 

énumérées dans la charte civile de février 

1920, la Faculté des sciences de l'Uni- 

versité de Montréal est créée le 9 août 

suivant. Ses concepteurs, dont le recteur 

Monseigneur Georges Gauthier et son 

premier doyen, Joseph Morin, veulent 

atteindre les étudiants des collèges affi- 

liés et stimuler leur intérêt pour les scien- 

ces, mais ils ont à résoudre un problème 

qui englobe toute la question de I'ensei- 

gnernent des sciences au Canada fran- 

çais. Faute de tradition en cette matière, 

la plupart des étudiants qui se présentent 

a la Faculté de médecine n'ont que peu 

de notions des matières scientifiques et ils 

ralentissent considérablement les progrès 

de ceux qui y ont été initiés. Un deuxième 

objectif guide les administrateurs de la 

jeune université: contribuer, au même 

titre que les focultés des lettres et de 

philosophie, a la formation des éduca- 

teurs. Ils se proposent, par conséquent, 

de relever le niveau de l'enseignement 

à travers l'ensemble des institutions de 

l'archidiocèse. 

Aux 5 0  étudiants inscrits pour 

l'année prémédicale-surnommée P.C.N. 

à couse des quatre cours de base qui s'y 

donnent (physique, chimie, sciences 

naturelles) - s'ajoutent dix jeunes gens 

qui ne se destinent pas à Io médecine. 

Dixétudiants réguliers inscrits pour le seul 

plaisir d'entendre parler de sciences. Un 

maigre contingent pour lequel on main- 
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tiendro les six sections de ce que k pu- 

blic ei ceriaines facultés considèrent 

camme a: Io petite Facultéde luxer. Initier 

les ieunes à la recherche et favoriser kur 

intérêt pour la recherche en mathémo- 

tiques, en physique, en chimie, en bota- 

nique, en zoologie et en minéralogie 

compteteni les obiectifs des onimotwrs 

de la Fmulté. #Tout d'abord, écrira 

Arthur Léveillé, on se demanda quel type 

de focuité convenait a nos gens. On 

voulut éviter le morcellement oi le rnatéria- 

iisme américsin, mefire en relief les 

vdeus spi~iiueTles, conserver et déve- 

lopper l'esprit français; et L'an crut bien 

faire en prenant Paris comme modèle. D 

Pendant le6 vingt premières 

Entre 1920 el 1945, plusde200 

chimislos vont entrer sur le marché du t re  

vail. Biologie et physique s'imposent à 

mesure que se développe la recherche 

médicolo et qu'on fon& les insîituts de 

recherche. En 1948, Léon Lortiemuligne 

ra la contribution du chercheur Armand 

Froppier, fondaleur de I'lnstitut de micro- 

biokqie et d'hygiène, qui a arecruté ses 

assistants Imrnéchats parmi les diplômés 

de i'lnstitut de chimib où il fut himême 

élève, puis démondraleur. II exige que 

tous les membres de rori persomel xien- 

~ifique oient obtenu der certificats de 

chimie généroleeide biochimie avait de 

~ U F  confier Les tâches ouxqueles ii les 

destine. * Les sciences perveni donc être 

mnées, Io FocultC met en vdeur la cultue 

et la formaKon scientifique. D'autres fo 

cultés, chirurgie dentaire et, plus tard, 

optometrie, ernboîtenb le po i  à la méde 

ctne et imposent une unnke d'iniiiation 

w x  sciences à leurs éiudiants. Sous I'in- 

fluence du frère MarieVictorin et du f~ere 

Adrien, IQ Faculté des sciences associe 

Io populaien à son œuvre. Le Jadin et 

I'lnstitut bobnlque aiml que les Cercles 

des ieuies naturalistes bvoriserit I'éclo- 

sion de l'intérêt du public pour les 

sciences natu relbs. 

utiles ! La dernière guerre 1'0 omplernent 

démontré en mobilisant la plupart des 

scientiFiques diqmnibles et en souhgnant 

à gr- trait ce doni de public n'a encore 

qu'une idée confuse : la deuxième moitié 

de ce siPck et le suivant opportiennent 

déjà à la science. fi à b recherche scien- 

tifique. Dans cette facultb comme dans tes 

autres, an remei en question b p répo i~  

déronce du modère français pour adopter 

progressivement des srtuctures, des cours 

et des grades q u i  vont permeitre a w  ch- 
plômés de poursuivre leurs étudesoilburs 

au Canada et aux Étah-unis. 

Laboratoire André- 
Michaud de I'lnsiiiui 
botanique, en 1942. 





La Loi pour venir en oide 
a I'Universile, volée au 
début de l'année 1939. 
iniroduit le pouvoir civil 
dans I'odministraiion de 
I'institution. Pour les éiu- 
diants, cette iniiioiive 
annonce le parachève 
men! des iravoux 

Un troisième rapport de la commission d'étude du problème universi- 

taire est déposé le 31 mai. II aborde «l'aspect pédagogique du problème 

universitaire». II traite simultanément de la situation générale de l'enseigne 

ment au Québec et de sa conséquence immédiate: la sousqualification des 

candidats aux études universitaires. Quant aux affaires internes, le docu- 

ment déplore la faible cohésion et I'absence de coopération entre les fa- 

cultés et écoles: « [...] chacune d'elles tend à demeurer une entité autonome, 

sinon en droit du moins en fait, et, à moins qu'une réaction ne se dessine en 

sens contraire, I'Université ne sera bientôt plus qu'une fédération de facultés 

et écales indépendantes et d'inégale efficacité n. Le même document, après 

avoir évoqué les difficultés de Fonctionnement des facultés, déploré l'esprit 

de clocher de l'une et I'absence de règlements de l'autre, en reporte la faute 

sur «le désarroi financier dans lequel I'Université se débat depuis plusieurs 

années ». 

Au mois de février 1939, aucun secours ne lui ayant été apporlé, 

I'Université suspend le paiement du salaire de son personnel. II sera rem- 

boursé en juillet. Le sauvetage prend forme le 18 avril quand le proiet de loi 

28 est inscrit au feuilletan et adopté en première lecture. Sanctionnée dix jours 

plus tard, la l o i  pour venir en aide à l'université de Montréal crée la Société 

d'administration qui, au cours de la prochaine décennie, agira comme p r o  

priétaire et administratrice de tous les biens meubles et immeubles appar- 

tenant alors à l'Université. 

L'article 20 de la loi met un terme aux spéculations relatives à la pour- 

suite de la mission pédagogique de I'Université: c< Pendant dixans, à compter 

de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement paiera annuelle- 

ment à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme non 

inférieure à 400000 $ et n'excédant pas 500000  $, qui devra être employée 

en premier lieu à payer les intérêts des emprunts garantis comme susdit, puis 

6 subvenir aux frais de l'enseignement donné par I'Université de Montréal et 

autres dépenses accessoires. B L'Université semble sauvée. Déterminée à pra- 

tiquer la vertu d'économie, la Société d'administration entreprend, «vu le 

déménagement imminent », de refuser toutes les dépenses qui visent l'entre 

tien des immeubles des rues Saint-Denis et Saint-Hubert. 

Les problèmes de survie semblaient s'être évanouis. L'année universi- 

taire 1939-1940 serait la dernière étape avant d'accéder au nouveau cam- 

pus ... Mais l'optimisme cède bientôt la place à l'anxiété: le 3 septembre 

1939, la guerre est déclenchée! Le même jour, les Règlements concernant la 

défense du Canada entrent en vigueur. Le lendemain, les Canadiens français, 

ceux de Montréal en particulier, se mobilisent contre la participation du 

Canada au conflit européen. Le surlendemain, les gardiens du campus 

Cormier sonnent l'alerte: le ministère de la Défense nationale prenait pas- 

session des lieux ainsi que du Jardin botanique. Sans permission ni préavis, 

des ingénieurs militaires appartenant au district no 4 inspectent les bâtiments 

qu'ils destinent à l'entraînement et au lagement des soldats ! «Selon une 

rumeur, litan dans le Devoirdu 6 septembre, le ministère de la Défense quit- 

tera temporairement les lieux et ne  racéd der ait plus tard à l'occupation de 

l'immeuble qu'après s'être entendu avec la Société d'administration sur 



I'affectatian particulière qui en serait faite. » II est certain qu'entre les mois 

de septembre et de décembre 1939, l'université et le ministère de la Défense 

ont négocié un prajet de location de l'hôpital et qu'on a demandé à I'archi- 

tecte Henri Labelle de proposer quelques modifications aux plans dlErnest 

Cormier : u Des architectes, litan dans Le Devoir du 3 1 octobre 1939, se fant 

concurrence autour de I'immeuble inachevé de I'Université de Mantréal. L'un 

exhibe des plans pour le transformer en quartiers militaires; l'autre s'emploie 

à faire triompher la destination première de l'édifice: l'université. » 

Insidieusement, le praiet du gouvernement fédéral, qui a le pouvoir 

de réquisitionner tel immeuble qui lui convient, fait germer un certain espoir 

dans l'esprit même des administrateurs. Qui sait s'ils ne veulent pas renon- 

cer à dominer le paysage montréalais pour, prosai'quement, laisser le vieux 

campus éclater dans le centreville et vers I'est, se rapprochant du même 

coup des hôpitaux, du Palais de iustice, des bibliothèques? L'idée se raffine. 

Le l !  janvier 1940, dans une entrevue qu'il accorde au Devoir, le maire 

Camillien Houde déclare qu'il est ucroyablement informé que des négocia- 

tions sont entamées entre les autorités fédérales et celles de Montréal pour 

l'achat de la bâtisse universitaire sur la montagne, pour une somme de sept 

millions». Cette rumeur est démentie par le ministre intérimaire de la Défense: 

«Le gouvernement fédéral n'a iamais offert d'acheter l'immeuble sur la mon- 

tagne et n'a pas songé non plus à l'acheter. » Le Jardin botanique serait tou- 

jours convoité par la Défense et promis au piétinement quotidien d'un millier 

et plus d'aviateurs en formation. Le même jaur, une déclaratian du député 

fédéral et conseiller municipal Eugène Durocher confirme l'information livrée 

par le maire selon laquelle une proposition concrète a été soumise à la Ville 

et 6 I'Université par le fédéral, mais que le fédéral ne forcera la main à 

aucune. Dix jours de réflexion leur sont accordés après quoi «le ministère 

fédéral regardera ailleurs». Et l e  Devoir du lendemain d'aiauter: «D'une 

autre source, on apprend que la Ville de Montréal et l'université, advenant 

la décision de céder le vaste immeuble de la montagne au gouvernement 

fédéral paur fins militaires, exigeraient une somme globale de huit millions 

pour cette vente et feraient passer un contrat comportant l'engagement par 

le gouvernement fédéral de faire consiruire I'immeuble Radi~Canada dans 

I'est de Montréal, comme il a déjà d'ailleurs été entendu. L'Université, dans 

ce cas, se trouverait constituée de pavillans édifiés dans le quadrilatère des 

rues suivantes: SainteCatherine, Saint-Hubert, Ontario et Saint-Denis. L'im- 

meuble de RadioCanada se dresserait également dans ce rectangle. En outre 

la Cité des arts serait aménagée tout près de là au serait comprise elle aussi 

dans cet enclos. Une dizaine de millions de dollars seront dépensés pour la 

réalisation de ce proiet. » 

Momentanément distraite par cette proposition qui offrait l'avantage 

de réunir un ensemble d'institutions culturelles, I'Université redevient réaliste 

et craint le contrecoup de la convoitise du gouvernement pour les immeubles 

de la montagne qui figurent depuis près d'un an sur «une liste de bâtiments 

réquisitiannables pour fins militaires ». Elle accélère donc le processus de 

parachèvement des travaux. L'Université veut être maîtresse chez elle et le 

plus tôt serait le mieux! À la fin du mois de mai 1940, l'Association générale 

En 1912, l'École L'adhbion au COTC 
Polytechnique s'inscrit au comporte cerioins privi- 
programme mis sur pied 18ges. dont Io participa 
par le War Office de lion à des octivités 
Londres: le Conadion 
Officer Training Corps 
{COTC), qui initie les &tu. 
dionts ou génie militaire 
et occentue Io porenlé 
entre l'École Polytech. 
nique de Mon i rk l  el 
celle de Paris. Lors du 
déclenchemeni de la 
guerre de 1914~1918, 
on recrute des étudionh 
dons toutes les loculiés 
de I'Université Lovol 6 
Montréot et, ovont Io fin 
du conflit, une modifico- 
lion O Io loi rnilitoire 
impose à tous les étu- 
dionis exemptés du ser. 
vice obligotoire de 
suivre, dons un corps 
d'entroinement pour 
officiers conodiens, 
45 heures de cours par 
onnée univerriluire. 

sportives el O des excur. 
sions en monlogne ou à 
I'enlroinement ou tir. 
L'obtention de grodes 
militaires esl, à cene 
époque, garante de 
l'estime des employeurs 
qui grotilieni le$ diplômés 
d'emplois intéresronh. En 
1939, les membres du 
COTC seront invités à w 
joindre oux volonloires. 





des diplômés de l'Université de Montréal organise un déjeuner de gala en 

l'honneur du premier ministre, Adélard Godbout, qui a repris le pouvoir au 

mois d'octobre 1939, et du secrétaire de la province, Henri Groulx. A cette 

occasion, le premier ministre remet un chèque de 95 000 $ au chancelier de 

l'université, Monseigneur Georges Gauthier, qui a succédé à l'archevêque 

Paul Bruchési à la tête de l'archevêché de Montréal en septembre 1939, et 

qui, malade à son tour, n'a plus que quelques semaines à vivre. A l'artisan 

de l'université indépendante le premier ministre promet la fin de la lutte: 

«L'université de la montagne doit être terminée, et elle le sera dès que les 

moyens de la province le permettront. C'est une solution qui s'impose à taus 

les Canadiens soucieux de I'enseignement dans notre province. » 

La loi du 22 juin 1940 concernant l'université de  Mantréal libérait la 

Société d'administration de sa dépendance à l'égard de Québec. Le débat 

qui devait abautir à la levée de la tutelle avaii été houleux, le premier mi- 

nistre Adélard Godbout reprochant au  cheF de l'opposition, Maurice 

Duplessis, d'avoir paralysé I'institutian : c< Le problème de I'Université reste à 

solutionner. S i  les administrateurs avaient été laissés libres, on serait main- 
, 

tenant plus avancé. Nous remettans à l'université son aulonomie. Nous la 

dégageons de l'autorité du lieutenantgauverneur en conseil. Elle doit être 

libre pour diriger ses propres aRaires [...]. Nous allons faire en sorte que 

I'Université vive. Elle ne sera plus embarrassée par la partisannerie poli- 

tique, comme elle l'a été durant trois années. Cette institution doit être con- 

sidérée comme la gloire de la province de Québec. » l e  vent tourne. Le gou- 

vernement Godbout favorise I'insiauration d'un système d'éducation pour 

tous ei l'essor de I'enseignement universitaire. Le débat déclenché pour la 

survie de I'Université de Montréal est clos. Elle vivra. 

Elle vivrait mieux sans la guerre qui fait germer dans l'esprit des paliti- 

ciens l'idée que l'université de Mantréal et toutes les autres devraient sus- 

pendre leurs activités et contribuer, par la fermeture de  certaines facultés, à 

l'augmentation du nombre de jeunes valantaires. Le projet gouvernemental 

est assez sérieux pour forcer les recteurs des universités canadiennes à s'y 

opposer tout en assurant l'État de leur coopération ... À ce praiet de ferme 

ture obligatoire s'en greffe un auire qui ne surprend guère: celui de I 'amé 

nagement des lacaux de l'hôpital universitaire en hôpital militaire! II n'en 

fallait pas davantage à I'Université pour qu'elle accélère le mouvement et 

profite de sa liberté nouvelle en s'établissant sur le campus avant que d'autres 

ne l'y précèdent. 

Avant la fin d e  l'année, on discute des modalités de transfert des p r e  

priélés des rues Saint-Denis et Saint-Hubert qui seront cédées au ministère 

québécois des Travaux publics. Au mois de mars 1941 , Félix Leclerc, chargé 

de l'emballage des livres entreposés à la bibliothèque Saint-Sulpice, a com- 

plété son travail; plus de 3 0 0  caisses seront transportées dans I'édifice cen- 

tral inachevé. Les administrateurs, à qui Ernest Cormier soumet iusqu'au moin- 

dre de ses croquis, lui demandent de procéder par étape et de livrer certaines 

parties de I'édifice selon un calendrier qu'ils auront d'abord approuvé. Les 

ailes et portions d'ailes qu'on destine à I'lnstitut de micrabiolagie et à I'lnstitut 

du radium seront complétées les premières, les deux organismes para- 

"Mieux la connaître 
pour mieux l'aider" 



En juin 1941, I ' U n h i t é  de Montréol 

accueille chna las &tisses inochevk uns 

expmition d'artlslanut mndien mise sur 

pied par la Commission du froiaYrne ce* 

noire de h b n W l .  Uns Cagwi de rappeler 

aux Monhéczluis que les trcivaux sur le 
carripua progressent. 

l a  guerre ei Io wlm komrnique ont tirsé 

un climof !el que les fêtes de 1942, pr-s 

p u r  sou l ig~r  I'orrlvée de Jeanne Munce 
el de Paul de Chom&y de Maisonneuve, 

sant réduites b bur plus simple expression. 

les journaux muligneni que la plupart des 
ociivitbs ont Ileu dons des églises et dets 

salles de conférences, ce qui limite ce rap 

p i  historique 5i une u reconkroiion da Io 

VilleMùrie de iodis O sa mission providen 
!idln en terre frunçaise drAm8rique B. 

Ceux qui attendoknt I'inouguroiion d'un 
monument en mt quittes pour bur décep 
tion, & moins d ' m i r  vu dans I'Universiie 

de Montréal le vrai monument du tricenie 
noire. C'el dons œne perspdive que 

ia Pohie, dons son édition du 26 décembre 
1Pd2, concluait xi m u e  de I'onnie : a Si 

qdqu'un d+lore que le iroislème cenb 
noire de Mwilréai n'oit pas éré moqué 

pour l e s  gérikrutions futures par I'Hévsrtion 

de quelque monurneni durable, c'est qu'il 

n'a p i n i  iourne Ler y a u ~  ver5 le mont Rciyol 

où I'annbe 1 Pd2 o vu b pùruchévemeni 

et la dtidicace du plus prestigieux et du 
plus beau mrinurnemi jomois dresré d IO 
grondeur de Montrécil et di l'essor du peu. 

ple can~diedronçois. n 

Diplômée en biblioihé 
conomie de I'Universit6 
McGill. MorieCloire 
Doveluy fonde. en colla. 
boroiion ovec son con. 
frère Aegidius Fouteux, 
l'École de biblioihécoirer 
de I'üniverriié de 
Mon tréol. Directrice 
odiointe ei prol'esseur, 
elle rero longiernps l'une 
des rores femmes à avoir 
une tribune à I'universiié 
de Io moniogne. 

universitaires ayant accepté de s'y installer avant le début de l'été, même s i  

I'e hôpiial ne devait pas être construit». L'architecte est débordé. II défend 

chaque devis soumis par les entrepreneurs. Invité à couper les dépenses, il 

réduit la taille de certains locaux du bâtiment principal. Comme si ce n'était 

pas assez, on lui demande de procéder à la finition du hall qui, en juin 1941, 
sera mis à la disposition de la Commission du troisième centenaire de 

Montréal auiorisée à présenter une exposition d'artisanat un an  avant le 

début des fêtes cammématives. 

O n  avance à plein régime. Le 1" mai, alors que Québec étudie le p r t l  

jet de loi qui va autoriser la reprise véritable des travaux, les ouvriers ont 

déià investi le site abandonné dix ans plus tôt. Le 9 mai 1942, les dernières 

inquiétudes sont balayées par la sanction de la loi pour assurer le parachève- 

ment de /'immeuble de /'Universilé de Montréol qui annonce le versement 

prochain de deux millions et demi de dollars. S'y aioutent les 8 0 0 0 0 0 $  

promis pour l'achat, par Québec, des immeubles du quartier latin ainsi 

qu'une somme annuelle de 350 000 $ destinée au budget de fonciionnement. 

En juin, la Faculté de chirurgie dentaire s'installe dans ses nouveaux locoux. 

Aucun budget n'ayant été affecté au renouvellement du matériel, les labora- 

toires de la rue Saint-Hubert y sont réinstallés tels quels. A la fin de l'année 

universitaire, on embauche quelques élèves qui vont jouer les ernbolleurs et 

les déménageurs. À vrai dire, sur le mont Royol, rien n'est prêt. aQuond 

nous sommes montés là, diro Georges Bourgeois, les plonchers n'étoient pas 

finis. II y avait des portes temporaires à l'extérieur, mais aucune porte dons 

les bureaux et il manquait un tas de choses [...]. O n  faisoit le tour de la bôtisse 

au moins une fois par semaine pour voir ce qu'on pouvait améliorer, qu'est- 

ce qu'il y avait à corriger, etc. n 

Le péril militaire n'est pas définitivement écarté. Le 24  juillet 1942, la 

Société d'administration se réunit pour étudier les questions relotives aux 

travaux et le problème porticulier de la Faculté de chirurgie dentaire doni les 

fauteuils et les crochoirs-fontaines sont retenus aux frontières où i l s  font l'obiet 

de réclamations douonières excessives. Elle prépare ensuite une lettre de 



remerciements à la fondation Kellogg qui vient d'offrir 24000  $ u pour aider 

les étudiants pauvres» des facultés de  médecine et de chirurgie dentaire et 

du cours d'infirmières hygiénistes. Après avoir traité de quelques autres 

affaires courantes, les administrateurs accueillent le lieutenantcolonel Paul- 

E .  Ranger, officier commandant du Corps École d'officiers canadiens de 

l'université de Montréal. La visite du miliiaire, qui dirige un contingent de 

1275 officiers, sous-officiers et cadets, tous diplômés ou étudiants de 

l'université de Montréal, revêt un caractère officieux : « Les autarités du dis- 

trict militaire no 4, dit-il, sont à la recherche d'un local où elles pourraient 

caserner de 2 000 à 4 000 soldats qui suivent actuellemenr les cours d'entraî- 

nement. Elles demandent si la Société serait prêteà mettre la partie qui restera 

inoccupée du nauvel immeuble du mont Royal à la disposition du ministère 

national de la Défense. B Malgré le caractère officieux de la proposition, un 

comité formé d'administrateurs est chargé de l'étudier. Le 2 9  juillet, «après 

mûre considération du proiet avec M. Ernest Cormier, architecte et ingénieur, 

il ne saurait l'approuver ». 

A I1autamne, l'intérêt du gouvernement canadien pour les espaces 

destinés à I'hâpital universitaire est toujours aussi vif. Le 23 octobre, de 

nouvelles démarches seront accomplies pour que ces locaux soient mis à la 

disposition de «douze à quinze cents sans-filistes ». Dix jours plus tard, 

l'université se déclare disposée à louer iusqu'à la fin de la guerre, u 2 0 7 0 0 0  

pieds carrés [20000  mètres carrés] de l'espace destiné à l'hôpital universi- 

taire [...] jusqu'à la cessation des hostilités entre les nations alliées et celles 

de l'axe,. Comment trancher entre les avantages promis par le gauverne- 

ment fédéral, qui serait dispasé à compléter l'hôpital, et le désagrément de 

devoir cohabiter pendant cinq ans avec une institution étrangère à 
l'université? Les pressions de la Faculté de médecine et de l'Institut du radium 

auront finalement raison de ce praiet. 

Réunis ou pied du monu- 
ment Moisonneuve. le 
moire Adhémor Roynoull 
et quelques personnolilb 
monhboioises qui vont 
colloborer à Io mise sur 
pied des fëtes du tricente 
noire de Monhéai. Dons 
l'ordre habituel: J.Olivor 
Asselin, Olivier Mouroult, 
Adhérnor Roynoull, Victor 
Morin et Toggort Smiih. 
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L'Université de Monhéal, 
rue SoinkDenis. après 
1920, olo* que l'escalier 
extérieur est flanqué de 
deux conons. En 1941, 
le gouvernement du 
Conodo, qui O lui-m0me 
distribué ces a trophées :, 
à Io fin du premier conflit 
mondial, demande à Io 
Ville de Monfréol el oux 
autres propriétoires de 
conons de les mettre 6 Io 
disposition de la adivi- 
sion de Io récupéraiion*. 

En invitont les Conodiens 
à se dhfoire des conans 
exposés dans leurs 
grands porcs, on leur 
promettait d'utiliser à des 
fins de guerre le moiériel 
ainsi récupéré. *Un 
codeou pour Adalf D. 
xondoieni les survivonts 
de Io guerre de 1914 
w i a .  

À la fin de novembre, la question du logement des sans-filistes n'a 

pas encore été réglée, mais un autre projet, plus importont et plus complexe, 

est en voie de prendre forme sur la montagne. La requête, discutée pour la 

première fois le 25 novembre, émone du Conseil national de recherches qui 

veut obtenir l'usage ud'environ 20000 pieds carrés [2 000 mètres corrés] 

dons un immeuble où l'on pourrait installer des laborotoires pour recherches 

secrètes de guerre d'une très grande importance et qui doivent être entre 

prises au plus tard dans le cours des deux mois à venirw. On saura plus tard 

que la décision de recourir à la bombe atomique ou cours de cetie guerre 

avait été prise à la même époque par les Américains et que leur calendrier 

de travoil prévoyait l'amorce des trovaux O la fin de 1942 et l'utilisation de 

la bombe au cours de l'été 1945. Dans le plus grand secret, un grand nom- 

bre de physiciens, ingénieurs, mothématiciens et outres ont trovaillé dans 

l'aile ouest du bâtiment principal de l'Université au développement d'une 

technique de construction et de détonation de la bombe atomique, entre- 

prise connue ensuite sous le nom de a proiet Manhattan B. Les scientifiques 

italiens, polonais, russes, allemands et autrichiens ont pu pénétrer chaque 

jour dans le laboratoire du mont Royal et construire, à Chalk River, un réac- 

teur nucléaire sans attirer I'oftention des forces ennemies et sans communi- 

quer d'aucune manière avec le personnel de l'université qui ignorait tout 

des activités qui s'y déroulaient. 

Si  l'installation des facultés dans l'immeuble de la montagne s'étale 

sur presque toute la première partie de l'année 1942, le déménagement p r o  

prement dit se déroule entre la m i ~ o û t  et la mi-septembre. l e  Devoir du 20  
août raconte les progrès du déménagement en débordant sur l'un de ses 

aspects les plus amusants, ce qui permet de constater que les professeurs 

participent activement au transfert des biens d'un immeuble à l'autre : u Chose 

scandaleuse au premier abord, la plupart des caisses portent des étiquettes 

comme cellesci: Johnnie Walker, John Dewar, Special Liqueur, etc. Cepen- 

dant, si on le leur demande, les professeurs qui surveillent le travail du démé 

nagemeni et y prennent part se défendent bien d'avoir bu tout ce qu'ont 

jamais contenu ces innombrables caisses. II est évident que la Commission 

des liqueurs a voulu coopérer avec l'université à assurer le sûr emballage des 

instruments de toutes sortes. » 



La rentrée O lieu le 14 octobre. a Professeurs et étudiants délaissaient 

le vieux quartier latin, le bâtiment aux murs intérieurs chancelants de la rue 

Saint-Denis et prenaient le chemin du mont Royal. Le rêve [...], mointes fois 

transformé en cauchemar, devenait enfin réalité. Sans doute allait-on 

encoreu, présumait justement un jeune étudiant en droit, ((consentir des 

sacrifices. Les meubles manqueraient. Des salles resteraient inachevées. II 
faudrait, plusieurs fois par jour, escalader, dans un long escalier mal bâti, 

les flancs de la montagne. On pataugerait dans la boue de la chaussée les 

jours de pluie. Qu'impartaitl Nous prenions possession de salles et de 

bureaux dans une construction toute neuve, par les fenêtres desquelles se 

précipitaient à flot le soleil et la lumière. » 

En Terre promise 

Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, le 3 septembre 

1939, et l'annonce, sept jours plus tard, de la participation canadienne au 

conflit auront une influence directe sur l'évolution de l'université de Montréal. 

Les visées fédérales sur l'édifice et la présence de savants étrangers sur le 

campus affectent l'administration, mais les besoins propres à l'armée, plus 

exigeante sur la qualité des recrues qu'elle ne l'était au cours du précédent 

conflit, influencent I'enseignement. Dès 1940, les administrateurs se montrent 

disposés à former des médecins, des météorologues, des géographes, des 

mathématiciens et des ingénieurs prêts à travailler dans ce contexte parti- 

culier. Ils daiveni composer avec les facultés, en particulier celle de médecine, 

qui vont s'opposer à toute tentative visant à réduire le temps de formation 

des étudianb. 

Armée et industries de guerre réclament du personnel spécialisé issu 

des facultés qui leur ouvriront l'univers des sciences exactes, de la médecine, 

de la pharmacie, de la chirurgie dentaire et du génie. Deux groupes d'étu- 

diants viennent grossir les rangs des facultés. Le plus prestigieux est formé de 

ceux qui entrent à l'université pour bénéficier du soutien financier accordé 

aux étudiants ayant exprimé l'intention de s'enrôler voloniairement. L'autre 

groupe est attiré par les «facultés de luxe », facultés réputées « inutiles B. Ainsi 

sollicitée, l'Université transgresse ses propres règles et s'ouvre à des étudiants 

qui n'ont pas suivi le sacresaint parcours collégial. Elle accepte, contre son 

gré, de dispenser une formation d'appoint aux jeunes gens qui se sont enrôlés 

et dont les connaissances en mathématiques, en géométrie ou en physique 

doivent être aiguisées, et la catégorie des étudiants réguliers, obligatoirement 

titulaires d'un diplôme décerné par un collège classique, est remise en ques- 

tion. L'Université de Montréal est invitée à faciliter l'admission des fronce 

phones ayant obtenu un baccalauréat par la fréquentation des cours du soir 

donnés au Collège SainteMarie et à Sir George Williams. On lui demandera 

bientôt de meîire au point une formule dite d'a extension de I'enseignement » 

qui permettra à ceux qui n'ont pas de baccalauréat de s'y préparer à I'uni- 

versité même. 

En 1941, I'enseignement des sciences fait I'obiet de soins particuliers. 

C'est la fin de la légende associée à l'utilisation de quelques microscopes 

Le codet André Jobin, étw 
diant ou Collège Jeon-de 
Brébeuf. préxinlé aux 
lecteun de 10 Presse, le 
5 juillet 1941. 

Quelqyes membres du 
Carpi Ecole des officiers 
canadiens. 
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Pendant bute Io durée de ICI Deuaihe 

Guerre mondiale, l'Université se dapbie 

p u r  b bénéfice da riaiions pers8cuiées. 

A b fin du connit, elle participe aux cam- 

p q n e s  dw reconstruction l'Europe et 

oppporh mn wutien aux unkmi tk i  dont 

I'ac~ivité o éti suspendue. Le 26 nwembre 

1946, ou nom de lo Commission des 
&ludes, le secrétaire général, É d o u d  
Monipetii, adresse aux doyens des bcrilibs 

et aux directeurs des &der une demande 

d'oide destinée ou* institutiorn d'enseigne 

ment su@rieur de Pologne doni bon nom. 

bre ont éth pillées au detruiies. 

r Il s'ogii p u r  l'instant, écrit-il, d'assurer 

l'envoi art Pdogna da : 

1 .  ûuvroges scientifiques de butes c a b  

gaiies, cornprenont l i  possible des sxsm 

ploints de publications se irouranl dans les 
bibltoiheques, salles de l d r a  ou coibc- 

tions porticuiiues. 

2. kxtes de m r s  kiis p o r  des prokseurs 

d'universite et publiés sous les ouspices des 
universigs et des coil&s int&ress&. 

3. C o b l o g ~ ~  et imprimés de toute14 COI& 

goriss. susceptibles drinYresm dw pra 
fesseurs de lycéea. 

4. Obisis diven nbceuaires b l'&de, tels 

que c~hiers, dmiers, papier 6 écrira, 

 lum mes, croyons, compas, plariisphéras, 

cartes Wraphigues, eic. 

5. Taus obi* susceptibles de Faciliter 

I'eriseignirnent. ip 

antiques, loués par l'université aux étudiants à raison de 1 O$ par année. 

Désormais, l'université les vendra à crédit l N'empêche. En dépit de la 

guerre, certains signes sont annonciateurs de changements. r Malgré les 

sacrifices et les privations qui furent le lot pendant ces dix années, écrit Léon 

Lortie, les facultés et les écoles avaient fait de notables progrès, particulié- 

rement dans l'organisation de la recherche. Les facultés de médecine et des 

sciences dont le personnel enseignant s'était accru par le retour des bour- 

siers qui étaient allés canquérir des doctorats en Europe et par la venue de 

professeurs étrangers se faisaient surlout remarquer à cet égard. >r 

Nous entrerons en Terre promise », disaient les étudiants. C'est égale- 

ment vrai pour les Facultés de culture, depuis toujours en butte aux préiugés, 

qui profitent du climat suscité par le déménagement. Hier coincées, elles 

s'apprêtent, dans tous les sens de l'expression, à occuper plus d'espace. Le 

recteur les y invite d'ailleurs clairement quand il écrit que l'institution, 4 main- 

tenant bien pourvue du point de vue matériel, se doit d'atteindre son idéal 

magnifique d'université catholique et française. Cela signifie, entre autres 

choses, que certaines Facultés, comme celles de  philosophie, de droit, de 

liitérature, de sciences sociales, doivent prendre l'importance qu'elles ont 

accoutumé d'avair dons les universités latines. » 

L'Université est donc sensibilisée au rôle moteur que peut jouer, par 

exemple, sa Faculté de philosophie que Wilfrid Bavey, directeur des rela- 

tions extérieures de l'université McGill, admire. II a souvent répété que cette 

composante offrait un matériau original, aitrayant pour les Anglecanadiens 

et les Américains. « Les universités américaines, renchérit Marieceslas Forest, 

doyen de la Faculté, n'ont pas de véritable faculté de philosophie. Et plusieurs 

cammencent à se rendre compte que c'est une lacune tant au point de vue 

intellectuel qu'au point de vue moral et social. Nous pourrions les attirer peu 

à peu vers nous. Mais il faudrait pour cela, conclut-il en 1941, que la 

Cendrillan moderne, comme celle du conte, se transformât grâce à quelque 

Fée bienfaisante. » 

Cette faculté n'est pas la seule à profiter du premier budget de fonc- 

tionnement, près de 400000$,  confié aux administrateurs en 1941. Le 

Séminaire de philosophie s'enrichit de l'École normale secondaire dont les 

cours, inaugurés le 2 0  octobre 1941, s'adressent aux professeurs des col- 

lèges classiques et se concentrent sur leur formation pédagogique. Une idée 

nouvelle pour laquelle on recrute les spécialistes des questions reliées à 

l'enseignement et aux malières enseignées dans les collèges: biologie, g é e  

graphie, grec, latin, français, anglais, beauxais, mathématiques, physique, 

histoire, etc. En 1942, deux écoles importantes, sciences sociales et ~ h a r -  

macie, deviennent facultés. Conséquence de la farmation des officiers mili- 

taires, la Faculté des sciences se dote d'une chaire de géologie, jette les bases 

d'un Département de physique et réorganise le Département de biolagie. La 

Faculté de médecine, grâce à laquelle l'université a obtenu la cote A dans 

la classification de la toute-puissante fandation Rackefetler, propose une série 

de cours adaptés à la pratique médicale sur champ de bataille et se ~enche  

sur un aspect fondamental de la prévention en créant l'Institut de diététique 

et de nutrition. Quant à la Faculté de chirurgie dentaire, elle s'affirme grâce 



Monseigneur Joseph 
Chorbonneou el le 
recteur Monseigneur 
Olivier Mauroult prési. 
den1 O l'inauguration 
du nouvel immeuble de 
I'Universilé de Moniréol 
sur le man! Royal en 
présence de plusieurs 
invilés. 
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& Pairie du 5 octobre 1947 salue le retour 

O Montrécal d'une figure célèbre en France 

et presque oubli& A Montréal, le docteur 

Nolain Trudeau. Pendani les 32 années 

.gu'auro dur4 son séiour dona l'ancienne 

mère pairie, il a pratiqué dons ales milieux 

les plus fashi~nobles, surtout aux stations 

balnéaires : l'hiver à Cannes et I'até O 

Le Twquet, sLlr 10 côte nord. Sa plaque 

u buiours annonci Kerement: "de 
l'université de Montréal". II était le grand 

ami en France d'un outre auquel l'exil o 

profite, le &&ur Norbert Morin, de 

Saini.I-fyocinth+, qui fut secréioire du 

Abfor Yach Club de Io Côte d'Azur, et 

qui esr auiourd'hui médecin cornmandoni 

de l'armée honçoire en Indochine. r 

aux connaissances acquises à l'étranger par de jeunes dentistes audacieux. 

Au mois de  mai 1943, on répand la bonne nouvelle: I1inaugurotion 

officielle, reportée faute de temps et de moyens, aura lieu en ce symbolique 

3 iuin, fête de l'Ascension. Les étudionts qui ne peuvent assister au conceri 

de l'orchestre de la Société des concerts symphoniques, dirigé par Désiré 

Defouw, ont été autorisés O se rassembler le lendemain dans l'auditorium, 

pour la proiectian d'un film d'animation: Fantasia de Walt Disney! Entrée 

gratuite! Parce qu'on patauge toujours dans la boue et que d'importants 

travaux « se poursuivent encore dans la maison», on refuse à la Société Saint- 

Jean-Baptiste I'outorisation de prendre en main une grande visite 

prévue pour les 4, 5 et 6 juin. 

Une cérémonie intime « réservée à la famille universitaire m ouvre les 

fêtes: Monseigneur Joseph Charbonneau, qui a succédé le 31 août 1940 à 
Monseigneur Georges Gauthier à titre d'archevêque de Montréal et de 

chancelier de l'université, célèbre la messe d'inauguration dans le petit oro- 

toire de l'institution. Dans l'après-midi, quelques centaines d'invités se rossem- 

blent dans la cour d'honneur où  le chancelier accamplit le rituel des prières 

et des gestes de bénédiction. O n  recannaît Adélard Godbaut, premier mi- 

nistre du Québec, Louis Stephen Saint-Laurent, ministre canadien de la Justice, 

et Adhémar Raynaud, maire de Montréal, qui entrent ensuite dans la salle 

des promotions où le chancelier prononce le discours préliminaire à la remise 

de 3 3  doctorats décernés à titre honorifique à des personnalités canadiennes 

et étrangères, dont I'ex-recteur, Vincent Piette, et l'architecte du  campus, 

Ernest Cormier. Le E< foyer de sciences D, le r phare sur la montagne » entrait 

dans son existence afficielle. 

«Messieurs, déclarait le chancelier, ie n'ai pu qu'effleurer le sens de 

cette cérémonie d'inauguration, qui reçoit tant d'éclat de votre présence. Paur 

nous, de Montréal, il reste un dernier aspect que je me dois d'évaquer avant 

de terminer. En 1643, M. de Maisonneuve plantait la croix sur la montagne 

de Montréal. A 3 0 0  ans de distance, en 1943, nous inaugurons, sur cetie 

même montagne du mont Royal, la Cité du savoir. Fide S~ lendet  et Scientia. P 

L'heure est aux alliances nouvelles et au raffermissement des liens plus 

anciens. L'Association générale des diplômés, créée le 15 iuin 1934  pour 

venir en aide à l'université, compte 6 000 membres qui se dotent, en 1943, 

d'un véritable outil de communication, l'Action universitaire: «Oubliant les 

cloisons d'ailleurs fictives des Facultés et écoles, ils se groupent sous une 

seule bannière, celle de l'Université. Par leur revue [...], i l s  entretiennent la 

flamme de la salidarité universitaire. D Du côté des étudiants, déià appuyés 

par l'Association générale des étudiants de l'université de Montréal 

(AGEUM] et par les associations formées dans la plupart des facultés, on 

ranime la Fédération nationale des étudiants des universités canadiennes 

(FNEUC) qui met sur ~ i e d  une commission d'enquête sur les revenus et les 

dépenses des étudiants, sur la structure des associations étudiantes et sur 

l'octroi de prêts sans intérêt aux étudionts. Appuyée par le Service national 

de et le Service de de  l'université d e  Montréal, 

I'AGEUM crée un service de  placement étudiant. Entre novembre 1947 el 

mars 1949, l'organisme offrira de 25 000 emplois à horaires et durée 

variables à sa clientèle. 



Extrail du livre d'or, le 
3 iuin 1943 



Les sources du renouveau 

Aiténués par l'injection de quelques millions en mai 1942, les besoins 

financiers reliés à la croissance des facultés ne sont pas entièrement comblés. 

Le le' juin 1945, à Io demande de la Société d'administration, Québec vote 

un nouvel amendement à la Loi pour venir en aide à t'université de  Montréoi 

afin de procéder à la nomination d'un commissaireenquêteur et d'un comp 

toble vérificateur qui analyseront «l'organisation, la direction, I'admi- 

nistration, le fonctionnement et les besoins de toutes les facultés qui composent 

l'université de Montréal». Au mois de ianvier suivant, la mission est confiée 

à lrwin Conroe, un Américain de l'État de New York auquel on donne une 

année pour, en compagnie des «meilleurs experts américains disponibles», 

visiter les lieux et rencontrer les administrateurs, les doyens des focultés et les 

professeurs. 

Par contrat notarié passé le 17 novembre 1947, il  a été institué et  formé 
un comité dit *Comité ch Kknams de I'Univemité & Mcmû-kIr. 

iI y est stlpuié en vertu d e s c o n v m ~  faites entre ia Société d'hdminis- 
t r a h  k lUnivasit6 de Montréal e t  le Camibé cles Doriiteu~s que twà b 
~ ~ i l l m a u w u r d d c l a e a m p s ~ d e s o u m i  tionsantverdsentrcks 
i w a a d u ~ o n i t é q u i r  powrniYmdcabnu.rd:~urem~hiaduii isw: 
îms énumérhes ci-contre. 

Ce Comité se compose de : 

Son Excellence M o m a p e u r  Jodeph ~ ~ u ,  D.PH., D.TH.;D.D.C. 

~rcheu&que àe Mantrihl et Chancelier de 

l'université de Montréal 

L ' w b l e  MawÏeL. Jhpl~ssis, c.R., ~ L . D .  

Premier Miriistre de la Province 

M. J.O. Aootlin, 

Président du c d t t  emécutif dc 1i citi  de Montrial 

M. &nidry h W l ,  BK!.. lx., D.S .COM.  

Président de la Banque C h a d i m  Nationale 



L a Faculté des letres est l'une des trois Fn 1947. dhcrivant la Faculté 

facullhs c b ~  la crwtioh vise à corn- &nt Il es) le doyen &puis 1943, Ar thr  

bler le vide laissé par 10 disparitioi Sideleau se fdicile de pouvoir annoneer 

rnopmnknk de lu Faculté des arts. AU y e  ((tous Ras dipl8mCs de l'an &rnierf 

momnt &son inauguration, &l'outomne pbur ne ril~ntionmr que ceux-Id, ont fdci- 

de 1920, elle n'a 6 oRrir qu'un corirs de lement t~ouvé da l'emploi dans les univer- 

littératures lrarqaise et canadienne, oiaai sit8s onibricairaer ou anglocmdiennes. 

EnlrC b l ' U n i w r d  de 
U o n l k !  m 1 909, mas 
le weweclorot b 
Monsm&cvr G o s p d  
Douih, h n s e i g n w r  
Emile Chorthr sera 
Mmoin ei d u r  ch lm 
n o i ~ r r c s  de 1'Unirniié 
de ~ t ? ~ l .  11 o @le 
ment ci& lo Foc& des 

, k a s ,  dan1 Il o W le 
deym. de 1920 b 1944. 
*ioda su co~rr 6 
bqvab il o &aiemeni 
asuid 10 fadm dm 
viccreehur de 
I'UniwrïilP. 

que las p ~ u l d r e i  cankrewes publiques 

de I 'a ic iemi Fuculti5 der mts. Pour la 
Nk, 5rm enseignement es1 orienté vveri 

ta farmuflon et lo culivre gknérde des 

makes g i i  se destineni à renseignemeni 

secondoire. Ces dernisrs appartierineni 

en généd au clergé, seul groupe à pi+ 

vok s'offrir le luxe de fréquenter une 

ksculY w, sslsa une formule en usage à 

ceib iipoqw, an s'cidorwia à des *études 

&m~resséei B. Dtsintkassées parce 

q e  ne conchisant à a u m e  bnc tbn  

rbrnunés00, ler ps ies de professeurs 

éknlo cette épquc,  comme ils le seroni 

encme en 1950, termir à toute3 fins 

utllea W X  Ioïcs. 

I est important tb le nater, qucmd on roii 

qu'il n'y o peur te mornenl à peu pras 

~ C W  owetiora vers k professorat &ns 

les ceIl+ chsiqves de la pravirice de 

&&bec, p u r  les dip45mbs laïque, d'ur, 

faculth des lettœs. r 

Celte sitvotion et 10 conséquence 

prévijlbb de l'orienrotion donnée à lo 
F m u k  en 1920, q u d  I'Univenité 

ten~oil d'élever le niveau de culture des 

proiemurs owvrant duni  Irs colràges 
ckrsiques placés sa* Hi loféruie de Io 

focuité der arts. C'est à l'intention des 

ensoignanrsqu'on irtiite, ici, le md& cb 
[a licence es leUroc française. Avec les 
5 000 $ qu'on hi confis pcur mme sur 





Augiste Richard, un descent id 80 
bumet, La facubé c r b  un cours spécial 

dhhtaiFe de I ' k d i e ,  dhfrayé ptw ce 

p h h h p .  H popaso lwirnime le p ro  

fesreur, l'aimcrbb prefessew Aucoiri, ui 

qpkidh d u  qliesliorrs omdiemci. n 

La Diux ièm Guerro nsndmle 

priva Ir QuébPc d'ouwoges dr rihrence 

fronçais, de dictionnaires, d'encyclope 

des, de romans. Elle force aissi les & 

dlanti, gui prsjetaienide turnpl4set lem 

é i u h  par un rejow em France, b se 

tairnrr vws les ~tutolki ic. Cetie époque 

de tansition oblig~toire anncnice It 
db& pqressi f  du npdhk kançuis b la 

Focdth der l w e s  ei oihws d i'üniwnilb 

où a m-t s e n b l o k  esi okervé. 

L'entrk en s h e  du doyen Arthur 

Sidebar qui d e  b € d e  Chartier 

su 1945, annonce rn melüew Bqulibre 
m t ~ e  la nicessiY cf l t rs fici& a x  

r divipYnes iro&inoelles de b f ~ a n c e ~  

ui I1obliga#on d'odctp~ Io Focultb 4 
a Io crpiicwrence des ayst8mer angle 
moadem et anérieains construits mbn 

le cyde Pa orts eî arientés p l ~ t  vers 

Id 1@ci6kcdti0n w 

Ceüe h voit oppmaWre ber p 

mlsm prafesswrs IoTqu,  pur wtcroit 

premiers profesmm à pidm temps & la 

FmuliCi. Guy F r é g d  y erikeeri 1940, au 

rdwrd'un rCjow de derx &ris à l'hrtitut 

dl&udes historiques da Cticege. Apds 

avoir dpculi le charoine Lionel Groulm, 

il pfend la tête de I'kistttut d'histoire quI 

wi km& k 10 décembre 1948 et qui 

roçoii YI premlen hdidr35 au mi5 

de o s p t m h  riiivant. Lo diaclion do 
I 'M tu t  de &@graphe, formi m mûie  

temps, ed caotkbe ii h r e  kgenais. 

Jorn Mwrperi, recruté +n 1943, 

I 
parmi las promirri, prokuairs d6 

uwrldre, non sedemer# do la faculf0, 

mois ds I 'Un i ue r~  : r Nous avons cons- 

titué, si * puis bim, le p e d e r  noyou des 

pFatescsun de corrière de LcrfecukC ekc 
l e m .  s Pluiiit un #pin car, sl la ppulu- 

tion étd i tmh passo dc 25 Bbdiants en 

1943 à plus dm 400 en 1 950, las budgets 

rinervéa 4 I'mbauche dos prolessews 

resbnt c r i b m i w i .  Paa accroîfrc leur 

nombre l'Université dkrdoppa, selon 

Holpert, urie techique qui caa3ialoit 4 

*engager des prdasseurs compétente, 

bien préprés @ qui soied p leh kmpc et 

qumd an na pouvoib pos y arriver, on 

t6c)iaa de hower des curés qu'an payait 

10 $ do Y heriée et que d'outres ocçiip* 

lions ou moyens faisaient vivre. [. . .) Mais 

voyez-vgus, c ' k i l  tavjovrs la htte conti- 

nude  de Monsiw Sidoleau, comme 

doyen, d'arriver à trouver des gem bt puis 

de sm demander: "Estce que je pourrai 

les poyars" Pour Ir4 payer, il ne f dd i t  

p a  qu'ils oient der chaqes de kmille ou 

gu'ili aiart besoin de vivre camrne du 
mon& ordinoire. Voiki I peuldn dira, le 

drame que ceb a é 6 .  B 

Q u d  Plbrnme la compagne ch 
sourripiiun dm 1947, k s  facdtés qui 

composent I'UiivadCi de Montréal se 

défimissent à t'intérieur dune série d'mti- 

cles pcibiib dcms un numéro spérid du 

iamnol la k s z ,  p u  11 28&hrs 1947. 

Pubqu'il kid ~tueiClir an- mî#ions de 

doilors, il est indiqub de dire d quoi ils 

sarvirent. Dom son lexfe, Arfhur Siddeeu 

m'hésite pa i  q désigner k bbliothèque 

comm I'erikot w v r e  de b FacultC dm 
lemes: .Celleci nous faY diplqmble 

meril & f a t  d l'heure actuoile. Si now 

n'avians pas, pour renihdiw à cette 

locune, les bMbdiBquos & la wlle de 

MonMdl et plur ipbcidemrnt cella ch 
~'CkiiwrrW McGiU, q t i  i i c u e b  nas éb- 

&OMS airn: une ynrpotiue dont le lei sais 

osé, n m  k r i om  presqve aussi bien de 

lermer nos prtec. Une Cocus6 dez Iattres 

vaui ortorit F r  sa bhhhéque quu pm 

ses pmhsreurs et i'ai pre-e envie 

d'alouier qu'eh paurrut plus bcilement 

se p s s e r  de prafesseu~ que de 

biùliothdqw. r, 



Qui est Conroe?, se demande-t-on O l'université. « L'Histoire contient 

un certoin nombre d'énigmes qui désarçonnent les historienset réjouissent les 

romanciers, lit-on dans l e  Quartier lotin du 17 octobre 1947. 11 y a eu 

l'"Homme au masque de fer", il y aura désormais le "Mystère Conroe". 

L'affaire commence en 1946. Un cerioin monsieur Conroe, Américain de 

naissance ei expert en choses universitaires, est mandé pour enquêter sur 

l'organisation des services de l'université [...]. Son enquête se déroule nor- 

malement pendant quelques mois. II va d'une faculté à l'autre, scrutant les 

documents, questionnant les employés, puis, taut à coup, les iournauxcessent 

d'en parler. II disparaît brusquement ei totalement de la scène [...]. » 

Au début de l'année 1947, le commissaire a déposé les 53 premières 

pages d'un rapport qui retrace les origines des problèmes financiers et 

expose leurs canséquences sur I'organisatian et le fonctionnement des fa- 

cultés et le bienêtre général du personnel enseignant. Dans la version com- 

plète et définitive de ce document, livré le 8 août 1947, Canrae recommande 

qu'une échelle de salaire «satisfaisante», élevée de la moitié et parfois 

presque aux deux tiers des salaires alors payés, remplace d'urgence une pali- 

tique salariale improvisée. II suggère en outre que la priorité soit accordée à 

la canstitution d'un fonds de pension pour les employés des facultés, que I'uni- 

versité se comporte en entreprise et cesse d'être inactive pendant la période 

des vacances estivales, qu'elle se penche sur le bienêire des étudiants et 

qu'elle favorise le remplacement des professeurs à temps partiel par des p r o  

fesseurs de carrière. 

Ayant pris connaissance de la première partie du rapport Conrae, la 

Saciété d'administration adopte les vues du commissaire et met sur pied une 

vaste campagne de souscription qui doit lui permettre de se classer au même 

rang que les institutions semblables en Amérique du Nord. Le 21 avril 1947, 

devant le maire de Montréal et les membres du comité exécutif de la Ville de 

Montréal réunis dans la salle des promotions, Monseigneur Joseph 

Charbonneau, chancelier de l'université, président de la Société d'adminis- 

tration et archevêque de Montréal, sollicite le concours des Montréalais: 

a L'Université ne demande pas la charité du pauvre; elle n'a pas de dette et 

elle est fière d'être ce qu'elle est devenue. Mais elle canstate que, mainfenant, 

ses propres développements, dans un milieu en progression rapide, la dépas- 

sent elle-même et lui imposent des fardeaux nouveaux pour qu'elle reste à la 

hauteur des événements et qu'elle rende les services accrus qu'on lui réclame. » 

Le soir même, J.O. Asselin, président du comité exécutif de la Ville de 

Montréal, donne le ton à la levée de fonds : «Je comprends que la campagne 

de sauscription lancée par l'université de Montréal devrait apporter une 

somme de onze millions de dallars et je crois que Io Ville de Montréal doit 

réclamer I'hanneur de faire la première souscription. Je ne suis pas autorisé 

à dire ce que donnera la Ville, mais j'estime que si, dans des années diffi- 
ciles, ellea pu verser un million, elle ne peut faire moins dans les circonstances 

actuelles que d'offrir deux millions ou 20 pour cent de la somme totale à San 

Excellence Monseigneur Charbonneau. » 

En prévision du lancement officiel, le 26 octobre 1947, une consigne 

est donnée aux étudiants: soigner leur image et celle de l'université. C'est 
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Corte occompognonl 
le roppori du Comiié de 
Io compagne de Sour 
criplion en foveur de 
l'université de Montréal, 
le 30 avril 1948. 

du moins le souhait exprimé par le recteur dans un texte publié dans l'édition 

du 3 octobre du Quartier latin: « Trève aux critiques, même fondées, quton a 

toujours tort de livrer en pâture au  public, et que, dans l'occurrence, on devra 

taire complètement. Les besains auxquels an veuf répondre sont indiscutables. 

O n  vous convie à un travail d'équipe, discipliné et généreux. II ne sera pas 

dit qu'on trouvera parmi nous des récalcitrants [...]. O n  fait appel à la p o  

pulation en votre faveur, souligne-t-il aux étudiants, n'est-il pas élémentaire 

que vous vous rendiez le plus sympathiques passible à cette population? » 

La campagne se déroule sous la surveillance du Comité des dona- 

teurs de l'Université créé pour I'occasian. L'un des membres les plus influents 

de cet organisme de  vigilance est justement le chef du gouvernement du 

Québec, l'honorable Maurice Duplessis. Celuici aura désarmais deux motifs 

plutôt qu'un seul pour se préaccuper du sort de I'institution puisque c'est au 

Comité des donateurs qu'incomberon~ la gestion des sommes recueillies pen- 

dant cette campagne de souscription et la décision de leur affectatian : hôpi- 

tal général, laboratoires de recherches, maison des gardes-malades, services 

auxiliaires, établissement d'un fonds de pensian et de retraite pour le per- 

sonnel - lequel ne devra pas excéder un million sept cent cinquante mille 

dollars » -, maison des étudiants, ~arachèvement du campus, achèvement de 

l'installation des Facultés ei services: laboratoires d'enseignement et de 

recherches, bibliathèque centrale, services de  chauffage, d'électricité et 

d'eau, construction des voies d'accès, clôture et terrassement. 

La campagne est à peine lancée que la Ville de Montréal approuve 

l'octroi des deux millians promis en avril. Le public, stimulé par le rôle qu'en- 

tend iouer l'institution dans l'avenir de  la « nation canadienne-française», 

emboîte le pas, mais pour le convaincre du bien-fondé de la sollicitation et, 

surtout, pour le persuader que cet outil lui est bel et bien accessible, le cam- 

pus s'ouvre. Les employés participent à l'organisation des visites. Georges 

Baurgeois, qui était directeur du  service des achats à cette époque, se sou- 

vient d'avoir lui-même préparé ou fait préparer (< les réceptions des divers 

groupes qu'on a reçus à ce moment-là, pour leur montrer le degré d'avance 

ment de l'université et puis paur essayer de les convaincre, par des discours 

ou mains intéressants, qu'ils devaient souscrire à l'université de 

Montréal. » Au mois de février 1948, les arganisateurs enregistrent un sur- 

plus de près de deux millions par rapport à l'objectif initial de onze millions. 

Québec, qui verse deux millions huit cent mille dollars dans les coffres de 

«l'Université du  Mont-Lumière*, ne néglige pas pour autant Laval et le 

Bishopfs College de Lennoxville qui reçoivent respectivement quatre millians 

et un million. 

Une pbnible mutation 

Plus riche qu'elle n'a été jusqu'ici, l'université envisage une réarien- 

tation et une réorganisation dont elle confie l'ébauche à un comité composé 

du chanoine Gearges Deniger, de Maximilien Caron et de Wilbrod Banin. 

Pour la première fois de son histoire, I'institution peut se détacher des con- 

tingences matérielles et se concentrer sur les aspects essentiels de sa missian 



et s'orienter dans le sens des grands axes proposés par le rapport Conroe. 

L'Université entreprend donc les démarches qui vont la conduire à la recon- 

quête de l'autonomie administrative dont elle a été privée au printemps 1939 
quand, sanctionnant la Loi pour venir en aide à I'Université de Monhéal, le 
gouvernement du Québec lui imposait une tutelle de dix ans et confiait sa ges. 

tion à la Société d'administration. 

Des professeurs de l'université, des spécialistes du droit canon ainsi 

que les évêques de l'archidiocèse évoluent, soupèsent les modifications 

devant être apportées à la charte de 1920 pour qu'un «mode efficace 

d'organisotion de l'université » soit enfin mis en place. Officiellement, la 

Société d'administration n'a pas juridiction à ce chapitre, mais elle obtieni 

l'appui du gouvernement et s'engage dans le processus de révision qu'elle 

conduira à terme. 

Les entraves à son essor ne sont pas d'ordre exclusivemeni finonciei 

ou constitutionnel. La misère qui a longtemps été son lot l'a munie des réflexe: 

de ceux qui parent au plus pressé. Habituée à colmater des brèches, elle pla. 

nifie au petit bonheur et néglige se définir ses priorités. On la verra donc, 

dans l'affectation des fonds recueillis la campagne, s'orienter dan: 

le sens des pressions. Traditionnellement appuyée sur le charitable engage 

ment des religieux qui formaient la majeure partie de son corps enseignant, 

elle refuse de les bousculer en les invitant à la retraite ou en les confrontan, 

à une génération de ieunes professeurs qui attendent leur tour. Elle répugnerc 

langtemps encore à payer des salaires décents aux laïcs puisque, jusqulÊ 

cette époque, la plupart des sprofessionnels w voyaient dans le faii 

d'enseigner un honneur qui compensait largement la faiblesse de leurs hono 

raires. De plus, les liens noués entre les administrateurs et les doyens de: 

facultés, rapports amicaux entretenus depuis le collège, ne favorisent pas ur 

changement d'ottitude ni une intervention autoritaire dans l'évolution de! 

constituantes de l'institution. Le professeur Marcel de Grandpré porle de 
l'autonomie des facultés, une autonomie qu'on voudrait remplacer par une 

appartenance générale au corps central. ((L'image qui m'est restée du pro 

blème fondamental de l'université à cette époque-là, c'est que les facultés 

professionnelles avaient été des écoles indépendantes avant la créotion 

de I'Université et qu'elles avaient conservé des attitudes, sinon un statut, qui 

faisaientque médecine, droit, médecinevétérinaire, médecinedentaire fonc- 

tionnaient encore, en pratique, comme les écoles indépendantes qu'elles 

avaient été auporavant. » Pour ces raisons, après s'être engagée dans la cam- 

pagne de souscription de 1947 en promettant une modification de ses 

relations avec les membres du corps prafessoral et les étudiants, I'Université 

n'est pas, à l'issue de la campagne, tout à fait prête à s'exécuter. 



* L'enseignenient dans notre provinee 

a-1-il été juqu'ici suifisamment pralique 

et méihodique? A-1-il éi6 adapté à la 

situation ? n ne suCfit pae d'enseigner, 

il faut former. Si le défaut capital dea 

Canadiens français est le manque d'initia- 

tive et de volonté, on corrigera ce pen- 

chant à l'indolence en développant le seiis 

de la responsahiii~é, le souci de I'aetion ; 

oii fera en eorie que l'éducation exerce sa 

fonction sociale. Orner l'esprit est bon ; 

préparer à la vie est mieux. * 

Édouard Montpetil 

P O U R  S ' I N T ~ R E S S E R  AUX 
P ~ L / M E S  D E  L 'HEURE 

orsque, O l'automne de 1920, l'Uni- 

versité de Montréal ouvre les portes 

de son Ecole des sciences socioles, éce  

nomiques et politiques, celle-ci est oux 

antipodes de l'École sociale populaire 

fondée en 191 1 dans le but de diffuser 

la doctrine sociole catholique. Le but 

d'Édouard Montpelit : «doter le Canada 

français d'un enseignement propre O 

intéresser la ieunesse aux problèmes de 

l'heure n. Or, ces problèmes existent dons 

tous les secteurs, à tous les niveaux, et 

l'Université, se rangeant aux vues de 

celui auquel elle confie la direction de la 

nouvelle écale, souhaite étendre le champ 

des études afin d'embrasser l'ensemble 

des sciences économiques, sociales et 

politiques. Les modèles, l'idéal auquel 

Mantpetit veut rattacher l'école, figurent 

parmi les plus prestigieux: London School 

of Economics, Graduate Schaol af Busi- 

ness Administratian et l'École des scien- 

ces politiques de Paris. «Après avoir 

étudié les programmes de ces trais insti- 

tutions et tenu compte de leurs tendances, 

nous avons fandé plus modestement une 

écale canadienne qui se rapprochait plu- 

tôt des écoles similaires organisées par 

les universités catholiques de France, 

mais qui n'était pas la grande écale, n 

La situation de cette faculté 

d'idées et de causes immatérielles est, à 

l'intérieur des cadres universitaires, cam- 

parable à celle de la Faculté de philose 

phie, fondée un an plus tard, sans locaux 

adéquats, sans professeurs à plein temps, 

sons bibliothèque et sans autre avenue 

que celle des cours du soir. Entre 1920 

, et 1940, le caurs conduisant à la licence 

est dispensé sur une période de deux ans, 

à raison de trais cours par semaine et 

de deux cours par soir. Vers 1925, 
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l'université de Montréal crée une École 

de iourisme qu'elle intègre à l'École des 

sciences sociales dons le bui de former 

des guides qui prendront charge des vi- 

siteurs, afin, dira-t-on, ude rendre iustice 

à notre histoire et à l'importance de nos 

institutions N. 

Parmi les éiudiants spécifique- 

ment inscrils à l'École des sciences socia- 

les, un premier groupe se destine au iour- 

nalisme, mais la majeure partie y trouve 

une aécole de culture  générale^ qui, 

aime à le rappeler son fondateur, ne con- 

duit pas nécessairement à un emploi 

rémunéré. En première année, la section 

sociale, économique et politique propose 

un regard sur les philosophies : celle de la 

société, celle de l'Église et celle de l'Étal; 

un regard sur la science et sur l'économie 

sociale et po\iiique; sur le civisme, la g é e  

graphie humaine et les ceuvres sociales. 

La deuxième année constitue en quelque 

sorte une spécialisation qui devrait can- 

duire les étudiants vers les carrières dip le 

matiques, politiques, financières, grâce à 

l'étude des questions de politique exté- 

rieure et économique, des questions rela- 

tives aux finances privées et publiques et 

à celle de la législation industrielle et des 

grandes doctrines économiques. Au mois 

de janvier 1941, l'addition d'une troisiè 

me année d'études permetiait la subdivi- 

sion du caurs en cinq sections: polilique 

et diplomatie, sacialagie, administration 

et finance privée, administration publi- 

que, et journolisme. 

En 1942, l'École des sciences 

socioles et l'Écale de pharmacie sont 

élevées au rang de faculté. La durée du 

caurs passe à trois ans. Les étudiants 

appartiennent à deux groupes: les 

bacheliers et ceux qui ont complété les 



d m  o n h r  cb I'snssignemenl pri- et de lo c-ence (...] et cioient pbr 1 

Ilu cp h mir et bur coniaiu dappuim 1. retour des W i é d a i s  qui SQM &s 1 
c ~ y n w s .  Guy Vamer, qui dirige la PacJté n'0tair pas encae an -sure de 

Faculté 21 c e h  époque, k r i i  : * Dms la proposer, I'enroignomimi à la Faclilte des 

p~nrk dbke ulile d ious crw qua or# &ces smialor s'approchsdcs norms 

ptus mirndi6cpmeni btsoin de sa coh- leientîbqes contenues dais sa défini- 

b b n ,  db a v w b  nahe c m e  - lion. Mdkeure-smt, dd i  Pblhppa 1 
~ q ~ a  du soir et sliu s'efforcera de Ir W i p e  duns une cmférenca prononcée 

demamer le plur langitmps parsible. au moisd'uwil1991, a ppadant buie cotte 

Wla d d r  dans la ca~iéïe, plus r é M i r  période, wcune équipe do p r o f e w s  
eîpsiRitre inquietspur d v a h r e 6 ~ ~ t i  ks d~ carrière n'q pu être h r m k  t c m e  

&ad ~ o n w i i .  ~ i l r  in&-, 
d'And&NqAh uaCetspno~~.rhlm 
Montpdl~, avosd a d'aprli, il 4i, dLL 101 yi* 

Mwln e, eI iia&bFwukri 
d'* l&li' *ol* lm, MnlcnW aRm. 
ra~r ik  rnsku8la rl aiM, I'W kvalnis&rsr da 
b u ~ d  EAO- w - u n d b  
oppaiarniporer#nc4 d ' e  mn FfaW 
b rn qui  k irs  u&lqrimtw ccdinna I'bddme & 
opprlk l'*dite,. rdn so parri.. khmi 
bmqpoiw, canhdiqw. Ta*- plus rleb da & i h a  men1 pranir &c vrvili 
qi ck blms Mb lm26 d cmtmolr I'unimuM 
sepbaba 1üû1.11 bn m b  Embbw da 
p a r i l s b p r s m i a n ~  b F I c u W h s d w w ~  
tingsntt d'kdi+ir qui wgciolar. Il esw& &. 
irbquentauthikrrdtnda mainrrannomw& 
I'mfmmdust~mwrrbb b p ~ t r k ~ b  
bb. N mnb8 h k 6 ~  si dar g r o n d a  
msuiia ou toRags %hie &aias. L'kmm cp4 
Mt puis mu Cd+ s1Ckl i  domi b miaaiorr 
da Monii6ai avant & d'auvrlt t'Uni& mn 
s'imuim à b F m &  d. aulmmt b c+lir a dikr 
drdi & tVnivwA 

premlires mwsurcs de la vie, beuucolp dos difEcurié6 bnomiqies que trwrrsit 

de iesnes cempment maintenari, i ' lh iwsl ta~.  

du~enhge b voleur so~ver~inedU travc~il 



- - .  
CI- 

'f 



1 a dissolution de  la Société d'administration et l'entrée en vigueur de 

la charte civile, le 5 juin 1950, laissent pleine liberté aux administrateurs qui 

n'ont plus, théoriquement, qu'à réaliser les promesses de 1947. Les liens tra- 

ditionnels qui unissaient l'Université, l'Église et l'État sont resserrés par le 

document qui exige des personnes siégeant au conseil des gouverneurs, 

ou à tout autre comité d'odministraiion, qu'elles la foi catholique. 

Comme hier, le siège de  chancelier est réservé à l'archevêque de Montréal 

qui préside le conseil des gouverneurs, dont il désigne deux des douze mem. 

bres. II bénéficie, en outre, d'une voix prépondérante sur toutes les décisions 

des corps universitaires. Le recteur, dont le mandat de cinq ans continue d'être 

approuvé par Rome, préside le comité exécutif formé de quatre autres gou. 

verneurs. Ce groupe règne sur l'administration générale, de la préparation 

du budget annuel iusqu'à la disiribution des subventions et au contrôle des 

dépenses. En d'autres termes, il usurveille le fonctionnement et l'administra- 

tion générale de l'université, assure l'exécution des décisions du conseil [.. .]. 

II décide d'urgence de toute quesiion relevant de la compétence du conseil 

et dont la solution ne peut attendre une réunion de ce dernier. » 

La maison 
de la nation 

Blason de I'Universiié de 
Montréol conçu en 1920 
par un comité présidé poi 
Victor Morin. Le dessin 
ci- dessus. exécuté en 
1984 par lona Mis Kovic. 
est IO version moderne 
de celui qui o été odopté 
en 1951 Un chBteou 
d'or ou sommet d'une 
monlogne, surmonlé 

Poysoge 
Lo colline de I'Univerriié 
Jacques de Tonnoncour 

d'une étoile d'or 
b dextre et d'une étoile 
d'argent 6 senestre, est 
eniour6 de feuilles 
d'éroble d dexire et de 
builles de chene à s 
nestre. En dessous, Io 
devise de l'Université de 
Montréol depu'is 1919. 
1920: Frde Splendet et 
Scienlio. 



Dés I'inouguroiion du 
compus en 1943. les 
étudionis dénonceni les 
piéires conditions de 
transport vers le mont 
Royal. Pendant p r b  de 
vingl ans, ils feronl el 
referont toujours le même 
trojei: d'une ligne de 
tromwoy, puis d'un out* 
bus à l'outre, après ovoir 
foit le tour de Io mon. 
iogne, ils obouiissent ou 
pied d'un escolier doni, 
prétendent-ils en rioni. 
I'egolade ne requieri pos 
moins d'une rdemi- 
journée* d'efforh 
soutenus. 

La Commission des études est exclusivement formée d'universitaires 

qui sont, dans l'ordre hiérarchique, le recteur, le vicerecteur, le secrétaire 
le directeur des études de chaque faculté ou école, ou son substitut, 

et de uquatre autres personnes choisies parmi le personnel dirigeant ou 

enseignant des écoles affiliées B .  À cette commission revient la tâche d'établir 

les «règlements généraux ayant trait à la discipline, aux motières d'ordre 

pédagogique et de régie interne de chaque faculté ou école*. C'est elle qui 

recommandera «la création de nouvelles facultés, écoles ou succursales, 

l'affiliation, l'agrégation ou l'annexion d'écoles existantes, Io fondation de 

chaires, départements ou instituts dans les diverses facultés ou écoles et I'affi- 

liation des hôpitaux ». 

Les années ont permis aux écoles de chirurgie et de pharmacie de se 

muer en facultés et l'École d'hygiène est maintenant la seule école consti- 

tuante. Le statut d'école aff iliée s'applique, en 1950, non seulement à l'École 

Polytechnique, à l'École des Hautes Études Commerciales et à l'institut agri- 

cole d'Oka, mais à l'ensemble des institutions québécoises qui acceptent les 

  règlements et le programme que I'Université a établis comme siens, dont 

cette dernière dirige les examens universitaires, selon des statuts d'affiliation 

arrêtés d'un commun accord et auxquelles I'Université décerne ses propres 

diplômes ». Cetie définition inclut désormais l'École dloptométrie et l'École de 

médecine vétérinaire ainsi que les 31 collèges classiques de garçons et de 

filles répartis à travers l'archidiocèse. Les écoles agrégées ont tout en 

commun avec les écoles affiliées, 6 cette différence près qu'elles sont situées 

hors du Québec. II s'agit des collèges Saint-Christophe et Saint-Louisde 

Sonzague, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, et du Collège Campion, à 

Régina, en Saskatchewan. Les écoles annexées, institutions spécialisées en 

musique, tourisme, enseignement ménager et autres, sont plus étroitement 

liées à l'université qui, après s'être contentée d'approuver leurs programmes 

et règlements, les place sous la tutelle d'une faculté ou d'une école affiliée. 

En raison du rôle qu'ils ont joué dons I'instauroiion du système 

d'enseignement en Nouvelle-France et de la confiscation, au XIX' siècle, des 

~ropriétés foncières qui leur avaient appartenu, les jésuites jouissent, depuis 

1889, d'un statut particulier qui non seulement prive l'université de tout droit 

de regard sur les diplômes émis par le Collège SainteMarie, mais l'oblige à 

gdmettre parmi ses étudiants tous les diplômés qui le désirent. La charte de 

1950 renouvelle ce privilège : a Dans le statut d'affiliation qui pourra être 

arrêté entre l'Université et les collèges tenus par les RR. PP, jésuites, I'Université 

~iendra compte du privilège qui leur a été jusqu'en 1920 reconnu par 

'Université Laval, en conformité, quant à la nature du ~rivi lège, des pres- 

criptions de la constitution Jam Dudum du 2 février 1889. » L'une des réformes 

es plus importantes de Ifadministration la.ique, en 1965, consistera à refuser 

de sanctionner de manière quasi automatique des programmes et diplômes 

de toutes les institutions sur lesquelles I'Université n'exerce pas de contrôle 

réel. 

Quant aux étudiants, qui ont réclamé voix au chapitre et qu'on a con- 

sultés pendant les travaux de révision de la charte, leur rôle se limite 6 
fréquenter l'université dont la mission consiste à desservir le million et demi 



de catholiques de langue française vivant dans l'archidiocèse de Montréal 1 ---y 
A cette époque, camme plus tard, on explique leur exclusion par la brièveté 

de leur séiour sur le campus. l e  Quartier latin réagit. II reproche à I'institu- 

tion et au gauvernement pravincial leur refus d'entendre les étudiants sur 

plusieurs des questions reliées à la qualité de l'enseignement universitaire: 

subventions fédérales aux universités, liberté et syndicalisme étudiants. 

L'importance du rôle des cathaliques au sein de l'administration universitaire 

pousse les étudiants à iraniser dans les pages de leur iournal où ils 

philosophent sur les grands thèmes tabous. L'athéisme est une vertu, et la fai, 

un mal nécessaire:.. Avec plus ou moins d'humour et de vigueur, i ls décrivent 

le défilé des soutanes qui, voyageant entre campus et parlement, ce a Grand 

Musée provincial D où sont ialousement conservés les meilleurs proiets des 

dernières décennies, obéissent à Québec. Pour la première fois dans l'his- 

toire du Quartier lafin, il est bâillonné par la censure le 1 0  mars 1950. 11 se 

soumettra aux exigences du recteur, Monseigneur Olivier Maurault, qui, dans 

un texte publié à la une du iournal et simplement intitulé I'aavertissement du 

recteurr, exige que atout article destiné au Quartier latin* lui soit soumis 

avant d'être livré à l'imprimeur. II promet les sanctions qui s'imposent contre 1 
les responsables, advenant a la nanabservance de cette mesurer. À la fin 

d'octobre, la censure est levée. Mais la méFiance s'est installée. 

Au printemps 195 1,  on calme les critiques qui réclament la mise en 

œuvre des travaux qui compléteront le campus, en présentant un premier plan 

directeur des travaux et des aménagements. Signé par l'architecte mont- 

réolais Ludger Venne, qui reproduit sur papier la totalité des proiets matériels 

annoncés, ce plan s'articule, ainsi que les souscripteurs le souhaitaient, autour 

de l'hôpital universitaire et d'une maison des infirmières. Ce fameux hôpital, 

dont on reporte indéfiniment l'aménagement, occuperait les trois ailes ouest ( 
du bâtiment principal où on ne trouve encore que des piliers de ciment. 1 
Moisan des étudiants, gymnase et piscine, parachèvement et aménagement 1 
des immeubles et des terrains complètent un faisceau de proiets qui, assure- 1 
ian, seront entrepris au cours des prochaines années. D'après les étudiants, 1 
les réalisations qui les touchent ne se réaliseront que dans les prochains 

100 ans. 



Vue en perrpecîive d'une 
aile de Iaborotoires, réo. 
lisée en septembre 1926 
pcr l'architecte Ernesi 
Cormier 

Dans une causerie prononcée le 6 mars 195 1, peu avant la diffusion 

du plan Venne, le secrétaire général, Marcel Faribault, rappelle à son audi- 

toire que l'université de Montréal n'est pas différente des autres universités 

et, qu'à l'égal de bon nombre d'entre elles, elle est uproperv poorn. «.Les 

immobilisations, préciset-il, se chiffrent à un total de plus de douze millions 

de dollars, représentant le coût des immeubles actuels de la montagne et de 

leur ameublement fixe, ce à quoi il faut en toute justice ajouter le produit, tant 

encaisse que placements et créances, de la souscription de 1947-48, 
représentant une somme additionnelle à peu prés égale et destinée à être 

affectée intégralement aux immobilisations, ce qui forme un grand total de 

quelque 25 millions de dollars. » L'Université n'est pas libre d'agir comme elle 

le voudrait et ce fait permet de comprendre le peu d'envergure du plan 

d'ensemble, la lenteur 6 entreprendre les travaux et, surtout, pourquoi on 

reviendra constomment, au cours des deux décennies suivantes, sur le p r o  

duit de la souscription. «Vous n'ignorez pas, déclare le conférencier, que les 

fonds de cette souscription sont, en vertu d'un contrat spéciol, gérés con- 

jointement par l'Université et un comité des donateurs composé des plus 

hautes personnalités de Io finance canadiennefrançaise, et qu'ils ne peuvent 

être affectés qu'aux buts énoncés lors de la campagne [...]. Seule une somme 

moximum d'un million sept cent cinquante mille a éié réservée pour la cons- 

titution d'un fonds de pension dont le caractère iustifie l'inscription au poste 

immobilisations puisqu'it s'agira fatalement de à long terme. u 

L'Université n'est donc pas, au chapitre du fonctionnement, plus riche 

À ceux qui croient que la contribution des étudiants devrait cons- 

tituer une part importante du fonds de roulement, Marcel Faribault cite des 

chiffres: en 1950-1 951, 650000 $ ont été versés en frais d'inscription et, 

pour la même période, les dépenses reliées à l'enseignement se sont élevées 

à un million cent mille dollars. Àceux qui applaudissent ce résultat, il signale 

que les frais de scolarité couvrent 59 pour cent de ce que coûte I'enseigne- 

ment et que, pour être équitable, il faut admettre que le coût réel de I'enseigne 

ment supérieur à l'Université de Montréal est sous-évalué : «Si cette propor- 

tion paraît si favorable, dit-il, c'est peut-être d'une part que les traitements 



auraient besoin d'être relevés pour correspondre à l'augmentation du coût 

de la vie, d'autre part qu'une partie de l'enseignement est dispensé par des 

prêtres et des religieux ou encore par des professeurs à la leçon au lieu de 

prolesseurs de carrière. Ajoutez que les frais de scolarité eux-mêmes sont 

presque uniformément inférieurs, en chiffres absolus, à ceux exigés dans les 

autres universités canadiennes ou américaines, et que, en chiffres absolus, 

les dépenses d'enseignement devraient être majorées [. ..]. » Àceux qui rêvent 

d'une contribution plus généreuse de la part de l'État, le secrétaire général 

rappelle qu'à travers sa participation financière, l'État peut finir par orienter 

la pensée universitaire. usans son concours constant, nous ne saurions vivre 

ni nous maintenir. Mais le gauvernement ne peut pas tout. II ne peut surtout 

pas remplacer la dotation que nos 30 ans ne nous ont pas encore permis 

d'amasser et qui devrait être au moins égale à nos immobilisations, pour en 

cornpenser la charge. À moins, et l'alternative se pose ici, brutale, que 

l'université de Montréal ne devienne établissement d'État [...]. Or, l'ordre 

idéol de la répartition des revenus globaux parait être d'un premier tiers en 

frais de scolarité, un deuxième en subvention d'État et le troisième et dernier 

en Iondations et contributions particulières. » 

Le /eu des octrois statutaires 

Jusque-là, le gauvernement fédéral n'a pas joué de rôle direct dans le 

financement des institutions d'enseignement mais, depuis 1950, ce thème 

est abondamment traité dans les journaux. Les étudiants de l'université ont 

pris position contre l'intervention d'Ottawa dans les affaires du Québec. Ce 

faisant, i ls allaient à l'encontre des obiectifs de leur assaciation nationale et 

s'opposaient à l'attitude de l'université McGill qui réclamait, au contraire, 

l'injection de subventians de saurces fédérales. Plus discrète, l'université de 

Montréal n'a rien laissé paraître quantà ses intentions par rapport à Ottawa, 

disposé à tendre un bras secourable à toutes les universités canadiennes. 

L'initiative fédérale découle des recommandations de la Commission 

royale d'enquête sur l'avancement des arts, lettres et sciences au Canada, 
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niree en vigueur de Io 
orie de 1950 annonce 
Ioncemeni de nom- 
sux Irovoux 10 conr 
ciion de Io moison des 
idionk, le porochèvt 
!ni de l'immeuble prin- 
ml et l'omenogemeni 
s lerroins otimenlent le 
~ankniement des étu- 
ink qui deploreni que 
iconbri, Io poussière 
le bruit soieni leurs 
mpognons d'étude 
biiuels 

:mier projet d'une rnoi- 
i des  étudionir réalisé 
.s 1926 par I'orchi~ecte 
iesl Cormier. 



Plan d'ensemble de la 
cité universitoire, conçu 
por I'orchiiecte Ludger 
Venne, présenté à Io 
presse le 27 avril 1951 
por le recteur. Monsei- 
gneur Olivier Mourouli. 
Cinq ans plus brd, la 
moison des étudianis ei le 
pavillon d'hobi!otion ont 
éié complétés. A ceiie 
époque, le proiet de 
cenlre médical universi- 
toire est encore à i'éiude, 
mais les irovoux de cons 
iruclian du nouyel 
immeuble de I'Ecole 
Polytechnique ont débuté. 
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Au cours d'une visite du 
Canada qui se déroule 
du 8 ociobre ou 12 
novembre 1951, Io 
princesse ilisabeth ei son 
moi,  le duc d'Edimbourg, 
a'orrêlenl a I'Universilé 
de Moniréol. O n  dis 
tingue Monseigneur 
Olivier Mauroult, 
Monseigneur ~ou~Émi le  
Léger, archevêque de 
Mantréol, el le moire 
Comillien Houde. 

créée le 8 avril 1949. Cette commission est coprésidée por Vincent Mossey, 

chancelier de l'université de Toronto, et par d'éminents universitaires parmi 

lesquels on remarque le doyen de Io Faculté des sciences sociales de 

l'université Laval, le père Georges-Henri Lévesque. Les commissaires par- 

courent le Canada à la recherche de solutions pour soutenir les arts, financer 

les musées, sauvegarder le patrimoine, les œuvres et les archives, définir le 

rôle du gouvernement dans le développement de  la radio et de la télévision. 

Ils se penchent sur la situation de  Ifenseignement supérieur et sur celle de  

l'ensemble des universités canadiennes dont ils ont constaté et déploré la pau- 

vreté. Le 26 novembre 1949, le premier ministre du Québec, Maurice 

Duplessis, désavoue Ifenquête qui constitue, à son avis, «un autre empiéte 

ment du gouvernement Fédéral sur les droits et privilèges des provinces ». 

La commission Massey-Lévesque poursuit néanmoins ses travaux et, 

dans son rapport rendu public le 1"' iuin 1951, elle attribue aux universiiés 

un rôle fondamental dans l'évolution du Canada. «Ce serait une grave erreur 

que de sous-estimer ou de méconnaître les fonctions variées, voire universelles 

de ces institutions I...]. Elles rendent en outre à la cause nationale directe 

ment ou indirectement des services si étendus qu'on peut dire qu'elles con- 

tribuent de la manière la plus efticoce 6 Io puissance et à l'unité de notre 

pays. » les commissaires troitent objectivement de  la situation des étudionts 

qui, jusqu'en 1939 environ, assumaient 2 0  pour cent du coût peu élevé de 

leurs études alors que, dix ans plus tard, i ls versent de 40 à 50 pour cent de 

ce qu'elles coûtent. L'ougmentation des frais d'inscription se répercute donc 

sur l'origine de la clientèle des universités canadiennes qui sont accessibles 

principalement aux f i ls  de fomille. Une clientèle très particulière, Formée des 

3 5 0 0 0  à 40000 anciens cambattants, a été incitée à s'instruire et à pour- 

suivre des études universitaires. Les jeunes militaires ont considérablement 

augmenté les effectifs étudiants et, même si une portie des dépenses asso- 

ciées à leur arrivée sur les campus a été assumée par Ottawa, l'expansion 

de certaines facultés a bousculé plusieurs universités qui se sont trouvées à 

court de professeurs, de locaux et de matériel. 

Le premier ministre du Canada, Louis Stephen Saint-Laurent, se rend 

aux recommandations de la  commission Massey-Lévesque qui préconise 

l'allégement du fardeau des provinces et des étudiants par le truchement 

d'une coniribution fédérale calculée au prorata de  la population de  chacune 

des d ix  provinces canadiennes. Le 19 juin, le chef de l'État annonce l'entrée 

en vigueur d'un programme public d'aide aux universiiés et l'injection 

prochaine d'une somme de sept millions cent mille dollars. Cependant, à Io 

mi-novembre, le premier ministre du Québec dénonce ce geste : « En toute 

Franchise et amicalement, écrit-il à Louis S. Saint-Laurent, il nous semble incon- 

testable qu'un empiétement dans le domaine de l'enseignement universitaire 

qui se prolonge dans le champ de l'enseignement secondaire est un achemi- 

nement certain vers une intrusion fatale dans le domaine de l'enseignement 

élémentaire. » Cependant, à la fin du même mois, il accepte la redistribution 

de la subvention fédérale aux universités du Québec, à condition que les 

chèques soient émis par le «Comité intergouvernemental Ottawa-Québec S .  





~L'Université accueille un très grand 

nombre d'étudiania de premier cycle et 

offre une gamme complèie de pro- 

grammes de baccalauréat. Elle contribue 

ainsi à servir la politique d'accessibüité 

largement prheonisée aujourd'hui. Dans 

tous les programmes de premier cycle, 

IIUniveraité vise à donner à ses étudiants 

une formation qui favorine un juste équili- 

bre et ime interaction dynamique entre 

l'acquisition des outils conceptnels et 

méthodologiques, I'anslnilation cohérente 

des connaissances et des savoir-faire ainsi 

que I'appor~ ci l'intégration de connais 

sances tirées d'autres champ d'études ou 

de pratiques. 

n Par ailleurs, elle fait en norte que cet 

enseignement soit inspiré et alimenté par 

les activités de recherche des professeurs, 

ce qui liermet, entre autres, de dévelop 

per chez les étudiants un esprit critique 

par rapport aux connaissances transmises 

ainsi qu'un intérêt accru pour la p u r -  

suite des études, ici ou ailleurs. * 

Enoneé tle mission 

DE LA NAISSANCE 
DE QUELQUES FACULTES 

L'Université de Montréal héritait, 

en 1920, de l'ancienne structure, soit des 

quatre facultés-mères créées en même 

temps que la succursale de l'université 

Laval à Montréal. Les trois premières, 

théologie, droit et médecine, étaient con- 

sidérées comme fondamentales. La qua- 

trième, la Faculté des arts, avait un statut 

différent puisque qu'il lui revenait de 

définir les matières et le niveau de I'en- 

seignement dispensé dans les collèges 

classiques affiliés à l'université. Dissoute, 

puis reconstituée en 1923, elle conti- 

nuera, jusqu'à la fin des années 1960, à 

diriger I'enseignement classique dons les 

moisons affiliées. 

En 1925, onze a facultés u et trois 

a écoles fusionnées B constituent déià le 

nayou de l'université de Montréal. Aux 

quatre facultés précédentes se sont gref- 

fées les facultés de philosophie, des let- 

tres, des sciences, les écales de chirurgie 

dentaire, de médecine vétérinaire, de 

pharmacie, des sciences sociales, écono- 

miques et politiques, ainsi que l'École 

Polytechnique, l'École des Hautes Études 

Commerciales et l'Institut agricole d'Oka. 

O n  n'hésite pas, alors, O donner à cet 

ensemble l'adjectif d'<r équilibré i l .  Un 

document adressé le 3 février 1925 au 

gouvernement du Québec par le recteur 

Vincent Piette souligne l'ampleur de cette 

université en pleine croissance dont le 

a matériel d'enseignement vaut plus de 

250000 $ et l'ameublement et l'outillage 

plus de 135000$  r .  Le document qui 

devrait infléchir le gouvernement et 

apporter un ((octroi de 300 000 $ u éve 

que le contexte physique dans lequel les 

cours ont lieu : «Sept facultés sont logées 

rue Saint-Denis. Le radium et les services 

qui s'y rattachent occupent des recoins de 

caves. Pas un pouce de terrain qui n'ait 

été utilisé, y compris les corridors et les 

paliers. u 

Le nombre des facultés se multi- 

plie déjà, surtout grâce à l'intégration 

d'écoles créées por des associations prt, 

fessionnelles. Cellesci, sur le modèle des 

associations de médecins du XlP siècle, 

ont jeté les bases d'un enseignement spé- 

cialisé de plus en plus rigoureux. Lorsque 

l'université et l'organisme en convien- 

nent, I'offiliatian de l'école peut être con- 

clue. La plupart des facultés formées 

sur cette base et qui disposent souvent 

de fonds importants et d'équipements 

techniques coûteux désirent conserver, 

dans leur essor universitaire, un rien 

d'autonomie ... 

La Facult& de pharmacie 

L'École de pharmacie est l'une 

des premières écoles off iliées à avoir, en 

19 19, renoncé à ses privilèges corpora- 

tifs et consenti à la fusion avec l'université 

de Montréal, doni elle est devenue l'une 

des constituantes en 1920. 

L'une des plus anciennes a scien- 

ces u du monde, l'étude de la pharmacie, 

a longtemps été transmise selon les prin- 

cipes de l'apprentissage chez un apothi- 

caire, mais, en 1868, devant les faiblesses 

d'un sysième qui ne garantissait pas 

la compétence de tous les praticiens, 

quelques pharmaciens se réunissent dans 

le but d'en structurer I'enseignement. Ils 

fondent, à cette fin, la Montreal Chemist 

Association devenue, deux ans plus tard, 

l'Association pharmaceutique de la 

province de Québec. Le droit d'examiner 

et d'autoriser les étudiants à la pratique 

lui est accordé en 1875, puis il est trans- 



Laboraiaire de la Faculté 
de pharrnocie virr  1945. 

HARMAC 
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féré au Montreal Callege of %armacy 

qui, jusqu'hu début du siède, assume 

Ia responsabili% de l'enseignement 

biiingue qui comprend alors deux cours 

de chimie, uncours debdanique et deux 

caurs de matière médicale. h farmation 

est compk~ée par une expérience de 

quatre années chez un drogui*. i'oug- 

mentation du nombre des étudicmb han- 

cophones fovorisero Io constitution d'une 

écale où l'étude de la phormocie pourrait 

se faire en longue frcmçaise. lncorporhe 

k 9 mors 1906, I'kcdo de phormocie 

s'affilie d l'université Laval O Montréal 

dont one partage, 6 compter du 20 sep- 

tembre suivani, lu locaux de Io rue Saint- 

Denis. 

A cefie époque, comme aux 

toutes pemares étapes de son évolution, 

l'École s'édifie sur I'dtraisme de ses 

fondoteurr qui, écrivoit le probssew 

Juks Labarre en 1947, aont spontoné- 

mont ossumh sans rdtribution aucune, st 
celo pendoni pbsiews onnées, Io 

presque ~otaCt& de IKenseignement de la 

pharmacien. En 1942, à la veille de 

prendre possersiom du cnrnpus C w m i ~ ,  

la Commission des études recommandait 

que l'École de pharmacie soit élevée ou 

rcmg de focutti. A ce titre, elle alIoil 

trouver sa ploce dans l'édifice princi- 

pal  et profiter de laboratoires pouvont 

accueillir jusqu'b une cerrtaine d'élèves, 

c h  jomois vu pour une école dont I'incon- 

I d  d I'exigu1t4 des locaux étaient connus 

Cie tous. 

La distribution des salles de cours 

fait alors I'obiet d'intenses négociations 

enke les doyens des hçultés et les admi- 

nidrdeurs qui, s'ils consentent a donner 

une portie du apremier étage de l'aile 

H4. à la Focutté de droit, ne doivent p w  

être moins généreux à l'égard de l'École 

des sciences sacider et de la Faculté de 

chirurgie denioire qui réclament, elles 

oussj, de beaux espaces. 

L'École d'optométrie s'est /ointe 

& I'UnivarsitC de Montréal en 1925. De 

toules h s  institutions nées ou tournant du 

siècle, elle aura été I'une des plus mal 

logées et, en dépit de becmx ekr t r ,  cette 

école m a  connu bs pires dificultés 

avant d'&tre admise dons de saint des 

sants. La réunion des opticiens en osso 

cidion, en 1904, fut provoquée par les 

mëmes imperdifs qui avùenl conduit les 

dentistes et les pharmaciens à s'associer 

entre eux : régir ia profession, structurer 

l'enseignement et lui conférer un certain 

prestige. La foncbtion ch I'Écob d'opte 

métrie, en 1906, et I'affiliotion 8 l'Uni- 

versitb de Monkéol, vingî ons plus tmd, 

résultent de I'applicotien de ses diri- 

geants à se soumeiire à tautes les SI,[@ 

gestions capables de relever la quolité de 

I'enseignemerd de I'opmétrie. Le caws, 

jusqudà d'une du~ée d'un on, passe 

a deux ans. Indice que la Faculfh des 

sciences a irnposC la valeur de son 

enseignement, les étudiants de l'École 

d'qtomhtrie, relevont du Collège des 

optoméîristes et opticiens, devront, 

comme ceux de la faculté de chirurgie 

dentaire, detenir un certilicat prépara- 

toire émis après une année d'initiation 

oux sciences. Diverses réformes i m p ~  

seront un ojustement périodique de ce 

préalalde. 

En 1944 la situation de l'École, 

domt k budget onnud dépasse a peine 

10 000  $, n'excite l'envie d ' a u c ~ e  fo- 

culté ou d é p o r ~ e n t .  Logée en péri- 

phérie du quartier btin, au 1665 de la 

rue S a i ~ A n d é ,  dans un immeuble cbssé 

insolubre par la Ville de Mo~tréal, elle 

fournit pourtcmt aux Montréalais une 

clinique unique en son genre, véritable 

service public. les dirigeants de l'fcole, 

qui réclament pour cdle-ci le double pri- 

vibged'êtrr accbiailie sur la montagne et 

d'être reçue ou sein de b Faculté cbs 



sciences, déplorent le pieke état de ce 

k t i  ment où, dans une même pièce, cer- 

tains étudianis reçoivent l'enseignement 

théorique pendant que d'outres p~ocè-  

dent, dans I'obscuriki, à l'examen des 

écoliers qui forment le gros de la clien- 

t& do la clinique ! 

Malgré une décision de la Com- 

mission des études en dute du 5 oc tdre  

1944 adme~ant ll€cole dloptométrie 

parmi les écoles fusionnées de I'Univer- 

sité, c'est seulement le 23 janvier 1946 

que celieci est incorporée puis reçue 

dans l'immeuble principal. 

Quand, au mois de mars 1950, 

le gouvernement québécois accorde à 

l'université de Montréal sa deuxiéme 

charte civile, il n'y est pas fait mention 

d'une faculté de musique. Pourtani, le 

proiet d'en créer une est en gestation. 

Depuis la première réunion du comité 

d'étude sur l'enseignement de b musique 

à l'université de Montréal, le 19 avril 

1940, nombre de musiciens amateurs et 

professionnels, de prolesseurs ou de 

directeurs d'écoles de musique travaillent 

à ta crédion d'un organisme qui aurait 

le pouvoir d'uniformiser l'enseigne- 

ment de la musique dans la région de 

Montréol. Aux yeux de ces artisans, la 

créafon d'une faculté s'impose. Les p r e  

fesseurs sont, dép40rent-ils, peu mm- 

breux, Fes compositeurs, rarissimes, et les 

membres du comité s'entendent pour 

regretter Io rweté des cot-certs et des con- 

férences, en un mot, l'absence d'un envi- 

ronnement culturel essentiel a la forma- 

tion musicale. Quant au Conservatoire 

national de musique, on le considère 

comme un instrument de perfection- 

nement et un dispensateur de prix grâce 

auxquels les mdlleurs musiciens de 

l'époque ont pu étudier à l'étranger. 

Lo Faculté, créée le 18 octohre 

1950, est divisée en deux sections. L'une, 

consacrée à la musique profme, est corn- 

posée des écdes de musique, couvents et 

coH&ges déià affiliés à l'université de 

Monhéd : le Conservatoire national de 

musique, I'lnstitu~ Nazareth, l'École supé 

rieure de musique &s smurs des Soinfs 

Noms de Jésus et de Marie, l'École 

supérieure de musique des sœurs de 

SointeAnne, I'lnstitut musical du Canada 

et l'École normde de musique de I'lnstitut 

des sœurs de la Congrégation de N o l r e  

Dame. L'aut~e section, dite de musique 

sacrka, se substitue à Io Sçhda Cantorum 

et se consacre exciusivement a l'ensei- 

gnement de la musique religieuse et à la 

formation de maitres de chopelle. 
' 

Les activités de la Faculté, dont Io 

tâche consiste principalement à faire 

appliquer les règlements universitaires 

retotifs oux examens du baccalouréat, de 

la hcenceet du doctorat, débutent au mois 

de ianvier 195 1,  dans le sous-sol d'one 

école de la Commission des écoles 

catholiques de Montréal. Elle ne ralliera 

le campus ds 10 montagne qu'en ! 954, 

après que hs  universités de Montréal et 

Loval eurent adopté une politique iden- 

tique portant sur les diplômes, 4 savoir 

que les grades préuniversiiaires relèveni 

des collèges et des couvents et que les 

baccalauréats, maîtrises et doctoratc 

seroni, à l'avenir, décernés par les insti- 

tutions d'enseignement supérieur que 

sont les universités. 

Lm Dbpartmmmnt 

d'bducation phyrique 

En 1889, le b a r m  Pierre de 

Coubertin entreprend une bournée du 

Conocla et des États-unis ~6 l'effet d'y 

étudier I'organisotion et le fonctionne- 

ment des associations athléRques fondees 

par les ieunes gens des deux payss. 

Dons un ouvrage qu'il inlitulera Uni- 

versilés ~ransat/antiques, le furur père de 



I'olympisme mocierno décrit les Cane 

diens t a n g ~ i c  sors les traita les meins 

Fl&curr possibk. L'Université &GiB 

l 'a ébloui; le Collége & Montréal et 

)'Univers66 Ford iiitérdiement déprimé. 

uJ'ai visité e n w e  des high schools, 

I'kole Pabytechiiicpe, 4' Acodhie con, 

rnerciak, puis lm écdes angimses: 

pu to~A le même canhaste. Ici les mrichs 

de 4'octivit4, de Io harcttesse, des regards 

bien frarrçs; k [chez k Cociodens 

konçais] des membres maladroits, dcs 

a~itudos gauches, aucune indben- 

dance, rien 40 vKil i...]. r 

La sde  p'mtguCre plus ébgievse 

at il fwdra a k n d e  Io fin de ICI Remière 

Guerre mndia le  et l'autonomie de 

11Lhiveni3 pwr  y vair entrar I'hhcation 

phyaiqe. II s'agit, en fail, d'une forme de 

gymnastique inspirée d'exercices mili- 

taws, u w  dircipllris déjo protiquée pm 

tes ituciicmtr de I ' k d s  Polytechniqre, de 
l'keole des Houtes Études Commerciales 

et de la Fucdit5 de chirurgie deriraire. 

En 1 930, I'inscripiian des étudiants 
à I'Unwersiti devieni conditionnelle à 

t'examn médicd eb l'exercice physique 

s'idègre aux activiiés oblgataires dans 

les faculth de doit, de médecine et &s 

niences. On b u c h e ,  i ceHe époque, 

lm p m i e r s  projets h cbnsiruclim 

d'w &no ei d'm rtqdiurn, on orée un 

dépmtemenf de culturr physique qui 

devieaba Y l rnt iu dlé&cetion physique. 

Même si, en 1936, h a  étudanta & toutes 

la  fa~uICés partitipent aux s&ances 

d'execcices, +e président & t ' k l ~ t i t ~ ~ ~  

dénonce la p i è h  quaIIte ck cette d ix i -  

ptine dons I'etxernbtg du Qwbec. Au 

eouss des a d r  qéiiwilvent, Yüniversite, 

qui mt appuyée p u  ~'Asroudlon 

cotblique de lu imnesse curadienne 

française, dévdopp~  le proie1 d'un. 

k o l e  de cukure phydqum qui, kuk cb 
moyens, mra abondonié. 

Soirs In pression de quelques 

ihdlvidus et orgQPisner ck bis i r i  et de 

i w n e e ,  le gouverneyiienb du Q M k  

se psnche, on janvier 1945, sur I ' i l o b  

ration d'un premier projet de poklique 

d'aducotios physique. Quelques mois 

$15 hrd, alors que dw irmdrciibles 

dbririux de créer un organisne qui 

superviserait la h o l i o n  de munitelirs 

s'cpprotent b fonder b Société conci- 

dienne d'bducdonphysiqirs ei de récréa- 

tan, I'Universfié MçGill mol sur p b d  

un p r o g m r n ~  d'eduedian physique 

pedan~qu'6 I'Urivusiti de h n w 9 c t  un 

cours d'initiation 6 cett. mcltiére est otert 

par l'entremise & l'€cols d'hygiène. 

H fout attsn&a dix ms, soit jusw'uu 



tbCh*csr j955, pair qu'un progwmirr 

&-mi m h  ryel*. 

Lw *pa de I'édllcaiielt al 

U&k+atLlbrtgrrdm1a4hdmdlm 
rJrtirbL & Ybn**srarrit ch cane 

dels orialdh du -f 

&4AImim pht.riqlb9 an ?'?W. w 
q~+ea m i  pCir i d  dams Ir pmiikn 

A i k W ,  d IbwBbrisu du arripa. 

BR 1974 le D4pc~temr J'Bbucotion 
p k y i ~ l r n ~ i t b ~ k p u x t b  cm0 
d'idwl- p ) r j s l p  it d u  s p t s  di 
IIUnlv+riY 6 Montdd WSW. 
W r  & IfHilaka, k m  a p r h  

Wieïniï g* B h palirip9liùn d ï l  
-wts n vra 8k ctr~iif lbnm 

acgaiicrr b I'occerbn dm Ja~ir olyrri. 

m d s  W b !  

lu pllipott des &telm qui ont 

& a u  m'6 h v d r  dbi k u k  soit 
~ d r b  hismdrprrwrmikaysrl 

nliC Cm3 rorikùba rniou &ak Wd 
t r i e .  La h r h  dos mhr- 

~ , ~ i a i r  1936 mrr h4ruii)re 
de I L ~ k l t i m  du g0dlzHdanh m- 

mnh6esdu Q~~&tuc, pro* ch i m q  

a&iif. Jarqubb I m m d e s  dtlm bs 
k:&h @itali&fd qvi FI* sé *nt 

dhdppp6es B g o l m ~ ,  les r p s t d ~ c  
d&i mi 0nROr h m  lm prpdçra 

#dbiq dm ces aw he* da 
mhhdm e+ d e o r  sur J'erism@+rria~ 

- d m n * k a b *  lacdeknd'un 

~ a p +  w p ê h ,  i q u h  b 16 luinel 

lV23, rpur lu survrilkmœ de la Facuk 

da d c i r i l ,  as! I'rw dss victeirw ks 
pCir a i p h e d m r  da k p f e i i k m  mr, 

nrP*o si I'wpZlfimee R e  oc &@am 

qu'une iwh fain, les inkrmlh t  h l -  

rwm de se +criornuruut d n  eu 

a d s  21 I'vniVmM. I htrt &n&c 1934 
mur o*r* à ta f&w & lksltlii 

~ r W Y o r v i l l e ,  dllé & I'mb 

sWrllé 13 I ' U i M U  bcrwthd d cm- 
dér6 c a m e  WR )oIC d ' m d p m m t  

WWF du m a r s  lhhn*k+r. 61 y 

b r ~ a  dm Iw c c d h t s s  m x  po-a da 

radru d m  1 9 ~  )ibpik*rx rl iic Ocmhs 
d'r tbiùhs.  La n i c a i f f i  da &ar à 

i'lanut i n  Jdvt rnivmrilbiic urrrsrpn- 

dcint a c i b S d r s & $ 6 m ~ m m ~ p e r i  
A d q u e  d i  Ncrd et le pm@ d 'kwal  
ucikwrlluire qui si* sausait &O m'&i 

sa$ irre akdehn i r r iMgw ch haut 
R~VVW v ~ i  chmger l ' d e  d a  e h .  

h 30 h b ~ & l  1%), b CO$ 
-0-km E h  OIodn de I"lkmsrsit& de 
M M a l  adopb un rnhoiro de la 
k i a u l i  dm n h c l i e  yi rsraimanda 

le cia.tkw d'urri b n b b  de nursing iel 

r M n  imdulbli c h 9  18 senita rn6bkoi 
p u r  dqmser, dnm Iss mdhrres mm 

dMan3 pau ib ,  P a i r d g n ~  de bl30 
epiaréet, de mtke ai de dw&mt+. 
L'pn~irm offreide ch la d u k m  de 
cqili lecdrirl fdio ID ld w s  1 %2. 
La rianhdion d'Alicn Gimrd, jus* 

Id diredrtito ch nufsrg 81 msldai~ta 
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prsbv  B b Facuh d a n  mienom d~ 
I'M~iwé, ci-taiiioi p r s a m s  con- 

rcm dam lm iocteun e m a p d a n i s  : 

r a i  I rbnk  Crssier, i n r p m u r  ecdé- 

da* à la conmissian rcoldlre & 
MaikLd et pk~s id mctm de 1'Univa~- 

sltb & W; lm @re Nael h i b u x ,  

dorrknimk, qri e kridC l l m t i ~  de 
pycbdagl i  à t ' L h i v d  de Maskiab, 

eq 194 1 ; le père Akmorq Dlan, m how 

clsutiir qui s'ottupbit h r o u ~  de 

scoulirm., bhii m d r *  de phi icws 

eocn-sienr du Cmab  caihellqw [ch 
'mmisr8rs] de I'lnstruaian publique à 

h s  deux insttrcits, dons Iim dLsk 

d'hndno et dr s p é ~ i ~ l i s m  Ume p t i a  

de l eu  essa- ei & & c m  des 

dlp!llmes d'Brides s@ieurms, rrdlllnis- 

sent h r  rbk. En 1953, cm élu& le pre 

pi d'ma u fawltC de podagqie Q mieux 

d a p l b  au contexte social mt a l'mg- 

m a i b n  & ombre des péclogogiec 

ba)ue ql i  ~hachentcj  p8n4tret I'w'vms 

dao cdbu clasriquea. Ces Ctabhse 

mmis, diro Msrcel & Gsndpd,  

u ri'avairni p d'argent peur engagmr 

ah bfa. hreément, des pares seule 
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bgi. sws la diraetion olv p h  A p h w  

t h d i ,  a I'Lhemit) de MiIn; tr pOle 

R Q ~  Pimrd, un imifta du S&1(cdldw 

I ' m & e  Co~egtion, 6 haoritid; le 

ph+ LcuicJpieph Cekbuio, clera & f al* 
Videur, qul i t a l  p r é k  du budes ou 

@W&e de )oh&*. krtqllh dmr leg 

1- du Seminaite de phtkphir, 
I'kA nomle -daire se disi- 

d m d h  wïasa~~b$ affliiea - J'lnititut 

gBdq&qw S a i w h a r g u  &a kirer 

&s lkh chdilemes foiwfé IM 1929 d 

rlhsllkit pld-e dm la C a q ~ b o l c m  

JI NPkeCbl~ NIIIEMURI] b d C  o~ 
1Q2h - par  bb l iem t r k  &mth pei'elk 
b s k w t  r w l l g .  

en pkbgdgie l'*ad 6 prir pris taus. r 

l e  pmiet de fucdh mûrit iusqr'm & 

kvriec 1961 quand le recteur, k&& 

tiissirr, miranRa Io foadoiiori cb t$ak~ 
i rorde srpé&uu, i n d h p e n d d  da la 

Fwk des mis mi répoidonf u u  racieur, 

h il confk la dinction à V i e y  

Dicork, prc>fmsew B la F d é  de 

pkbsopfie. ~'bcok r e g ~ R  fe mrindaf 
el'acwer (i d a  hharris de !rai$ bcukb,  

k a s .  sciences etphloscphie, un mm+ 

m u t  de fannutio~ psyQhDPéi+g)que, 

s 'o~~ lyonr  yw l w r  kmoticn, rrconnvs 

pru la )icenm, mt las hd i l i tan i  d ansai. 
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À la vrille ck la publbt ion du 
r q m  W, I'Univedlb engage 

I 'enrenrm.ni di la pédogaDic h s  
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rcshmhe ei f o n h  en 1964 I'lnsbituï dm 

saiencer pédagogiques dont lu tache 

principele m s i s k  Lprepmtr L a c r é a V ~  . 

de ta Fadm des x imces cia l'éducation. 

Le Clonseil das gauverneurr lui confie 

g fukmn i  le s i n  de m r d ~ n n e r  r'ensei- 

parnen i  de la pidagagie dans les 

diffqrerils &abl~ssemerik raitQchSs i4 

d'thiversi1é dm Mcnkéal et de p t m u v e i r  

la recherche en ictewes pédagogicps. 

ln Faculté der science& de I'édu- 

cation est i d i n  canrîiiuée le 17 mors 

1965, avant l u  Im du mandat de 

hioaseigneu~ Ir&&? kusritr qui en avait 

activement soutenu la crédion. 

Uon LprYe, qui présidm à la fon- 

dd ioh du Scrvko ds I'extenslon de 

i 'emigrment,  q décrit commetii, d m  
la querelle issue & kntaiives d'inter- 

vention du gowerrremeht canadien dam 

le swteur de l'é.ducakm, mposd ta q w  

lion de I'u~iCisotion de 4a subventioa 

f idkde r w  en m o v d x e  195 1 . r O n  

fIi UP knds  distinct de la premike que 

reçut i'lhivnrsilil. Une parue de sdte 

m m e  3ervii a c r k  [en 19521 le Suvire 

de Fextmmion de I ' insoignmmt q u i m  

tait B 4q poriie ch public les m w s  dm 

qudquer htdth. C'est ainsi que la 

F d é  dés c r i s  et I'Extenlion de I'emci- 

gnement purwit orgrniset bs caurs 6 
h c c d d u r i a i  des odukes qui eurent un 

succis re~t issomt.  w 

Der l'origine, le Secvim s'owli- 

que b répandre auir bncoini irnmédiak 

de quel- prevprs de havad lwn en 

contribuairi ait porIactionnemal p r o b  

siormd. k i ,  le Se~vice do L'extsnsion 

de I 'on+eipment prend en m i n  la 

formatien der euides burisrique$ 

Momhhl, jusqush forrbk par l'entra- 

prlm p i v b  dons des b m u x  I w é r  B 

I'UnwercW. b p a ~ h d o n n r n n n t  profes- 

sFon~el s'&\end biorrtdr au  damaine de 

I'msirrmce. aUn becru iou, raconte 

4- Houpwt, i 'Asocieibn desassunrws 

de Monhaal vient nous dire: "II y a, aux 

É k t d n i r ,  un catoin groupe, m brilhnt 

apécialisk avec son équipe à La Fcrpiie, 

Indiuno. Nom vwdrions l'avoir." Et ie 

rôporrdis: "SI vaus mu5 gnrnntissez un 

nombre d'auditeurs wffîwnt p o v  couvrir 

les frois, cela peu! sa faire [...i." Nous 
avons b i t  ta ciêrnarthe 91, deux cm* 

da suire, nous o v w  eu c a  équipe et le 

ruccès o &Y complet. m 

D O V ~ R Y  Service de l'éducation 

pemanémie en 1968, l'orgrrnicme, doni 
la politique d'enseignement est alots 

axéerw hi r riiuaticin~ ccarèbde vie 

si de travails, eiii t ~ 1 ~ h i  en &Ré en 

1974, de* cm6 apds h reslruchimlion 

de Io Foc& der arts et c h  sriences et 

do Io Faaulié dm Yudss wpérieures. Lo 

Facuitd da l'éducation psrmaneaie est la 

seule b& qj ne se définit ni  pnr un 

mnsernble de dkctpljnes ou pcrr un c h ~ m p  

d'&der, M' par un niveau ou w-i eycbe, 

& pcw une chenide. 

lmougu+ à l'Ét& Polytehiique 

M 1 W ,  P e n o s i g n m e ~  de l'archiiec- 

i i r e  est I ' è l h e i t  qui seri de barn à Ici 
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simple a srctbn r de cene École, évdue 

m s  purilé avec I1vrie@nsrncnt qui en 

esi hii o i l kun  cn Adaricpe du N d ,  w 

clm ciébbrrni I r r  é n u d ~ m ~  mt Leurs pta- 

felsmu~s. UR premier m r & s  e d  enre 

gistrO au iaurs da l ' a d  1955 quand 

le ~ ~ u v m n b m w  du Québec acquieri 

l'ancien (30-cial Hi& School situé b 

!'angle des r u a  Sherbrooke et Saint- 

Urbain p w r  y iMblir l'&le des b s a w  

arts et b e r  à Io sed lm archlrectwc 
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Le cardinal ~aul-Émile 
Léger, le cardinal Alfredo 
Ottoviani et le recteur de 
I'Universit8, Monseigneur 
lrén6e Lussier, le 4 octe 
bre 1959. Depuis le 
12 ionvier 1953. Mon- 
seigneur Otbvioni es1 
assesseur de Io Sacrée 
Congrégolion du Soint- 
OHice. 

Cette entorse aux principes politiques du Québec rapporte 799000$ 
à l'université de Montréal qui en partage près de la moitié avec ses écoles 

affiliées. Cette aide directe, dont on annonce qu'elle sera statutaire, est la 

première et fa dernière dont bénéficieront la plupari des universités du 

Québec sous le gouvernement de Maurice Duplessis. Le 16 février 1953, 
quand Ottawa s'apprête à verser sa deuxième contribution, le premier minis- 

ire du Québec repousse et l'enveloppe et le chèque. La subvention fédérale 

sera, chaque année, déposée au fonds consolidé créé à cette fin en attendant 

que le gouvernement revienne sur sa décision. On parlera de ce trésor comme 

des «sommes périmées de l'aide fédérale ». 

Pour compenser son refus de la subvention fédérale, Québec aug- 

nente sa contribution sans parvenir à dissiper le malaise qui s'installe aussi- 

ât que les universités constatent que les subventions de la province ne seront 

lasvraiment statutaires. Si les autorités universitaires n'expriment pas ouverte 

nent leur désenchantement, il n'en est pas de même des professeurs et des 

Studiants qui vont commencer, grâce aux consultations publiques et, plus tard, 

i travers les manifestations, à inierpeller directement le pouvoir politique. 

.es attitudes évoluent visiblement et s i  la «Révolution tranquille» a débuté 

quelque part, c'est peut-être à cette époque charnière, quand les règles et 

es normes, acceptables hier, ont paru archa'iques, qu'il Faut en chercher 

es racines. 

Monseigneur Joseph Charbonneau, qui a engacé l'université dans 

la refonte de sa charte, démissianne du siège d'archevêque de Montréal au 

mois de ianvier 1950. Son successeur, ~aul-Émile Léger, cumulera lescharges 

d'archevêque et de chancelier. Celuici connaît, à 48 ans, la gloire du cardinalat 

où il sera élevé, à Rome, le 15 janvier 1953. A son retour dans la métropole 

le 29 janvier suivant, 25 000 personnes se donnent rendez-vous entre la gare 

Windsar et la cathédrale Saint-Jacques-leMajeur (Marie-Reinedu-Monde). 

Une des nombreuses manifestations religieuses organisées au cours des 

semaines suivantes se tient à ['Université de Moniréal. uCe jour-là, raconte 

Olivier Maurault dans ses Confidences, l'université rendit hommage au nou- 

veau Prince de  l'Église et Son Éminence remit au vice-recteur [Georges 



Deniger] ses insignes de prélat domestique et au recteur [Olivier Mauroult], 

ceux de protonotaire apostolique. Administrateurs, doyens, professeurs et étu- 

diants se pressaient autour des deux récipiendaires et M. Marcel Faribauli, 

secrétaire général, présentait au recteur et au vice-recteur les félicitations de 

la Maison, en des termes d'une insigne bienveillance. La noble enceinte 

académique avait vu bien d'autres collations de grades: aucune ne fut pour 

moi plus émouvante. » 

Le prestige dant iouit l'université de Montréal, Io qualité et la quantité 

de visiteurs de marque qui s'y arrêtent et qui visitent le campus n'empêchent 

pas les souscripteurs de déplorer l'absence de communication entre eux, la 

presse et les administrateurs. O n  confie à André Bachond un service de relc- 

tians extérieures qui coardonne l'information émanant iusqu'alors pêle-mêle 

des facultés, des professeurs au des instituts. Ce service dait façonner l'image 

d'une institution de prestige, ce qui fera naître la confiance des donateurs. 

Les adultes dont les études avaient été trop brèves prétendent, depuis 

longtemps, à leur drait au perfectionnement par l'accès à I'éducation 

l'obtention de crédits universitaires. r II n'en reste pas moins 

partaient un examen final et une note », rappelle Jean Haupert qui a dirigé 

ce service après 1962. «Plus même, les programmes de 

professionnel pouvaient, en dehors de leur valeur propre, être utiles à bien 

d'autres égards et c'est là que surgissait le problème: d o i ~ o n  donner plus 

qu'une attestation de présence, c 'est idire décerner un certificat en bonne 

et due forme, selon des conditions précises, au nom de l'université? C'était 

le cas, en particulier pour les secrétaires médicales ou dentaires, les guides 

touristiques, les embaumeurs. C'est la Commission des études qui avait auto 

rité pour examiner de tels programmes et autoriser Ifémission d'un certificat. n 

La commission Massey-Lévesque avaif démontré que le prablème fon- 

damental des universités était d'ordre financier et proposé une solution qui 

convenait à la plupart des provinces canadiennes. La Commission royale 

d'enquête sur les problèmes constitutionnels, plus simplement désignée sous 

le nom de son président, le juge Thomas Tremblay, créée le 12 février 1953, 

arientera à son tour ses travaux sur I'éducation ei sur les saurces d e  son 

financement. 

Dernier recteur ecclériar liés oux iranslormotions 
tique de I'universiié de ropides que subisroii 
Maniréol ( 1955-1 965), alors Io société cono- 
Monseigneur Irénée dienne-fronçai* tradi. - - A  

Luasier es1 décédé tiannelle, fqvorls8reiii"un a 

7 

Michel ~ r & s r & d t i ~ u e i  de Io 
' W F e r n i e c  vériiable colleciivité. Monseigneur 

recieur Ide I'Univeraiié] m. Irénée luslier en vini à se 
Vers Io fin de son voir, jusqu'o un ceriain 
deuxième mondot, ni poini, comme le fondo- 
l'Université, ni I'Eglise. ni leur de l'université de 
la société n'étaient les Montréal de Io seconde 
mêmes. .:Le pontifical mailié du XX' siècle [...]. 
de Jean XXlll et Vatican II, II le fut effectivement. a 

Le 8 février 1954, IIUniversiié de Montréal présente un mémoire où 1 1 
sont défendus les principes de l'enseignement supérieur et de  la recherche et 

où il est démontré que, sans une aide financière appropriée, la phase ultime 

de I'éducation ne connaîtra pas d'essor. Ce document, camme celui de 

l'université Laval, met l'accent sur l'importance d'un redressement de la 1 
situation financière qui permettrait aux universités de s'engager dans la 

recherche d'une manière systématique et continue. 

Pendant qu'on imagine l'université idéale, les problèmes ordinaires se 

perpétuent et l'université Montréal enregisire un déficit de fanctionnement 1 



Lo csricolure evoquoni 
k r e n b k  universitaire 
ds septembtc 1952 
roppdm qu'oprds Io 
masw du SainCEsprit 8 
I'hli* ÇoinGsrmoin 
d'&itlmani lus éiudionts 
ont entonn6 le grand 
* h m 6  In ko boum. 
pl mGie se rendre à 
b cofétério de Volère où 
b uttendoit un buHe1 de 
chsz Pegroid's arrosé ou 
(ris de pommer. En congé 

pour Io iournée, ils sont 
redescendus vers Io vroie 
ville. Ils ont envohi les 
iromwoys ou marche 
jurqu'au cinéma. a Au 
mol de passe "Alouette, 
gentille Alouelte". les 
oulorités nous invitent O 

pénétrer, gratuitement, 6 
condition que tout con. 
iinue O s'eflectuer comme 
précédemment, dons Io 
splendeur de l'humour 
sage >I 

d'un million et demi de dollars que seule une contribution gouvernementale 

pourrait effacer. Et cette aide, de souligner le mémoire, ne tient compte 

((d'aucune augmentation dans l'inscription des étudiants ni d'aucun nou- 

veau programme de travaux pour les accueillir, eux et leurs professeurs, et le 

cas échéant faciliter à ces derniers les travaux de  recherche dont I'orienta- 

tion générale peut être considérée comme une fonction intimement liée à 

l'enseignement lui-même et à l'intérêt de la  population locale, régionale ou 

même nationale tout entière, avec le caractère de permanence que cela 

requiert». L'Université s'abstient de prendre position en faveur de l'accepta- 

tion des affres d'Ottawa. Elle égratigne, au passage, la commission Massey- 

Lévesque qui, rappelle-belle, reconnaissoi t « elle-même que les universités 

canadiennes ne lui paraissaient pas dès l'abord entrer dans le cadre de ses 

ottributions ». Mais elle demande surtout aux citoyens, aux diplômés, aux cor- 

porations, aux associotions professionnelles, aux fondations ainsi qu'aux 

corps publics d'assumer le tiers de ses dépenses, les deux autres tiers devont 

être également partagés entre l1Étoi et les étudionts : K Nous pouvons conclure 

de cette étude des sources de revenus des universités que l'État, 

cette période de  croissance où non seulement les frais de premier étoblisse- 

ment de l'université, mais I'aiustement de la notion tout entière le deman- 

dent, peut et doit combler les déficits couronh des universités. II ne portera 

ainsi aucune atteinte à leur autonamie, a condition seulement que les outres 

personnes et institutions oppelées à faire leur part le veuillent véritablement, 

conformément O la philosophie dont s'inspire la direction de l'université elle- 

même. » 

Le 15 mai, l'université recevra de Québec deux chèques représen- 

tant un lotal d'un million deux cent mille dollars pour I'année universitaire 

1952-1 953  et la promesse d'une contribution plus élevée pour I'année en 

cours, pour un montant global de  deux millions huit cent mille dallars. Elle ne 

pourra plus, ou mains pour quelques mois, ~ a r l e r  de crise. Et l'université de 

préciser, dans un communiqué de  presse, qu'elle reçoit en «octrois addi- 

tionnels sensiblement plus que ce qu'aurait représenté une continuation des 

octrois fédéraux 8 .  

Quelques semaines après le dépôt du mémaire de I'Universiié, 

I'Associotion générole des étudionts présente le sien. Un triste tobleou de la 

vie étudiante. Des 2 91 9 étudiants réguliers inscrits aux facultés constituantes 

et qui ont versé, en 1953-1954, 275  $ en frais de  scolorité, 5 3  pour cent 

sont « les fils de  professionnels, financiers, commerçants, hommes d'affaires 

et fonctionnaires du service civil », ce qui tend O montrer que l'enseignement 

supérieur n'est pas accessible à tautes les couches sociales. Trente-six pour 

cent des étudionts trovoillent pendont les vacances estivales et I'année uni- 

versitaire au salaire horaire de 1 $ pour défrayer le coût moyen d'une année 

d'études qui varie entre 1 000 $ et 1 500 $. Bon nombre d'entre eux ne pren- 

nent pas trois repas por iour et grattent les fonds de tiro'rs pour ne pas être 

expulsés des chambres dont le loyer hebdomadaire varie entre 6 $ et IO$. 
L'Association demande donc que le gouvernement fédéral soit autorisé, sous 

le contrôle administratif des provinces, à octroyer des bourses aux diplômés 

qui désirent se spécialiser. Consciente des enieux ~ o l i t i ~ u e s  en cause dans 



la querelle des octrois fédéraux, elle exprime le vœu qu'une solution réta- 

blisse enfin l'équilibre au sein de la fédérotion canadienne. À la rentrée, les 

des associations étudiontes des cinq universités québécoises seront 

reçus par le premier ministre qui, avec Io «sollicitude d'un bon père trap- 

piste P, écoutera le plaidoyer des étudianis en Faveur de  la création d'un fonds 

d e  prêt moins oléatoire que le prêt d'honneur, d'une ougmentation des 

bourses, d'un meilleur soutien aux universités et d'une contribution O Io vie et 

oux loisirs étudiants. Comporant ces demandes oux besoins fondamentaux de  

la société québécoise, le premier ministre utilisera un orgument qu'il O déjo dé- 
ployé contre les interventions ~'OHOWO : trop d'octrois gouvernementaux con- 

duisent à l'étatisation de l'université. Un molheur plus grond peut-il la fropper ? 
Au mois d'octobre 1956, le premier ministre Sainl-Laurent ranime les 

braises en annonçant qu'il demandera au Parlement canadien de doubler 

l'aide Fédérale aux universités qui passerait alors de huit à seize millions de 

dollars. Aux journalistes qui s'inquiètent de  la réception que le gouverne 

ment québécois réserverait à cette manne, le premier ministre laisse entrevoir 

la possibilité d'en confier l'administration à la Conférence nationale des uni- 

versités conadiennes qui seroit chargée de redistribuer I'orgent aux univer- 

sités des dix provinces canadiennes, sons exception ! Quelques semaines plus 

tard, Maurice Duplessis réaffirme son intention de ne pas permettre aux uni- 

versités de toucher l'octroi fédéral. Et le chef de l'État canadien de riposter, 

le 20 octobre, en invitant les universités à se dissocier d'une politique qu'il 

juge électoraliste. 

Trois jours plus tard, protestant contre le relus inconditionnel des 

propositions fédérales et leur noncompensation par Québec, les étudiants 

de l'université Laval marchent sur le Parlement québécois en compagnie des 

présidents des associotions des universités Bishop, Laval, McGill, Montréal, 

Sir George Williams et Sherbrooke (cette dernière universitéa étécréée deux 

ans plus tôt). Le 26, le premier ministre annonce une hausse des subventions 

provinciales à l'enseignement supérieur, mais les étudiants parlent de grève. 

Contre les universités ou contre Québec ? Les étudiants, divisés sur cette ques- 

tion, craignent la réaction du premier ministre. Favorisant une grève contre 

Québec, Paul Doyon écrit dans l e  Quartier lat in du 3 1 octobre : «Cette grève 

au lieu de se heurter à la direction des différentes universités recevra son 

appui, peutêtre pas officiel, mais dans les coulisses elle travaillera pour naus, 

car ce que nous exigeans est tout à son avantage. » La grève n'aura pas lieu, 

mais les présidents des associations prendront pasition en faveur de I 'accep 

tation de I'aide fédérale et de la désobéissance au a chef». 

b pari dmr a u m r  

l e  22 marr 19d8, Québoc verso r iuh 1~11;- 

vu~sités de Moriireol er Lovai ei ou Ri5hc.p : 

Cgiiege de Leno~xvilla une slibvaniicii: 

i rnpr iunk. Rion n'a etc prtvu OOLII ILI 

doyanne dm univel.sitks qtt&becoise5. Le 

17 fkvrier de I'onnee suivonte. prof,iaiii 

d'une campagne de souscription o r ~ g u n ~ ~ ë e  

p r  I'Universiré McGill, le gouve:nuv~ni 

répare cebc riégligsnca en lui occor riarit 

un millron ei demi de dolla.5. 

a Anendu su'n I'occnsion dr CQLMI .pi:oni 

publiqum organtrées pcar I'Uri;versite 

Lavol, l'université de Monfkd sr 
IFLtniuers!tk Bishop h golivsrntiméni r;r 

été, par la loi 12, Georges '31, chapjira 5,  
aularisë i~ souscrira quatre rnllllcn3  in dol- 

lars en faveur de I'Univeroité iavci. Deux 

rnrlliuris huit ceri! milie dollars arr fovebr 

de IaUniversitë de bhn t ré~ l  et u n  iriilliori 

de dollars en Foveur de I'Uiiiversi~e da 

Birhop's Ccliege; 

Attendu que les administroieurs 011, 

dapu~s. lancb une ~ourcription an fauaur 

de cekle-ci ; 

Atiendu qu'Li cnnvient que la prnrii.ica rün 

tribue gbnkre.~scment ou sÿcces de cene 

souxriplion ; 

À ces couses. Sa Mojearé. de l'avis ùt du 

consentemeri! du Conseil Iégisloiif er de 

I'Assembfbc Iégisluiiva de Guébec, jéc:&tc 

ce qui suil 

1. Le titre de Io loi 1 ..] est reriiplucé par IE 
suivant: "Loi coricernanf i'Unirersiro Lrrvoi 

l'Université de MontrPal, I'Univers;ié 

flishop QI I'Universii~ McGill [. 1" 
2 L'orricle de ladite lai 051 madifi6 $ 4 1  y 

njoutorit, apr85 le patographs c ,  I+ onro 

graphe suivurit 

d )  I'Universite McGill, un million cinq :en! 

mille dailnrs. u 



L'LCOLE D E S  S O I G N E U R S  
DE C H E V A U X  

E n 1885, deux vétérinaires mont- 

réalais, Victor-Théodule Daubigny 

et Orphir Bruneau, autrefois confrères 

au Montreol Veterinary College, s'unis- 

sent pour fonder l'École de médecine 

vétérinaire de Montréal. La tradition 

voulant que des médecins slacquiHeni de 

l'enseignement des sciences vétérinaires, 

les deux hommes se tournent vers l'Écale 

de médecine Victorio à laquelle ils s'affi- 

lient, obtenont un droit de décerner des 

diplômes universitaires à leurs étudiants. 

En choisissant la plus puissante des deux 

écoles de médecine montréalaises, les 

vétérinaires ne pouvaient que raviver un 

peu plus la querelle universitaire et en 

sortir déchirés. 

Les cours s'y donnent depuis 

mains d'un on; la charte de l'institution 

n'est pas encore rédigée que, avant la 

fin de l'année 1886, Daubigny tourne le 

dos à l'école qu'il vient de fonder pour 

lancer un nouveau praiet. L'Écale de rnéde- 

cine vétérinaire française de Montréal, 

qu'il fonde le 4 avril 1886, bénéficie 

de l'appui du très puissant Emmanuel 

Persillier-lochopelle qui règne sur le 

monde médical montréalais et attend son 

heure pour rassembler sous Io férule de 

l'université lavai à Mantréal taut ce qui, 

de près ou de loin, touche la médecine. 

La querelle universitaire vient de diviser 

en deux camps les médecins vétérinaires 

de langue fronçaise. 

Pendant que Io première des 

deux écoles poursuit sur sa lancée et 

obtient la charte qui lui permet de con- 

tinuer ses ociivités, l'école de Daubigny 

progresse si rapidement que, le 9 juin 

1886, quoire ans avant son incarpora- 

tion, elle est admise parmi les institu- 

tions affiliées à la Faculté des arts de 

l'université Laval. Comme sa rivale, 

elle établira ses cliniques sur l'actuelle 

rue Saint-Antoine, à un pas du port, des 

hôtels, des marchés à foin, des pasies 

de coches et des écuries du service 

des tramways où les chevaux abondent 

et, comme l'avait fait la Foculté de 

droit plusieurs années auparavant, elle 

inaugure ses cours théoriques dans les 

locaux du Cabinet de lecture paroissial, 

rue Notre-Dame Ouest. 

La fusion de l'École et de la 

Faculté de médecine, telle qu'elle 

fut décidée en 1889, n'entraînera 

pas automatiquement celle des écoles 

vétérinaires, et Daubigny, qui veut les 

contrôler toutes, entreprend dès le mois 

de février 1 890  des démarches qui abou- 

tiront, au début de l'année 1893, à la 

fusian telle qu'il Io souhaitait. Non seule 

ment Doubigny voulait-il absorber l'École 

de médecine vétérinaire de Montréal, 

mois il rêvait d'un contrôle de I'enseigne- 

ment en langue fronçaise de cette disci- 

pline pour l'ensemble du Québec. Le gou- 

vernement du Québec, qui Favorisait le 

rassemblement des farces saus une même 

bonnière, lui accarde donc ce privilège. 

Deux ans plus tord, à la veille d'inougurer 

les locoux mis à sa disposition dans le 

nouvel immeuble de la rue Saint-Denis, 

l'institution prend le nom d'École de méde- 

cine comparée et de science vétérinoire. 

Au moment où le projet de 

détacher définitivement Laval et so suc- 

cursale se concrétise, celle-ci cohabite 

ovec l'École de chirurgie dentaire dans 

l'immeuble inauguré en 191 3 à l'angle 

des rues Saint-Hubert et De Montigny. 

L'institution, qui répand de son adminis- 

tration au ministre de l'Agriculture qui 

la subventionne, est dotée de plusieurs 





La Trappe d'Oka. Las 
m d r  tiaterciais de 
~embrnbdbb-Trqps 
f m k n t  le monorW de 
~ & ~ & m d b ~ o c  le 
1. n m b i a  1881. La 
vsnua da koppisios drins 
cab rçgicin slliib w 
nord de Manbiiol ei 
bolgr& por b lac dg 
Dsinc M o n ~ ~ a i i i l i ,  
sol& comme wr gogn 
& progr& hhir pwr 
I 'ogrdiurt  rCgionJe. 

clhicpies, instdlbes dans l'infirmerie do régime Ffc ~'inlernd qui a perds6  l'€raie 

[o nie Saint-Antoine. d'&tenir m a n t  de mdlemeni de nos 

Les rrstricibns i n b h t e s  6 la é b s .  » 

chate de ?Université Lovai, cpi obligeait 

cette danière à dlspemer des cours I&P L'b#Bu@ agrlade d'Oka 

tiqirrs 6 QuCbec ci à Montéd, ont inter- 

dit b l ~ w c c u r s c h  d'acccu&r h ll€cole Le Vers 1880, à I'annance de la 

siotur de focolré qu'de rlslcameit. En venin p c k n e  des cisterciens réknmés 

1420, au nraniemi où cela devient ponk $e Ndra-hde-la-Trappe, un jaurnd 

bh, ll€mk po~sévèra dons la voie de soliligne k cantrhiion exeptiomele de 

I'mtonomie. ElCp pasède alma de b l b s  eas religieux r qui Font de C'agricdkire 

sdles cè cours, ua inibressaw musée de leur œ u m  particttllérer d dont I'exm- 

p a h b g i e ,  un laboratoire de bacte pk ltimdem un bur  a nos cukIvateurs 

riologle, un laboratoire de chimie, ek .  qs'm dipbcrble ecprlt de routine 

u Le narnbn des élever, presqw tous a~ache à des rnéhodes v 'd ias  el qui ne 

de cette pvimce, n'est pas encore corn ripcmdent pLs aux besoins du sol [...]. 

sidérable; mois il tend à s'acuohe, eh Les établissements des truppisies en 

fait que les cultivaiewr commencent à h a n a  sonicls vGi&les fermm modiles, 

camprendre ta v d m  ch services qie où butes les ressovrms du sol sont uti- 

pruwt ltur rendre les médecinr vateri- lis& avea une perlediin msrvsil lsu~. 

nams pns~édanr bien leur an. rn Qui ~mpg the r~ i t cm  religieux th p n d r e  

ER 1928, l'école est ~ronsbrée d des élèvws auxqueis Ils enseigaerberit 

i'lnstittit agricde d'Oka, dirig6 par Dom Io science o p i c o b O ~  

Pacôme Gaborry. Les ékic&s s'y pmur- Une dimine d'armées plus tard, 

suivront sclm la krmslc en usage dam soir le'0 mars 1893, les pwes troppistes 

los coUè~es cbsr i$v~s: l'internd. aC1est r k p ~ d e r r t  d une soMuiiation du gou- 

notre opinion, 6crit le docteur Joseph- vernwnent ch Q d e c  et ouvreni une 

Mamime Veilleluc, que le programme de écoletf'agriculture surlrsierrdns qui Leur 

  écale de médecine vétérinaire est plus avaient été céQh par les uibiciens,, 

h r g i  q- celui de m'impcrrte q ~ b U e  pmnbrs seigm~in dw hm. La misa sw 

aube bcuké de I'Univetsitd et c'est le pied de ~'Ccolsdogricultwe est confiée 



ti Dom Antoine Oger, supérieur du m a  la sélection des animavx d'élevage ou sur 

nastbca et vbritable initiateur du prolet le rde  des engrais qui ont contribué 

qd, Iss 27 prhmidres années latgemenrà mékcrer l'état de l'industrie 

d'existence de t'instiiution, ne dérogera agricole dans la g r a d e  rdgion mont- 

pas dr son premier abieciif: ranseignsr Fidaise. A la r i  des onnees 1930, Oka 

et cdiivw les s c k e r  sut lesquelles perd sensiblement la b e u r  des pofea- 

rqmwni l'ügricuûuri ~i les inchstries qui sionnds de l'agriculture qui souhaitent 

s'y mttahenbr. que Is campos agricole se développe 

Modernisé ri nsfructuré à partir aubur dr  l'Écale de science vétérimire 

de 1907, cet ékdhislarrient est a f f i k  &abkt à Sad-Hyacinhs, où se trauverl 

I'annb suivante ci l'Université Lavol, bhnrôt msserntdés l'$cale de laiterie, le 

d m m i  alors 1'ImM~t agr iale d'Oka Centre d'insémination arlificielle, l'Institut 

dont une grands pt de Io rkhesse tierii 

w x  1 8W acres de krre qui formpnl la 

dlibre explaiktian qricda de laTrappe 

& N o h a d u - h c  B. Au momenl de 
le whtion da I'Unlversi~ de Mentr~bl, 

sn 1920, i ' ln6f i~  agkok  d'ma errh;raiie 
le pse d kkds  Pelytscbniqu. et à l1I!cale 

des Hautes É~deis Cat-rrnertiaies el  meik 

t i r l  le siatui d'insiiiut affilib qui &bit  1s 

des arts mhnogers ei I'laatiiut des textiles. 

3usqu'sn 1969, do- qu'die es! iniég- 

b r'Universijé de Mbntr6al ava: le stokit 

dcj facul#, I'institutian bnctiamera sous 

la  tvi& ch ministère de PAgricukure. 

Onze écales d'agriculture awient 

&iê créées pu Q u e k  depuis I'ouuer- 

iure de celle d~ SainkJoaçhim par 

M m e i g m w  & Lavai, en 1670.11 n'en 

sœn depuis pkis da dix ans. 

Son dbeloppemeni s'anéière 

6p&s 1923 par l'additicm de program- 

mes nouvscrux et campl&menlaires qui 

vd fac i l i b r  lo formotion dec agoawnts 

u des fils d'agriculteurs. San rayon- 

nement slntensifia en partle gmce aur 

rcc)i~r~hes doux p&hcati~nsporterit sur 

b pomme du Qu&&, I ' i ndu~ ie  laitière, 

anistait plus que trois au débur des 

années 1960 : ceüe de S a i n ~ n n d d a -  

kcdiere ,  bndée en 1859, l'Institut agrk 

cdc d'Oka et le Gall* Mac Dormld, 

h d é  en 1907. Au début dm années 

1960, I'ensei~nement en I m g w  fraw 

@se des rrcknces de l'agriculture est 

mnki à l'université Laval. 



Ça fait onze ans que ta dure . . . 

Dans l e  Quodier latin 
du 28 lévrier 1954. les 
etudion~s souligneni 
certaines incohérences 
dons le développernenl 
physique de I'Universiié. 

Cette position ne fait pos l'unanimité. Plusieurs administrateurs, pro- 

fesseurs et étudiants approuvent le principe de  l'autonomie provinciale en 

matière d'éducation, mais ils rejoignent ceux qui déplorent le frein qu'elle 

impose à l'évolution de I'éducation supérieure au  Québec. Les recteurs de  

Laval et de  Montréal, Alphonse-Marie Parent et Irénée Lussier, prennent 

publiquement position pour Québec à qui ils demandent cependant de met- 

tre fin à la distribution d'octrois discrétionnaires ou spéciaux et de les rem- 

placer définitivement par des octrois statutaires plus considérables. 

La Conférence nationale des universités canadiennes se réunit à 

Ottawa du 1 2 au 14 novembre pour discuter d e  a la crise canadienne en 

éducation supérieureu, c'est-à-dire des difficultés engendrées par l'arrivée 

massive d'une génération d'étudiants qui exige que I'éducation supérieure 

correspoade aux exigences d'une performance professionnelle ... supérieure. 

Ici encore, le problème financier et la querelle des premiers ministres 

s'imposent, audessus d e  la plupart des suiets à l'ordre du iaur de  la rencan- 

ire. Au début du  mois, en prévision du congrès, les présidents des assacia- 

lions étudiantes des universités Bishop, Laval, McGill, Montréal, Sherbrooke 

et Sir George Williams signaient une résolution unanime priant les adminis- 

lrateurs de  ces institutions d'«accepter les subsides d'où qu'ils viennent 

pourvu que ces subsides favariseni les buts qu'elles poursuivent et n'entra- 

vent en rien leur fravail et leur liberté d'action ». 

Une résolution des professeurs de l'université de  Montréal s'adresse 

3u premier ministre du  Québec : «II ne faut pas perdre de vue que, constitu- 

tionnellement et financièrement, la province a Io responsabilité de  régler le 

~ rab leme avec les universités elles-mêmes. Le conflit pol i t ic~onst i tut iannel 

qui met aux prises nos gouvernements fédéral et ne doit pas con- 

damner nos universités à la sfagnation. Nos universités ne peuvent attendre 

patiemment l a  fin des débats en cours. Leur devoir est de répondre aux 

besoins de la populatian et elles ont le droit d e  recevoir de  la populatian 

toute l'aide linancière voulue. » Plus généralement, et cela en dépit de I'aug- 

mentation de la  contribution fédérale, le congrès jette une lumière crue sur 

es conséquences éventuelles du laisser-aller des dernières années. A l'issue 

de la rencontre de trois iours, la Conférence nationale des universités 

canadiennes lance ce cri d'alarme: « Les représentants de  l'enseignement 

supérieur au Canada, après mûre délibération, considèrent comme un devoir 

impérieux d'avertir l'opinion canadienne que la situation financière des col- 

lèges et des universités est devenue critique et devrait faire l'objet d'une grave 

inquiétude nationale: il est incontestable qu'elle compromet déjà l'essor el le 

prestige de  la  nation. Cette situation ne sera résolue que par l'action 

énergique et la  collaboration immédiate de tous les gouvernements du 

Canada, du monde des affaires et de  l'industrie, et des bienfaiteurs en 

général. » 

Malgré le consensus des universités qui soutiennent que 

Québec doit compenser par des octrois statutaires l'absence des subsides 

fédéraux qui ont effectivement été portés de huit à seize millions de  dollars, 

le premier ministre garde le silence. Selon le Devoir, il mijote des plans 

gobscurs» et la session parlementaire, qui s'ouvre le 14 novembre, devrait 



lui fournir l'occasion de sortir de son mutisme. Au député et chef de I'oppo 

sition, René Hamel, qui aborde, en Chambre, la quesfion de l'aide aux uni- 

versités, Maurice Duplessis répand en soulignant l'ampleur et le nombre des 

projets qui seront annnoncés par le gouvernement et, parmi ceux-ci, la cans- 

tructian de «centaines de nouvelles écales». «Les gens, diro-t-il, ne voient 

dans I'éducatian que l'université. Or, l'université c'est Io coupole et nos écoles 

élémentaires sont les murs; il ne faut pos socrifier les murs pour la coupole. 

Nous ne pouvons, du iaur au lendemain, réaliser tout ce que nous désirons. » 

Plus tard, abordont la question de l'intervention fédérale dans le contexte par- 

ticulier de l'éducation, il remonte le cours de l'Histoire, depuis 1760 iusqu'li 

Io Confédératian et, de là, iusqu'en 1956.11 énumère les accrocs aux ententes 

et les interventions inopinées d'Ottawa, puis il éclaire le sens de son attitude 

qui est, assuret-il, dépouillée de toute arrière-pensée partisane : u En défen- 

dant les droits de ma province, ie n'ai iamais pensé aux prochaines élections, 

mais seulement aux prochaines générations [...]. Je I'oi dit et ie le répète, il 

y a des gens à Ottowo qui veulent la disparition des provinces et de notre 

langue. II y en a qui veulent s'emparer de I'éducaiion. Ils s'y prennent de 

longue main. B 

La diffusion du rapport Tremblay tarde. ((Nous n'avons aucune objec- 

tion à sa distribution, ossure le premier ministre. Et pourquoi en aurions-nous? 

Le rapport supporte à cent pour cent I'ottitude que le gouvernement a tou- 

jours défendue. » Et les octrois statutaires? «On n'en a pas d'autres dans la 



mkslr.rimawwy 

Ler &vdionb regrettant, un peu, beaucoup. 
pussionnément, leur MQis~fi de la rue 

De Maritigriy où, pour aun 25 cerinesi, 

on leur wrvoit un repas chaud avec urrs 
bauteilie de hi1 frois. En 1950, dons ce 

qu'ils appellent le joint de Volèm Lovallée, 

una cohtkriu d!&brissims surnommée 

VüIdret&ria, il en coiite près du double ... 

Mais, se dit-on, n'esice pus le prix à payer 

p u r  s'eh Bkv& nudusrua de Io vllleii 

Ncismlgiques, les étudlonis dkpbreni Io 

perte des petits plaisirs de la vie dons ['est. 

La librairies sons dûuk, mois dovanloge, 

pepitGtrs, les chormes du Café Soinb 

loques et e u x  des filles qu'on n'épouse 

p a s .  Ils pleureni lm moisons de chambre ei 

outre3 pensions s i t u k 5  h un pu, du coeur 

de Io ville. Depuis l'inauguration de Io 

a bur  d'ivoire,, plusieurs logent encore 

dans les mhrner quartiers, chez des gens 

qui ont l'habitude de mite dientéle ou 

goursei dbgorni, et i ls  w renden1 b I'univer- 

silkrn iramwy, un leni et fortueux sup 

plice quotidien vms ICI terre pmromise, à 

a six cennes el qwrt ii le voyage ! Pwrquoi 

follai~il que Io kquenhtiort des irbs hüurs 

lieux du sowiir  oppo pore nie d un chemin 

de croix8 Pourquoi foltait4 ainsi lucher les 
cerveaux & demoiri ou [oiie d'une faloi* 

escarpée, 6 peine adoucie pt le plus tong 
ë ~ d i e r  de b i s  [omis consbuil d Monirecil ? 
Qu'il neige, vanie ou pleuve, les mrobins 

subissent I 'kprew de5 341 marches. 

province de Québec, car tous les octrois sont basés sur des statuts. >t Même 

s'il ne circule pas officiellement, quelques centaines de copies du rapport 

ont été distribuées sous le manteau par la Chambre de commerce et par 

quelques organismes. On en connaît les canciusions, qui suscitent l'espoir 

d'un diabgue entre Québec et le gouvernement central et la possibilité 

d'aborder les questions constitutionnelles sous l'angle, alors inédit, du fédéra 

lisme renouvelé. «Jamais auparavant, écrira l'historien et professeur Michel 

Brunet, les Canadiens français du Québec ne s'étaient interrogés avec un tel 

effort de lucidité sur eux-mêmes et sur leurs problèmes collectifs. » 

À propos du sort des universités, les commissaires partagent le senti- 

ment général et déplorent le colmatage ponctuel des brèches financières qui 

«laisse dans l'ombre tous les besoins réels auxquels il a été impossible de 

répondre ou dont la satisfaction aurait entraîné un déficit beaucoup plus 

élevé: bibliothèques et laborataires mieux équipés; nombre suffisant de p r o  

fesseurs de carrière; traitements plus canformes aux revenus moyens des 

professions de même niveau intellectuel, honoraires plus convenables pour 

les chargés de cours; meilleur équilibre entre la recherche et l'enseignement 

dans l'activité de l'université B. Les «essais de solution » proposés balisent les 

voies et tracent les frontières de l'intervention gouvernementale ((destinée à 

prendre un caractère permanent et à devenir leur première source de 

revenus,. Pour atteindre leur but, qui est d'assurer le mieux possible la vie et 

le développement des universités, les octrois gouvernementaux doivent être 

suffisants et pleinement justifiés; ne pas porier atteinte à l'indépendance des 

universités ; présenter un caractère de cantinuité et être versés aux universités 

selon un node bien défini et à des intervalles réguliers afin de rendre leur 

administration moins onéreuse. 

Si le premier ministre du Canada estime que legouvernement a le droit 

constitutionnel d'offrir une assistance aux universités et qu'il est de son devoir 

el de sa respansabilité de la lui apporter, de leur côté, les chambres de com- 

merce, l'Association catholique de la ieunesse canadienne-française et les 

sociétés Saint-JeamBaptiste de la plupart des régions du Québec invitent leurs 

membres h prendre connaissance du rappport Tremblay et à réfléchir sur la 

liberté fiscale de leur province. La discussion en cours, écrit Esdras Minville, 

doyen de la Faculté des sciences sociales et futur directeur de l'École des 

Hautes Études Commerciales, ((se déroule en pleine confusion D. Déplaront 

le silence et l'attitude des collèges et universités du Québec, Minville aioute: 

«II a fallu la Commission d'enquête sur les constitutionnels pour 

amener les collèges à prendre conscience de leurs responsabilités communes, 

les décider à s'associer et à formuler, comme corps, un plan d'ensemble. 

Quant aux universités, elles s'en sont tenues à leur splendide isolement. D 

Le pouvoir Ctudiant 

Pendant que l'intérêt général se cristallise autour des problèmes 

constitutionnels, la société québécoise évalue et des groupes s'unissent pour 

réclamer des aiustements sociaux. On parle de démocratiser l'écale et les 

soins de santé. Des organismes et des entreprises privées élèvent le ton, récla- 
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Dans les faits, les collèges pour filles affiliés à l'université de  Montréal 

sont, comme ceux qui existent ailleurs au Québec, traités autrement que les 

collèges pour garçons puisqu'iIs ne sont pas admissibles à la subvention 

statutaire annuelle de  15 000 $ versée aux collèges par l'entremise de la 

Fédération des collèges classiques. Le rapport Tremblay condamnera cette 

entorse à l'équité et remettra en question la situation particulière de  I'ensem- 

ble des collèges classiques qui évaluent en fanction des universités dont ils 

constituent la Faculté des aris. 

Hélène Pelletier, étudiante en lettres, se prête à une entrevue publiée 

dans l e  Quartier latin du 24 mars 1955. S'opposant à tout projet qui vise la 

«féminisation» du cours classique, elle précanise qu'il dure huit ans, plutôt 

que quatre, comme c'est le cas dans les 22 collèges de garçons, que les 

normes saient resserrées pour devenir équivalentes à celles qui sont en 

vigueur dans les collèges pour gorçons, que soit approfondi l'enseignement 

des matières telles que les sciences, l'histoire, la philosophie et les lettres et, 

enfin, qu'on donne aux religieuses du  temps pour mCirir et se cultiver. Quant 

à Io préparation des filles aux études universitaires, il vaut mieux ne pas 

s'illusionner: «Taut d'abord, an ne les informe aucunement sur les carrières 

qui sont à leur disposition. O n  insiste uniquement sur la vocation au mariage. 

Les religieuses ont comme perspective que le cours classique et l'université 

ne sont que transitaires jusqu'à ce que la jeune fille se marie. Les carrières 

intellectuelles n'ont pas de valeur à leurs propres yeux. O n  ne croit pas que 

cela puisse carrespondre à un besoin aussi profond que I'amaur chez la 

femme [...]. Psycholagiquement, d'autre part, les jeunes filles sont mal pré- 

parées paur entrer à I'université parce qu'on leur inculque trap cette théorie 

que sur le plan intellectuel hammes et femmes ont un comportement différent. » 

Rien ne sera donc tenté pour attirer les filles à I'université. En 1956, 

dans le cadre d'une rencantre avec les étudiants, le recteur Irénée Lussier, 

qui a succédé I'onnée précédente à Olivier Maurault, déplore que I'institu- 

tion soit prise à partie à ce sujet: « Est-il besain d'affirmer ici que l'université 

favorise les études classiques paur les ieunes filles [...] et que jamais, au con- 

traire, elle ne s'est opposée à ce que les écoles publiques favorisent la gent 

féminine d'une ascension gratuite à I'immatriculatian. » Les Filles, qui représen- 

taient un vingtième de la population étudiante en 1948, constituent, dix ans 

~ l u s  tard, le tiers des effectifs. Pourtant, leur sexe a beaucoup à voir avec les 

pragrammes d'enseignement qu'on leur réserve. Le mémoire de  1954 sou- 

lignait, au chapitre des initiatives récentes, « le mouvement des écales 

ménagères encauragé et soutenu à la fois par l'Église et I'Etat et qui cherche 

à découvrir une formule plus appropriée aux femmes que le cours classique 

ardinaire. O n  ne saurait dire que le but sait auiourd'hui entièrement atteint 

et sa farmule est à réexaminer. O n  peut craire cependant qu'elle ne s'intègre 

pas parfaitement dans le régime d'éducation de Io province de Québec. Elle 

ne conduit en effet à aucune carrière autre que le mariage et le professorat 

dans les instituts familiaux eux-mêmes. Mais si le mariage est la vocation 

ordinaire de la femme, les modifications sociologiques plus immédiatement 

sensibles dans les villes, l'émancipation graduelle de  la Femme, les besoins 

de la la diminution du  recrutement des communautés religieuses, 



les progrès de la science et de la technique, le régime d'impôt, nous obligent 

de considérer aussi autre chose. Des carrières s'ouvrent à l'élément laYque 

féminin depuis la laborantine jusqu'à la diététiste dans le damaine des 

sciences, de la dactylo au chef de secrétariat ou à la publiciste dans les 

affaires, de la garde-malade à l'assistante sociale dans le domaine de la 

philanthropie, sans parler des échelons supérieurs de chacune de ces car- 

rières, des professions libérales en général ou de la direction des entreprises 

aù les femmes rencontrent les hommes sur un même palier. n 

Les collèges classiques pour filles ou pour garçons, tels qu'ils existent 

alors, sont menacés, au moins dans leur caractère privé. 11s ont été étudiés et 

critiqués par la commission Tremblay qui aimerait voir les cammissions sco 

laires louer un rôle dans l'enseignement classique. Le recteur de l'université 

de Montréal craint les conséquences culturelles d'une intervention sur la struc- 

ture et le fonctionnement des collèges: u l l  est certain que des esprits 

supérieurs accèdent à la culture véritable sans avoir besoin de passer par 

des cadres définis. II est non moins certain que le cours classique ne donne 

pas d'envergure intellectuelle à ceux qui au départ en sont incapables I...]. 
Mais ces collèges ont-ils reçu tous les élèves de choix qu'ils auraient dû 

recevoir? De l'avis de presque taus, les humanités, telles que nous les con- 

naissons dans leur ensemble, restent le meilleur instrument connu pour p r o  

duire de ces hommes. On peut discuter sur le point de vue de savoir s i  tous 

les étudiants doivent étudier le latin pour accéder à la culture, mais on ne peut 

plus discuter sur l'aptitude plus grande de certaines disciplines intellectuelles 

pour former l'esprit. n 

Si les pédagogues se préoccupent de la formation des étudiants, ces 

derniers s'interrogent sur I'envirannement universitaire qui leur est proposé 

comme sur les retords dans la mise en chantier du centre social et de l'hôpi- 

ta1 universitaire. À ce chapitre particulier, les médecins de la Faculté de 

médecine se ioignent à eux pour ranimer le souvenir de certaines subventions 

versées à l'intention de la Faculté dans la cassette universitaire et qui ne lui 

profitent pas encore. On réclame la réalisation des promesses cent fois 

réitérées depuis 1948. Déjà, en 1954, on annonçait la relance des travaux 

estimés 6 douze ou treize millions de dollars et l'ouverture prochaine de 

650 des 750 lits dont les vrais bénéficiaires devaient être les étudiants en 

médecine et les « head-nurses » qui seraient formées à cette u écale» ainsi qu'à 

l'hôpital SainteJustine pour les enfants, situé à quelques rues de l'université. 

Au début de l'année 1957, alors qu'on annonce le dépôt de nouveaux plans 

définitifs)), la colère éclate. Willie Jacob signe dans Le Doc, journal étudiant 

de la Faculté de médecine, un article cinglant où, en noir sur blanc, il parle 

d'obstruction: «Dans certains milieux hospitaliers, écrit- il, l'an sent une indif- 

férence au une phobie constante s'élever. Chacun se demonde si son hôpi- 

ta1 en souffrirait. Perte d'internes, dit-on, perte de professeurs, etc. Et, sans 

chercher à solutionner ce problème, on se prononce dans une négative éter- 

nellement irréversible [...]. n La méfiance des hôpitaux est transmise aux politi- 

ciens, et des politiciens à l'administration universitoire. «Certains, demande 

l'étudiant, peuvent- ils se permettre moralement d'influencer les politiciens et 

les gouverneurs qui tiennent entre leurs mains le sort de l'université? B En 
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l'hôpiiol Soinie-Justine, 
du nom de Justine 
LocosieBeoubien el de 
sainte Juitine, martyrisée 
sous Néron D'une moi- 
son de la rue Saint-Denis 
à une oulre, ovenue 
De Lorimier, les enfonls 
molodes seront enfin 
reçus, en 1913, dons le 
premier hôpiiol Sointe 

Justine, construit O l'ongle 
des rues Soint-Denis et 
De Bellechaise, dons 
l'est de Io ville L'hôpital, 
offilié depuis so crtioiion 
O I'Université de Monirbl, 
est recanstruit sur le 
chemin de Io Cale-Soinie- 
Caiherine, dons I'ouesl 
de Io ville, ei inauguré le 
9 novembre 1957 

1958, l'aile A de l'hôpital universitaire est camplétée. Le système d'inter- 

communicatian est installé dans toutes les chambres, mais, faute d'argent 

paur parachever les travaux dans les ailes B et Cl ils sont suspendus. La presse 

s'en mêle. Puisque l'université est déià à l'étroit, les Gérard Filian, Gérard 

Pelletier et Jean-Louis Gagnan suggèrent qu'après consultation des saus- 

cripieurs, an abondonne le proiet d'hôpital et que l'aile auest du bâtiment 

universitaire soit réservée à l'enseignement. 

Au mois d'août 1957, les frais de scalarité sant maiarés d'une cen- 

taine de dallars. A la rentrée, les étudiants raniment les perspectives d'une 

grève. On plaide pour la réforme de I'enseignement et la gratuité scolaire, 

de la première année du caurs primaire jusqu'à l'université. La pression exer- 

cée par les étudiants a meilleure presse que la cause de l'université dant I'éiat 

des finances ne suscite plus de compassion. En décembre, quand l'université 

de Montréal s'engage dans la campagne annuelle du Prêt d'honneur, créé 

le 29 mars 1947 par la Société Saint-Jean-Baptiste, la réaction n'est rien de 

moins que négative. Le Devoir, après avoir prophétisé «qu'un jour une révo- 



lution pourrait bien éclater», reproduit dans l'édition du 13 décembre un 

orticle paru Io veille dans Le Quartier latin, article où le Prêt d'honneur était 

comparé O toutes les formes de quêtes et de bingos servont à financer 

plusieurs institutions québécoises : «II serait malséant de s'élever contre une 

si belle initiative, une des rores tentées pour souloger le fardeau des étu- 

dionts (...]. Depuis des onnées, on préconise un ministère de I'éducation, 

depuis des années, tout le monde semble d'accord [...]. Nous sommes 

fotigués d'être polis, le respect de toutes les outorités commence à peser lourd. 

Nous sommes écœurés des belles phrases, des mats creux, des petites 

susceptibilités à ménager, des petites autorités O douilletter. Prenez garde, 

notre mande naus réserve toutes sortes de spoutniks et les derniers à être 

lancés ne seront pas nécessairement les moins inoffensifs. >p 

A la fin de l'année 1957, l'institution n'est déià plus ~papula i re dans 

les mossesm, selon le mot de Gérard Filion, directeur du Devoir. Bien peu de 

personnes sont disposées à panser les plaies qu'elle expose trop fréquem- 

ment. Même ceux et celles qui, autrefois, se partaient volontoires pour lui offrir 

leur soutien s'interrogent maintenant sur les couses de ses diffi- 

cultés. De l'argent, elle en a plus qu'autrefois. Moins qu'elle ne le souhaiterait, 

mais sa situation financière, comparable à celle de la moiarité des univer- 

sités canadiennes, lui permet de fonctionner dans des conditions cent fois 

meilleures qu'en 1942. 

L a  pression monte 

Hausse des frais de scolarité, prablèmes de transport au de logement 

ne freinent pas la course des étudiants vers le savoir et, bon an mal an, on 

enregistre une augmentation sensible de Io clientèle étudiante dont les obiec- 

tifs s'adaptent aux courants de l'heure. Cette clientèle attend de l'université 

les clés d'un mande scientifique et technologique qu'elle découvre à travers 

des expériences aussi spectaculaires que le lancement de satellites ou les 

projets de voyages interplanétaires. Quand l'université voudra savoir à 

quelle époque l'intérêt pour les sciences exactes s'est affirmé, elle la situera 

autour de 1957-1958 olors que les inscriptions dans les facultés tradiiion- 

nelles - théologie, droit, phormacie, lettres - diminuent progressivement ou 

profit des facultés O coractère scientifique. En 1958, l'École Polytechnique 

présente 120 étudiants à la collation des grades, soit le plus important con- 

tingent de diplômés de son histoire. La même année, la Faculté des sciences 

occepte, pour leur perfectionnement seulement, des diplômés du cours 

générol scientifique. 

Le premier ministre Louis S. Saini-Laurent, qui a démissionné en 1957, 
est remplocé par John Diefenbaker à Io tête du gouvernement conadien. Les 

questions entouront la fiscalité fédérale-provinciole et le gauvernement cen- 

tral sant à l'ordre du iour, y compris celles qui touchent les contributions 

fédérales dans le champ de I'éducation supérieure. Le mois de février est 

marqué par deux importantes conférences sur I'éducation. 10 première, 

organisée à la hâte, a lieu 6 Montréal du 7 au 9 février et rassemble des 

représentants de tous les milieux intéressés à une réforme de l'enseignement. 

Jeon.Pierre Goyer, 
Francine Lourendeau et 
Bruno Meloche devon1 le 
Portement de Québec, 
ou mois de mors 1958. 
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Les grands thèmes associés au concept de démocratisation sont discutés sur 

la t lace publique : gratuiié scolaire, fréquentation obligatoire de I'écolo, coor- 

dination des programmes, formation de personnes qualifiées, participation 

financière des industriels canadiens-français à I'éducation de leurs compa- 

triotes, etc. Le 12 février, à quatre jours de l'ouverture de la conférence cana- 

dienne sur I'éducation qui doit avoir lieu à Ottawa du 16 au 20 février, la 

Confédération des travailleurs catholiques du Canada et la Fédération des 

travailleurs du Québec adressent au « surintendant de I'lnstruction publique 

de la province de  Québec » un mémoire favorable à la ((démocratisation de 

l'enseignement » dans lequel les deux organismes réclament la scolarité obli- 

gatoire jusqu'à l'âge de  seize ans, la gratuité scolaire à tous les niveaux et 

la démocratisation des institutions scolaires. 

Les mêmes thèmes préoccupent les 800 délégués à la  conférence 

d'Ottawa, présidée par le docteur Wilder Penfield. O n  y déplore l'absence 

des représentants officiels du département de  I'lnstruction publique et des 

universités du Québec, mais les besoins particuliers du Québec, son rôle à 
travers la Fédérafion des provinces et son attitude face à la Constitution lui 

valent le respect de ses partenaires qui lui souhaitent néanmoins un gou- 

vernement plus ouvert. I'événement qui a nécessiré deux années de pré- 

paratifs est financé par l'industrie canadienne, depuis longtemps conviée à 

collaborer à la recherche de solutions à ce problème collectif. u C'est un signe 

des temps », écrit Louis Laurendeau dans l'édition d'avril de la revue Relations, 

«l'éducation cesse enfin d'être l'affaire exclusive des "professionnels de 

I'enseignement" pour devenir la responsabilité du pays tout entier. D 

Depuis l'automne précédent, l'Association générale des étudiants de 

l'université de Montréal participe à la coalition des associations étudiantes 

des six universités québécoises qui militent en faveur de la gratuité. Leur p r e  

mier obiectif: rencontrer le premier ministre et lui remettre un mémoire 

décrivant la situation financière des étudiants. C'est en vain que la coalition 

s'adresse au premier ministre qui, n'ayant pas même accusé réception de la 

lettre du 8 janvier, répond à celle du 9 février en affirmant qu'il lui est impos- 

sible d'accorder d'entrevue aux étudiants en raison du utravail déià très 

considérable nécessité par l'administration de notre immense province en 

plein développement». 

Le 24 février, cinq jours après avoir essuyé ce refus, les étudiants 

réitèrent leur demande et exigent une réponse ovant le dernier jour de  février. 

En attendant, ils organisent un premier débat qui a lieu le 26, dans le centre 

social inauguré depuis peu. Le lendemain, une édition spéciale du Quartier 

Latin invite les étudiants à participer, le soir même, à un référendum précédé 

d'un auire débat au cours duquel les conférenciers font   en cher la balance 

en faveur d'une grève d'une durée indéterminée. Une consultation semblable 

a eu lieu dans les cinq autres universités. McGill, Laval et Bishop favorisent 

la grève illimitée. Sir George Williams opte pour la grève d'un iour et 

Sherbrooke, qui a participé à la rédaction du mémoire déposé par la coali- 

tion au bureau du  premier ministre, recule. Selon l e  Devoir du 6 mars, les 

~ ~ u e l q u e  700 étudiants de cette université ont é ~ é  soumis à de très grandes 

pressions de la part des autorités qui se sont violemment prononcées contre 

la grève n. 



Le Il novembre 1858 

À Mantréal, l'arrêt des études débute à 7 h 30 le matin du 6 mars 

quand les étudiants bloquent l'accès au  campus. II prend fin en soirée, sur le 

départ de trois délégués de l'Association générale des étudiants dont la  mis- 

sian est d'assiéger le bureau du premier ministre et de n'en revenir qu'après 

avoir été entendus. Francine Laurendeau, Jean-Pierre Goyer et Bruno Melache 

prennent le train à la gare Windsor. Chaque matin, pendant deux mois, 

E( Les Trois* se rendront au bureau du  premier ministre où ils serant poliment 

reçus ei ... éconduits. 

Même délivré du fardeau des sessions parlementaires, le premier 

ministre reste silencieux. Une première entrevue accordée aux représentants 

de Io Ligue d'action universitaire lui permet d'aborder non pas le thème de 

la gratuité, mois plutôt celui du prêt étudiant. Insatisfaits, les présidents des 

associations de  toutes les universités, incluant celui d e  Sherbrooke, qui se 

désistera cependant à la dernière minute, sollicitent une nouvelle rencanire. 

Maurice Duplessis les recevra le 2 décembre, loin des iournalistes. A huis 

clos, diront les étudiants qui ont bravé une tempête exceptionnellement forte 

pour être fraîchement toisés par une « rangée de ministres*. La réunion prend 

Fin deux heures plus tard sans avoir éclairé les étudiants sur les intentians du 

. 

Monsieur Jean Cournoyer, prCsldenr 
Associatlon d e s  Etudlantç de 

I'Unlversité de Montréal, 
Montrial. 

Monsleur le président, 

Je viens d e  prendre connaissance de votre 
lettre d u  1 0  novembre courant par laquelle les présldents 
d e s  conseils Étudlanta d e s  ublversitéa d e  la provloce de 
Québec demandent une entrevue. 

C o n o s  vous le savez, notre nesslon parle- 
mentalre débutera iercredl d e  la semalne prochalne, le 19 
d u  courant. Les quelquea semalnen précédant la session 
apportent un surcroft d'ouvrage considérable occasionné 
par Isa préparatifs dea travaux parlementalres qul s'aJou- 
tent au travall d é J i  énorme que comporte I ~ a d m l n l a t r a t l o o  
d e  notre immense provlnce en plein essor. 

Ausslt8c que poasibls dane les clrcons- 
tances, c'est-1-dlre mardi, le 2 décembre prochain, a 
10.00 heures de l'avant-midl, Il me fera plalalr draccor- 
der une entrevue aux présldents universltalrea qui ont slgné 
la lettre conJolote d u  10 novembre e t  cela asln d'étudier 
avec eux le projet de 1 ~ ~ l s l a C l o n  qul aera soumis plus tard 
'à I'approbatlob d e s  Chambres s r  qul concerne laalde Linan- 

u Les Trois n O QuBbec. 

Un mystère n'o lomois 
été percb Comment le 
premier ministre O-bil 
pu rbpondre, dès le 
1 1 novembre 1958, a 
une lettre poslée Io veille 
et qu'il n'ovoil pos encore 
reçue2 



1 gouvernement: <r Lesecrétaire du premier ministre a fait savoir au public q fe  

l'entrevue s'est 4&~y&P~!9 p J ~ p n , d e  ;ordialité. Nous nous permel- 

tons d'aiouter {ue tout s'esf GeraÙle ans a pus  cordiale intransigeance. n 

les étudiants n'ant pas eu le laisir d'aborder la question de la 

k te@djitfif , - , /  o@7$11e d e - @ ? " l b i ~ -  

. Le gouvernement pourra dire qu'il a 

'à rembourser le montant dant elles 

ratuilé scalaire. « M .  Duplessis, 

niversité de Montréal n'en 

Serons-nous capables de 

1 ken t  plusieurs raisons, mai( la principale, c'est le manque d'aptitudes pour 

1 6 discipline choisie: nous Jevons donc adopter une technique de triage des 

andidats aux études. Le toit de l'éducation ne nous laisse pas d'autre choix, 
\; 

mârriesiJa=techsiguee,.sbvère pas parfaite. » 

La déclaration du recteur, qui précède l'annonce d'une augmentation 

de scolarité et d'un déficit budgétaire de  un million deux cenr 

mille paur l'année universitaire 1 958-1 959, est largement repro- 

les iournaux. Maurice Duplessis, qui ne les a pas lus «ces iours 

derniers n,. affirme avoir *beaucoup d'hésitation à croire que le recteur de 

If Université de Montréal ait fait celte déclaration, car elle ne serait pas de bon 



alai et serait basée sur la méconnaissance». À prapas des dangers qui guet- 

tent les facultés culturelles, le premier ministre jette un peu d'huile sur le feu 

en soulignant qu'à la veille de I1inauguratian de la nouvelle Ecole Paly- 

technique, il cest plus important de dépenser de  l'argent pour une écale 

moderne de génie que d'accorder des bourses à des étudiants qui n'étudient 

pas et ne veulent pas s'aider eux-mêmes )). Pour l'université, dont les liens 

avec les deux grandes écoles affiliées cancernent uniquement les p r o  

grammes ei les diplômes, la menace est limpide. 

À Montréal, où on lit les iournaux, la déclaratian du recteur a été enten- 

due, comprise et mal reçue. Comment peutan, demande la presse, vérifier 

l'état réel de la situation? Qu'en est-il vraiment des finances de l'institution? 

O n  s'en prend au secret entaurant les délibérations du conseil des gau- 

verneurs dans ce dassier. Pour le directeur du Devoir, l'université de Montréal 

devrait publier, à l'instar de McGill, un rapport financier annuel assorti de 

prévisions budgétaires. Elle devrait, par surcroît, indiquer une fois pourtoutes 

comment ont été dépensés les millions produits par la campagne de souscrip 

tion. «Qu'en ont-ils fait? Un centre social, une maison des étudiants et peut- 

être aussi - on en a entendu parler entre les branches - un fands de  retraite 

pour les prafesseurs. Combien a été dépensé? Combien reste-t-il en caisse? 

Combien O caûié chaque réalisation? Que se prapose-tan de faire avec le 

reste puisque M. Duplessis a écarté péremptoirement le prajet d'un hôpital 

universitaire? Personne ne le sait [...].» Quant à espérer l'aide du gou- 

vernement vers lequel l'université se tourne, l'éditorialiste y voit une perte de 

temps, le premier ministre n'ayant jamais favorisé l'essor des universités. «Les 

derniers foyers de résistance intellectuelle dans la province de Québec sont 

les collèges classiques et les universités; tout le reste s'est mis au pas; la  pen- 

sée officielle, c'estùdire l'absence de pensée, s'est installée dans tout le reste 

de rotre enseignement. >t 

La Chambre de commerce de Montréal recommande la publication 

du  bilan de l'institution et préconise une nouvelle formule de financement 

«assuré en partie par  l'État provincial, en partie par la libre entreprise qui 

néglige singulièrement sa mission à cet égard» et, dans une praportion 

n'excédant pas 3 0  paur cent, par les frais d'inscription. Ces réactions por- 

tent fruits. À la réunion du conseil des gouverneurs, le 16 juin 1958, trois 

points principaux sont à l'ordre du iour: le déficit, le salaire des professeurs 

dont plusieurs quittent leur emplai pour laire carrière dans l'entreprise privée 

et, bien sûr, les frais de scolarité. Des =fuites» indiquent que l'université a 

abandonné le proiet de majorer de  50 $ les frais de  scolarité et que les 

salaires du personnel seront augmentés grâce à une providentielle enveloppe 

tirée d'un fonds de  sur plus^. Cette provisian d'un million et demi de  dollars 

est canstituée de restes de subventions et d'octrais accumulés au cours des 

récentes années. Le 6 décembre, et cela pour la première fois depuis 25 
ans, l'université publie ses états financiers et diffuse, en même temps, le bilan 

de  la campagne de souscription de 1947-1 948 .  Le gouffre est, somme taute, 

moins profond qu'on ne le croyait, soit de 3 3 7  61 1,88 $, et les actifs de I'insti- 

tutian s'élèvent à 3 0  millions de dollars, dont les deux tiers en immobilisations. 

Sans qu'aucune subvention ne soit venue alléger le fardeau de l'université, 
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le portrait Financier est plus acceptable. Le 9 décembre, devant les membres 
de  la chambre de commerce rassemblés pour l'entendre, le recteur réduit 

encore la portée du déficit qu'il avait annoncé : « L'Universifé n'a pas de dette 

réelle s i  ce n'est celle de la reconnaissance envers ses bienfaiteurs. » 

Les professeurs ont traversé les périodes noires en restant fidèles à la 

cause de l'institution et de l'éducation. Patiemment, ils ont attendu des iours 

fastes qui ne sont jamais venus. Mais, malgré les promesses formulées par le 

recteur, certains parmi les plus réputés abandonnent. Les premiers départs 

n'ont inquiété personne mais, au  début de  1959, il est convenu de  consi- 

dérer ce phénomène comme une « saignéen due à l'absence d'échelle sala- 

riale. C'est pour éviter à l'université d'entrer dans ce cuide-sac que, dix ans 

plus tôt, l'enquêteur lrwin Conroe recammandait d'instaurer une politique 

salariale scientifique et claire, d'augmenter les salaires à un niveau compa- 

rable à ceux des universités nord-américaines e i  de l'industrie privée et de 

Favoriser l'embauche de professeurs de carrière. Leur salaire était, à cette 

époque, inférieur de quelque mille dollars à celui du marché. 

Le 2 0  avril 1955, quatorze professeurs représentant les facultés de 

l'Université convoquent une « réunion générale des professeurs de  carrière » 

au cours de laquelle ils fondent l'Association générale des professeurs de 

l'université de Montréal (AGPUM], qui deviendra I'APUM. De l'avis de 

plusieurs, l'association, qui représentera non seulement les professeurs, mais 

également les doyens et les cheFs de dépariement, aurait dû naître vingt ans 

plus tôt, à l'époque où l'université allégeait le fardeau de  ses problèmes 

administratib en réduisant et en suspendant le traitement de son personnel. 

Malgré les recommandations du  rapport Conroe, malgré les représentaiions 

individuelles, rien n'est correctement défini en 1955 et le vague entoure 

encore des suiets aussi importants que les conditions de  travail, la rémunéra- 

tion, le régime de retraite, les critères de  recrutement ou la définition des 

titres universitaires. Les premiers travaux d'envergure de I'AGPUM, qui est 

présidée par l'historien Guy Frégault, portent sur la caisse de retraite dont 

les professeurs ont décidé de  définir les normes. Michel Brunet préside le 

((comiié des pensions » qui, en novembre 1956, s'oppose à l'établissement 

du fonds de pension tel qu'il a été conçu par l'université, puisqu'il ne tient 

pas compte, entre autres, des EL risques de fluctuations économiques s. les 

délégués de I'AGPUM ayant obfenu certains aménagements, I'association 

convoque ses membres à une assemblée générale cours de laquelle i l s  
acceptent un fonds de  pension modifié. 

Au début de l'année suivante, la question des échelles d e  salaire, 

véhiculée par le «comité des traitements» présidé par Jean-Marie Demers, 

prend la tête des préoccupaiions de I'AGPUM. En février 1957, le refus du 

recteur d'appliquer une échelle de  salaire dans la  mise au  point du prochain 

exercice budgétaire provoque la déception. Au cours des mois suivants, les 

membres du comité négocient les définitions des charges des ~rofesseurs et 

tentent d'échapper à une échelle qui tiendrait compte du statut matrimonial 

et des charges familioles. Le 3 0  novembre 1959, le comité, représenfé par 

Jacques St-Pierre, peut enfin présenter un projet d'échelle qui doit entrer en 

vigueur le 1" juin 1960 et qui ne sera renégocié qu'en 1963. 



L'impandérable survient à Schefferville le 7 septembre 1959. Le décès 

du premier ministre Maurice Duplessis marque littéralement la fin d'un règne 

qui a débuté quinze ans plus tâi, le 8 août 1944. La tenue   roc haine d'élec- 

tions rallie les Québécois autour d'un obiectif social commun qui consistera 

à amorcer les réformes qui s'imposent après des années de stagnation. 

Paul Sauvé meurt le 2 ianvier 1960, un peu plus de trois mois après 

avoir pris la tête du gouvernement de  l'union nationale. Le temps qu'il fallait 

pour susciter l'enthousiasme des Québécois et pour engager son gouverne- 

ment à répondre à leurs attentes. O n  s'inquiète. Son successeur saura-t-il nour- 

rir l'élan de liberté qui souffle enfin sur le Québec? Le 7 janvier, l'ex-ministre 

du Travail, Antonio Barrette, le remplace en affirmant ne pas vouloir imprimer 

une marque personnelle; il dira plutôt vouloir maintenir «exactement la 

politique suivie par [ses] deux prédécesseurs». II réalise, en fait, un projet 

ébauché au mois de  décembre précédent par Sauvé, projet qui permettra de 

soutenir les universités sans qu'on puisse prétendre que la manne est venue 

des coffres d'Ottawa. Dans une lettre qu'il adresse à son homologue cana- 

d ier  le 21 ianvier 1960, Antonio Barrette écrit: «Le gouvernement du  

Québec, dans le but de mettre à la disposition des universités les sommes 

d'argent nécessaires pour qu'elles puissent remplir pleinement leur rôle 

et Faire face à leurs obligations, a décidé d'exercer son droit de porter de 

9 à 1 O pour cent l'impôt sur les profits des corporations. Nous comptons bien, 

comme vous le dites dans votre lettre du  22 décembre dernier, que le 

Parlement fédéral accordera une exemption égale d'impôt à ces mêmes cor- 

porations à compter du 1" avril 1960 et cela pour une période de deux ans 

se ierminant le 3 1 mars 1962. r> 
Se référant à l'engagement de Paul Sauvé qui, O l'ouverture de la ses- 

sion de l'automne 1959, promettait de consacrer celleci à l'éducation, I'édi- 

tion de mars 1960 de la revue Relations faisait ce constat: «Qu'il ait alors 

prédit juste et vrai, personne maintenant n'en peut douter: depuis la réou- 

verture des Chambres, en ianvier, les proiets de loi sur l'instruction publique 

se sont succédé à une telle cadence à Québec que, des écoles élémen~aires 

aux universités, tout le monde de l'enseignement a vécu dans une continuelle 

effervescence. [...] Le gouvernement actuel a mis sur pied et fait adopter le 

programme le plus considérable d'aide jamais présenté à Québec. » 

L'urgence d'agir n'autorisait pas de rnadifications au système en place, mais 

les besoins financiers des commissions scolaires, des collèges classiques ei 

des insiitutions sont comblés. Les contraintes des universités vis-à-vis des 

investissements immobiliers sont partiellement levées et des garanties d'aide 

finaicière leur sont données. Elles peuvent même penser à l'avenir et élaborer 

des proiets. 

L'entente intervenueentre le gouvernement dirigé par Antonio Barrette 

et celui de John G. Diefenbaker crée une impression de richesse. c< Nous 

allons tout payer pour vous. » Par cette simple phrase adressée au recteur de 

l'université de Montréal, le chef de l'État québécois autorise les projets les 

plus extraordinaires. Le 4 mars 1960, au hasard d'un discours improvisé, 

prononcé à l'issue du banquet annuel des Associés de l'université, le recteur 

annonce quelques bonnes nouvelles, dont l'application de l'échelle saloriale 

ri l'éducation esi I'6rr.e ei 
le reflet d'une société. 
Elle en perpétue l'histoire, 
les aspiroiions et (es 
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qualifiée de convenable par les professeurs. À l'amélioration du traitement 

des professeurs est assortie une «réorganisation de toute la pédagogie au 

niveau universitaire,. C'est peu spectaculaire en regard du proie1 d'expan- 

sion du campus évalué à plus de 50 millions de dollars. Même le recteur 

admet que ce chiffre est *effarant», mais tous les espoirs sant permis: «Les 

dirigeants de la province y font face sans peur et même avec joie. Ils naus 

ont dit: "Dépêchez-vous, ça presse, c'est nécessaire." Voilo l'avenir devant 

nous, ajouta le recteur, il est certainement très rieur. »Treize projets devraient 

être entrepris ou exécutés sans délai : 

1 . la construction d'un hôpital universitaire de 400 lits auquel s'adjoindra 

une nouvelle faculié de médecine; 

2. le remplacement de l'escalier de bais entre le campus et l'avenue 

Maplewaod par un escalator; 

3.  l'installation d'un nouveau système de chauffage; 

4. la constructian d'un stade; 

5. la construction d'un gymnase; 

6 .  I'amhnagemeni d'un terrain de football; 

7. l'aménagement d'une bibliothèque; 

8. l'aménagement des trais ailes ouest du bâtiment principal; 

9. la canstruction d'une aile supplémentaire; 

10. la venue de I'lnsiiiut de cardiolagie; 



1 1  . la venue de l'Institut de microbiologie; 

12. la venue de l'École des Hautes Études Commerciales; 

13. I'établissemeni d'une nouvelle échelle de traitement pour l'année uni- 

versitaire 1960-1961 . 
Les coûts de construction de l'hôpital universitaire, voué à renaître 

perpétuellement de ses cendres, seraient entièrement assumés par le gou- 

vernement du Québec. Poussée par cette certitude, l'université commande 

les plans de porachèvernent des irais ailes ouest du pavillon principal. 

Conçues à l'origine et réservées depuis l'inauguration de l'immeuble pour 

la réalisotion de l'hôpital, elles devraient, des septembre 1963, recevoir les 

focultés de droit, des lettres, des arts et de philosophie, l'Institut supérieur de 

sciences religieuses, l'École d'hygiène ei l'École normale. 

Camme aux jours heureux de la conquête de son outonomie, 

l'université voit grand et trop vite. Un prajet plus concret et plus réaliste, con- 

crétisé à la suite de l'adoption de la l o i  du financement des investissements 

universitaires, au mois de juin 1961, va conduire à l'élaboration d'un plan 

directeur adapté à la situation de l'université et aux perspectives d'augmen- 

tation de la clientèle universitaire. Signé par IlurbanisteJean-Claude LoHaye, 

il es1 rendu public au mois d'octobre 1963. 11 rassemble plusieurs des praiets 

énumérés plus haut, mais ceuxci sont répartis sur un territaire plus vaste qui 

prolonge le campus vers l'ouest, entre l'avenue Maplewood et le cimetière 
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jusqu'à l'avenue Decelles. Quarantecinq prapriétés achetées de gré à gré 

forment un quadrilatère de 55  740 mètres carrés destiné au centre médical 

qui doit réunir la Faculté de médecine et l'hôpital universitaire. Ailleurs sur le 

campus, on prévoit la construction du centre sportif, du stade d'hiver, du 

gymnase et de trois nauvelles résidences pour éiudiants, ainsi que d'un bâti- 

ment qui abritera la bibliothèque, les boutiques et l'administration. 

kiïcisation et démocratisation 

Le Québec est en mutatian. Le 2 7  avril 1960, le premier ministre 

Antonia Barrette annonce la tenue d'élections générales pour le 22  juin. La 

campagne éleciarale, amorcée en sourdine depuis le décès de Maurice 

Duplessis, est rythmée. L'Union nationale, avec son avers les sommets avec 

Barrette et l'union nationale)), propose une espèce de cantinuité. Les libé 
raux, canduits par Jean Lesage, n'ont qu'une idée : u C'est l'temps qu'ça 

change. n Ces derniers promenent a la gratuité scalaire à tous les niveaux de 

I'enseignement, y compris celui de l'Université» et l'article 4 de leur program- 

me prévoit que «tout enfant devra fréquenter l'école iusqu'à la fin de l'année 

scolaire au caurs de laquelle il atteindra l'âge de seize ans». Le parti s'en- 

gage en outre à créer une commission royale d'enquête sur I'enseignement. 

Environ 80  paur cent des électeurs se prévalent de leur droit de vote 

et plus de 5 0  pour cent d'entre eux optent pour le changement, Le 23 juin, 

le nouveou chef du gouvernement confie le ministère de Io Jeunesse à l 'ove 

cot mantréalois Paul Gérin-Loioie dont l'intérêt pour I'éducation s'est oiguisé 

au cours des années où il O représenté les collèges, puis Io Fédération des 

collèges classiques et Io Fédération des commissions scoloires. Le 6 juillet, 

celuici accepte également la responsabilité du secteur de I'éducation, l'un 

des plus imporionts portefeuilles ministériels. Sans attendre la formation de 

la commission royole d'enquête promise par son porti, il s'anaque au système 

d'éducation qu'il veut ouvrir 6 tous. Au cours de la session parlementaire 

1960-1961, le gouvernement adopte une dizoine de lois relatives à I'édu- 

cation. La plus importonle crée la Commission royale d'enquête sur 

I'enseignement dans Io province de Québec. Les autres lois garantissent, en 

attendant une réforme en profondeur, la gratuité scolaire et l'accès à des prêts 

et à des bourses d'études. 

On a compris, à l'université de Montcéal, que les changements seront 

nombreux, mais qu'ils ne se matérialiserant pas sous l'empire de la charte 

civile de 1950 qui a maintenu toute la structure administrative sous l'autorité 

de l'archevêque de Montréal. L'Université doit ouvrir l'ensemble de sa ges- 

tion à des laiCs. Un mémoire adressé au ministre de la Jeunesse, à la fin de 

l'année 1960, por l'Association des diplômés montre que cetie opinion est 

partagée par une majarité d'individus: R À  cause de I'évolutian rapide des 

dernières années, l'université de Mantréal est devenue l'une des corporatians 

les plus imparîanies de la régian métropolitaine et de ce fait naus sommes 

d'opinion que les problèmes administratifs devraieni être dévolus à un vice- 

recteur lai'que chaisi paur son expérience en administration corporative et sa 

valeur universitaire. B 



Depuis déjà quelques années, c 'est id i re  depuis l'époque où I'opi- 

nion publique a commencé à s'exprimer dans ce sens, le conseil des gou- 

verneurs s'intéresse à la la.icisation. «Son Éminence)), lit-on dans un pracès- 

verbal daté du 25 mai 1959, u informe le conseil qu'il se prapose de nommer 

un laïc pour remplacer Monseigneur [Arthur] Papineau, jugeant qu'il est 

préférable d'agir ainsi pour éviter que l'université ne paraisse trop exclu- 

sivement sous une direction cléricale. San Éminence souhaiterait que 

l'influence des lai'cs à l'université puisse ainsi mieux se faire sentir. » Dans 

cet esprit, uSon Éminence souhaitevoir le iour où une modification à la charte 

permeitra la nomination d'un président la.ique. a Ce document, comme la 

teneur des discussions qui ont lieu entre les gouverneurs, revêt un caractère 

secret et n'a pas d'écho en dehors d e  la salle de réunion. 

Même si l'administration semble indifférente aux pressions et prétend 

n'avair pas I'intention de laïciser certains postes d'officiers supérieurs, elle 

déclenche le processus visant à obtenir de Rame l'autorisation de remplacer 

le vice-recteur Georges Deniger par un l a i .  Coïncidence? Le vendredi 

21 avril 1961, un arrêté ministériel désigne les membres de la Commission 

royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec qui sera 

présidée par l'ancien recteur de l'université Laval, Monseigneur Alphanse- 

Mar ie  Parent, dont elle empruntera le nom. Le mardi suivant, l'université 

annonce la nomination de Lucien Piché au poste de  vice-recteur la'ique 

d e  l'université de Montréal. Titulaire d'un doctorat en chimie organique, 

«fellaw» de I'lnstitut de chimie du Canada et de la Chemical Society de 

Londres, président de  l'Association des chimistes professionnels du Québec 

en 1957 et en1958, Lucien Piché a été président de I'lnstitut de chimie du 

Canada et, en 1960, premier vice-président de I'Associatian canadienne- 

française pour l'avancement des sciences. Membre de plusieurs organismes 

privés et publics et vicedayen de la Faculté des sciences, il espère, au moment 

où sa nomination est rendue publique, poursuivre sa carrière de  professeur 

de  chimie organique aussi longtemps que le lui permettra sa nouvelle 

fonction. 

A la même époque, le recteur d e  l'université, mandaté par l'arche- 

vêque de Montréal, invite trois la'ics, Roger Gaudry, André Montpetit et Lucien 

Rolland, à se ioindre au conseil des gouverneurs. Leur nomination, annon- 

cée le 6 juin, devrait satisfaire les protesseurs qu'une disposition de la charte 

qui exclut les usalariés* de l'université prive d'une représentation au  con- 

seil. « Nul, lit-on à l'article 21 de la charte de 1950, sauf un prafesseur non 

rétribué, ne peut faire partie du conseil, s'il est soumis à l'autorité de  ce 

dernier en une qualité autre que celle de membre d'un comité, d'un sous- 

comité, d'une commission ou d'une sauscommission de  l'université. » l e  nom 

de Roger Gaudry, chimiste, ex-professeur à l'université Laval qui est, alors, 

directeur scientifique d'une équipe formée de plus d e  200 chercheurs de  

l'industrie pharmaceutique, a été recommandé par l'association des pro- 

fesseurs. Sa présence vise précisément à introduire au sein des discussions 

du  conseil les valeurs prapres aux professeurs qui attendent de l'institution 

qu'elle accorde une importance réelle à la recherche. Invité le même iour à 

s'adresser aux hôtes du premier dînerconventum de  l'université, le maire 
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orgonisont des tournées preatigieuws 

comme celle du ThéEih noiionol populoire 

de Paris owc Girard Philipe. Le Cinéclub 

brllle de l'éclat de5 cinkrnos de reprrioire. 

Lo Revue Bleu et Or fororise enfin I'éclo 

sion de vrai3 stars. C'ml oirisi que les 8t1.e 
dionts, uriisons de Io Révoluiion tranquille, 

inverdent les Cyniqueri, décowrent Rerths 

CIaude, Pierre Calvé, Claude Leveille, 

Stéphone Venne ou le arépuré pinnisiie 

improvimreur w Andre Gognon lis con- 

tribuent h ln rnuliiplimtioo des imita5 6 
chonmn~. a Point de mrm de la na t i~n  a, ils 

se Isissent filmer por Denis Héroux, Michel 

Broult ei Denys Arcorid al, ii lu renir&e, ils 
orgonisent 8 l'intention des nouveaux Ja 

sublime a danse b e s  COL J s  i ! 
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an Drapeau témoigne de l'inquiétude soulevée par l'enquête de Io com- 

ission Parent dont les travaux ont déià débuté. Reconnaissant l'urgence 

?s réformes, il craint la survalorisation de l'enseignement scientifique et 

chnique «trop spécialisé, qui ne donnerait pas une vision authentique de 

iomme; qui serait vidée de tout humanisme». 

Ce discours, semblable à celui que tenait le recteur Irénée Lussier à 

?poque où la commission Tremblay s'interrogeait sur la valeur des collèges 

gssiques dans le système d'éducation québécois, appartient aux universi- 

ires issus du système traditionnel. Au cours des années suivantes, les plus 

fractaires au renouveau de l'enseignement collégial et universitaire vont 

~iser aux carences humanisles de la réforme les arguments d'une opposi- 

,n farouche et dénoncer l'ingérence de l'État dans l'organisation péda- 

2gique de I'enseignement. 

Sur le front universitaire, les étudiants n'ont pas gagné la gratuité 

-omise par le gouvernement Lesage, mais récolté de nouvelles augmenta- 

lns de frais de  scolarité I N'ayant jamais abandonné l'espoir de participer, 

i jour, à la gestion de leur université, i ls  profitent de la première rumeur 

inonçant la formation imminente d'un comité de révision de la charte de 

750 pour demander d'en être. Ils ont favorisé la syndicalisation des 

nployés du centre social, de la bibliothèque, ceux de la résidence des étu- 

iants et appuyé cette cause par une grève sym balique de irais heures, le 

avril 1962. Ils ont défendu la liberté de presse et de ~aro le ,  et milité en 

iveur de toutes les réformes, en ~articulier celles qui dérangent le système 

:alaire. 

Le premier ministre du 
Québec, Jeon Lesoge, et 
le ministre de I'Educaiion, 
Paul GBrin-Loiaie, ou 
mois de mai 1964, alors 
que l a  Presse leur onri. 
bue la reiponsobilite du 
renouveau de I'Bducotian 
sou pays de Mario 
Chopdelainer. 

,/ Y I -  



Les étudiants, du moins ceux qui participent activement à la vie étu- 

diante, se délectent du rôle de conscience sociale qui leur est dévolu pen- 

dant leur bref séiour sur la monlogne. Ils ne craignenr plus l'autorité. Au mois 

de février 1 963, sous la signature de Jacques Girard, directeur du Quartier 

latin, ils demandent à I'Université de remplacer Monseigneur Irénée Lussier, 

dont le mandat expire le 1" mai 1965, par un recteur la'ique et d'ouvrir 

l'administration à des personnalités formées à l'université: «Nous avons 

besoin d'hommes compétents et dynamiques aptes à conduire I'Université 

vers de nouvelles réalisaiions. II faut des plans d'ensemble, il faut créer des 

centres de recherche, multiplier les commissions d'experts et abandonner les 

petites querelles de clocher. [...] Nous voulons aussi et surtout la nomination 

d'un recteur laïque. Cetie nomination serait le symbole de l'esprit neuf qui 

devra désormais régner à I'Université. » Quelques semaines ~ l u s  lard, le ven- 

dredi 8 mars 1963, la ((Grande journée syndicale étudianten rallie les 

représentants des associaiions générales des étudiants de I'Université de 

Montréal et de I'Université Laval qui fondent le premier syndicat étudiant, 

l'union générale des étudiants du Québec, dont le comité provisoire se com- 

pose de Denis de Belleval et de Guy Sovard, représentants de I'AGEUL, ainsi 

que de Louis Duval, de Pierre Marois, deJacques Girord et de Louis Marceou, 

de I'AGEUM. 

Dans le rapport annuel qu'il publiera en 1964, le premier qu'il signe 

depuis son entrée en fonction en 1955, le recteur Lussier évoque les relations 

entre I'instituiion et les étudiants : «La révolution tronquille que traverse 

actuellement le Québec a trouvé dans le monde étudiant un milieu favorable 

à la culture d'idées qui en surprennent plusieurs [...]. En fondant le "syndi- 

calisme étudiant", i l s  affirment l'existence d'une "classe étudiante" analogue 

à la closse ouvrière; I'AGEUM s'est structurée sur le modèle des syndicats 

ouvriers, et elle réclame la cogestion en plusieurs domaines sans toutefois 

demander qu'elle s'exerce dans le domaine pédagogique. L'inquiétude qui 

règne dans le monde, et à laquelle Io jeunesse est particulièrement sensible, 

invite à d'autres attitudes qu'à l'indulgence, forme de paternalisme que Io 

génération actuelle repousse. n 

Le 19 mars 1964, Québec sanctionne la l o i  créont le ministère de 

/'€ducation et le Conseil supérieur de l'éducation. Le flot des étudiants qui veu- 

lent entrer à I'Université sera si considérable que celle-ci ébauche déià le 

projet de donner naissance à une universiié populaire. La crise de croissance 

appréhendée incite le cardinal Léger à prendre Io direction qu'il souhaitait 

dès 1959 et 6 confier à un recteur laïque le soin de représenter I'Université 

de Montréal. Cette intention filtre à travers tout le milieu universitaire où l'on 

sait, avont même que Rome n'ait approuvé le candidat, que le rectorat sera 

confié à Roger Gaudry dès le mois de mai 1965. L'initiation de celuici aux 

affoires de I'Université de Moniréol a débuté par son entrée au conseil des 

gouverneurs, en juin 1961, et, quelques mois plus tard, ou conseil exécutif. 

II arrive au rectorat en sachant que, pour établir la réputation de I'Université 

de Montréal, il faut en moderniser Io chorte et la gestion et mettre l'accent 

sur le développement de la recherche, seul moyen d'améliorer la qualité de 

l'enseignement. 



L A  C U L T U R E  DU D O U T E  

près 1920, la recherche au Canada 

françaiss'organise vraiment. Le frère 

Marie-Victorin est invité à enseigner la 

botanique à Io nouvelle Faculté des scien- 

ces. Comme plusieurs savants de son 

époque, l'animateur du déportement- 

laboratoire, qui deviendra I'lnstitut bota- 

nique, n'est pas enclin à restreindre ses 

champs d'intérêt. Ainsi, alors qu'il jette 

les bases de la Société canadienne 

d'histoire naturelle et de l'Association 

canadiennefrançaise pour l'avancement 

des sciences (ACFAS), il défend I'impor- 

tance d'aiauter à l'enseignement des 

sciences la zoologie et la géolagie. Vingt 

ans avant que ces deux départements ne 

soient élevés au rang d'institut, il lance les 

premiers travaux de recherche qui sou- 

tiendront ceux du laborataire de chimie 

et de botanique. En zoologie, sous la 

direction du docteur Georges Préfon- 

taine, on effectue les premiers travaux 

en biologie générale, en entomologie et 

en ichtyologie. De concert avec I'lnstitut 

botanique, on amorce, en 1923, I ' e x p l ~  

ration scientifique du sol et de la flore du 

Québec et d'une partie du Canada : le 

Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, la région 

Anticosti-Minganie, l'Abitibi, les Grands 

Lacs, le Nouveau-Brunswick, les Lau- 

rentides. 

l'enseignemen~ de la chimie, 

commencé en 191 1 à l'Écale de méde- 

cine et de chirurgie, est confié, après 

1920, à la Faculté des sciences. Après 

quelques années, ce ((laboratoire de 

chimie sciences-médecine» sera abliga- 

toirement fréquenté par les étudiants en 

médecine dentaire, en apiométrie et en 

diététique. Les travaux qu'on y conduits 

sont dirigés, comme dans la section de 

mathématiques, vers la u recherche désin- 

téressée~, dont le but principal est de 

repousser les frontières du savoir. 

En 1920 encare, la Faculié des 

sciences se donne un département de 

biologie dont l'équipe vaudrait se con- 

sacrer principalement à la recherche. 

u L'esprit de  recherche, écrira Georges 

Préfontaine, est indispensable à I'ensei- 

gnement supérieur. II l'alimente, le vivifie, 

le couronne. II en est le complément 

nécessaire. II en est parfois Io fin même. 

N'est-il pas simplement une manifesiation 

de cetie vertu naturelle de l'esprit humain, 

la curiosité, sorte de penchant instinctif, 

d'élan irrésistible vers la vérité? Et dont 

Platon a dit qu'elle est le commencement 

de toute science. » Au futur Institut de 

biologie, comme en chimie et en méde- 

cine, les chercheurs vont trouver à I'exté. 

rieur de I'institutian le soutien financier 

essentiel à la réalisation de leurs travaux. 

En contrepartie, ils plaideront en faveur 

de Io sauvegarde de leur autonomie. Ils 

vont, ou cours des années, réaliser 

l'inventaire biologique du parc des 

Laurentides, du lac Saint-Louis et du lac 

Saint-Pierre, étudier I'alimentotian des 

bélugas, mener des recherches sur 

l'érable à sucre et ses produits dérivés 

et sur le développement des insectes 

nuisibles. 

En 1922, devant une population 

apeurée par le cancer, le gouvernement 

québécois soutient la création de I'lnstitut 

du radium qui, s'il se propose de soigner 

les cancéreux, consacrera temps et 

énergie à la recherche scientifique. La 

réputation de I'lnstitut, qui est établi dans 

l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve, 

est grande : en 1939, peu de temps après 

la découverte de gisements de radium 

dans le nordauest canadien, le fondateur 
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ch I 'hd i~ i t ,  k docteur Esmesi Gndreau, 

retoit €in Curie, fille de Marie et Pibrre 

Curie, qui en ccmfirmc lo reriomm8e 

irrlwdmngle. 

tauls ksteur campte, lui msm, 

de nwihmux &des à Monrrad. Vers 

1925, Io Faculte de médecine ruprrv in  

IU travav d'un nouveau bbaraioiw de 

recherche jur l o  tdereuloss, dont t a &  

Puctïviti PSI concmlrk  mtaw ds b 
Iohricatlan du vucoin BCG omtso b 
mol~bie eaiiununhamt appelle perte 

fa&&. hc docteurs Armand Frappiîr 

mi VIctarlèr, Fredafle, sauhuc &m 
Lpurs travoux par dOcteu T&lesphore 

h k e o u ,  doyen de la FBcvltA de 
mC&cine, vont tmter, après 1932, 

d o s s m  I'ciutasu(fisaoce du Québsf CR 

p r d i i s  biologiques. Six ans plus md, 
I'Inltitut de r n i ~ & o k ~ i o  ei dlhygiiRe 

voit le jour. Ugariisme rmtabb, il )e 

donne une skudure administrative qui 

rdiniwte t u s  I c ~  bbnékeas dom la 
recherche ai hrme hi experts et dw 
chercheuri en mêdecide pihventive, en 

hyeène oi en rriicrobidgie. 

La 17 avrll 1946, L, gouverne 

mtmt ch QuQbic nnctieirme b c r é d o ~  

d'ma éw le  d'hygiène auionorne. 

Concis, le texte de la bi contierii ndam- 

moins k s  prbccapetions dm twt u r  

priiplr à l'égard de la  saiitL gbnlrde: 

r 1.. .] anpndu que Fo nikluine pvblltmtive 

et I 'hyHne sorti opplies à prw un rôle 

da pkis en plus Imt~~i h i a w -  
gerds k Ln santé puMique et p i v i e  m... 

*FiBlr dg I'IniMtut de mitrobblogie, 

! ' k~~h  i e u h  d'un truiienient partider, 
l$tbr i'wgageaM Ci c m ~ i b w r  porrdant 

vhgt w, b wison de 4û009$ par 

ontth, WH travaux parlad sur l'Bpi& 

rpicilogie it ta biornbde, lamirrobIolqie 

d Yirnmndogie, sur I'hygidnb &s 

k k u x  ainsi q w  s a  I'dminirtdimn do 
la mriré publique et la rn6deelw socide. 

Dix W P  ph& bd, Jp.FocdlLde r n W  

danbqmbe 'kd*its: I'htilit de di& 

b i c p  el 6 mitrition, l'Écale des infir- 

m i h a ,  I ' i c ~ l e  de tochmhgie medicale 

ei I'lmtiiut da micrabio l~~ie.  

Au mais de moi 1954, b presse 

montréabne sche b r ik i t ion L l'École 

de physieilrérapie et d'occopution 

hkapediqei, fonde  W r  Im docteur 

Gurkve Gingrm. La mise sur pied de 

I'kate est rendue possibk prdce B la 

d&r*iort de YUhwerslté Be Tor~nio 

qui a prët4 s a  proleirwrs duranr 

g ~ k o a s  noic. CZst Io mîmae univm.té 

q i ,  d a m  cxr phs i ê t  avatt carhibue b 

Io kndoiien de I'kisthr de diétéiicp et 
de ntitdiun alan reseivé OH imunes filah. 

a L ' i n i t i h ,  18bllJBTiP La k s e h i  15 m i  

1954, riant combler u n i  bcvnedm s o d  

k.nt p4nib)priPnt m s  cenws h s p i  talierr 

candimns-hdnçdk. Sur h s  M O  physim 

héraplshr qui patiqveW au pays, 

am n'au ac~rnpte que deux d'expremtion 

ho-ire * 
l e  recteur kénée k s k r  dipl@ 

rera, en T'PU,  le b i t  que Iss départe 

m t s  des sciences huasines *ne peu- 

vmnt campier sur I'applri d'orgmismes 

auski gkaiirrw que les conseils de 

rectrercbe scieiatilique er les grandes 

industries. leu[ p ~ w r e t L  ne les prive 

pus dii besoin &explorer p lm à fcnd 

I'mivm & b caniamramce qu n'est pm 

I'opancige ixckirff des bcukés à carm- 

t&m identl(lqns.r En f947-4948, la 
F o d H  dcs lethes, d laquelle I'kirtitut & 
ka&& s'est loin4 en 19Pl. so 

un h t i ~  d'histoire, d i r e  par Guy 

frCgdi, d uri Institut de déqrapkie, 

m f l é  a R m e  D o p a i s .  

ER 1942, ici Fc~cilké de phile 

raphie hisait des snvieun chez IR 
d e c i r s .  p i q u e  c'est à I'kitériew dr 
sas admm qua Ir pire Noël Madbrx 

h & a  I ' h i t u t  & p y c k o b .  rJfdni- 

rsk b ~ u c o u p c a ~ ~  g a r n i o n  &i.un.r 

psychdagms,, hra Jean Houpert, pm 

fasseix et acteur des p m i a r u  mdotians. 

i U c  prericiieni ua r i iqur r é d .  ik s'eh 



onoient vers mie profession qui n'existait 

pos m.cm. Le trovciil dons ce domoine 

nouvem ks ablreit. fls y voyalmnt des 

m a y a  prometteurs pour aider les 

autres. I[s nemvoient pas s'il y owdddes 

dab~uchér, s'il y aumY des emplois. Qar 

da SUU., je I.s a i  vus avea intér& évoluer, 

faire bw chedn. "vendre" kur marchm 

dise. La proferrion de psychalogu~ est 

d m u 6  u~ corridrm mrncde qui a attiré 

bmucolrp de menda au dipartemeat 

o c r d  de paycholqb. s 

Pour Cvoiller llesprli de la mchifi 

cho h z  l m s  dudiants, les fauillis exi- 

gcdt Io remise da travaix h i e u x ,  des 

thons qui vont parier sur des sriets 

var*. On &ecie les passiannhs don -  

tueux, mis an bs voudrait plus na* 

breuw i I'üniwrsité, p b  r ido :  a II faut D, 

kr ivu i t  le rwteur Vinced Piette, au 

marnent de { 'kbs ion dos premiers 

t r a v w  dm recherch, citrouvu As 
chercheurs q~ la vie n'otllrs pas vers 

d'autres rêves et qui conrenteni à se mn- 

maïr à L'éh~de. Avec pkn de reuouraes 

a nakr dirpodtion, nous gourrion Mt& 
FQT k h l m t  de cerioIoes servitudes 

rnotbr'calhs et domrr  à la noiion des 

hammes qui lui rvrdraient <ri contude le 

peu qu'cm leur a w ~ i t  cbmC C...]. * En 

aiteri&nt des rocsources fimmeiCres 

qui menront pdbsiuirs &amnies à se 

d r i d i r e r ,  I'lmrtitut scieniifise frum~b 
c~nadiar encadre les rBCblbns mtre 

I'CRiiwrsiti de Mardréol et bs untvwsttis 

e~apéermes, principalement hÇa i ses ,  

et orgorise I'a&mpruntr de aavarta 

o I rmgrn  dont Lis cours QU l u  tan- 

f é m s  stimuleni la curiosité des univer- 

si-s et de b papulihon en g8néral. 

Cortains r ava t r  réptés s1asse- 

cient d I'lkiiversité ui erripruntan! des 

vaisi ccm*xes. C'ast le cm du &cieus 

Haig Sebu. Auri.ichiorr d'origine, d kt& 

die e i  Tchéca$swquie, en k n g i e ,  en 

France ei en I h h .  bauri ie~ ali, k f o n c k  
Wn Rockefeller, il devient thmbiesr 

d I r ) i i v d  )Ohru Hopkins, puis à 

IWriiversifi McGiH et &in 0 I'Universith 

ch Montréal où il se ~rmsporte, en 1948, 
ovsc I'hrfitulde midecine et k chkurgir 

apérimentdks qu'il a fond6 irdr 00s 

phis î8t. L'étude du asyndrome a d o p b -  

tiana, connu plus brd sous le m m  de 
rhess, n'est pas k srni) inihrê? de ce 

cherchwr do renommée monctiale. 

Voutdnt poursaivre res havaux et cella- 

burw avec les plvs grands s~vomk air* 

gers, il a c c w k  l'invitation ch docteur 

Edmond Duk,  doyen de la Faculté de 
rnéd~cine, qui s'engage i prbrerver le 

cartxîère cosnopdik do I'lnsihi. Hœts 

Sdye mibua i t  d b w culture du dmtea 

me par& dw progds de le racbrche, 

r Ma mûtboda est bute sirrcpk. €le a c m  

sisth dés le premier moment de mes 
abder à ne w a i s  crPrie ce que le p ro  

fesseur disait. Pwss i  par la  çurIoYîé et 

1' intéris, ('ai -jours 018 porté Q i a  pm 
oke m m e  Mai qme CB qui s étb l'&jet 

de me propre expérience. i, 

Culriver le doute, travailler dons 

Io sditude d'un Ids<wateire a douter 
errcore. Ce don de soi est cofitwx. Tant 

que les m x  des chercheurs ne leur ont 

pas vah l'iniérêt d'une fondation, d'un 

dondelr au da I'Étot, leur cauvre raste 

inconnue. Pour que leurs découvertes sor- 

tent d. I'ombn et soierit reconnues, i ls 

voyaqen~ à kurs ftoir, mnsacrent iears 

vcrancms h 10 poursuik de travaux, 

inwsilssent unr parti. de 4wr rda i fe  

dmr J'oçquisition d'ouvmges rpécia- 

l i rb,  de spécimens, d'objets divers. Ils 

entreliennerd des d d i o n s  personrrelbs 

avec des mmtb itmngers et, ce Faiant, 

ILS se t d e n t  u n e  rbputntion profits 

l'université. POUT taub ricompense, un 

drtiidet dani une revue savanie. Les 

rnédcchs publied dais la plui anc ime,  



L'Won du ~crnodu, qui, depuis 

1872, lait eche c r u  pr(?iREwdiOri 

du milieu do Io ~prlth. L'Arweiotioh 

caiidicrrnrfmnCdimpmr l ' c i v ç m c e ~  

des scirnam, qui regreupit d randne 
d sel* swinier, souiht  l e s  

mhedrn de - murhesd i r m m  [ k s  

e w  eh euposieim sch3trkqbios el 

pu& ~ti AAS di I'AÇFAJ 1- 
~ s f i  mrrkédaji ard a m i  a& 

aCJ% puEl)edbiis d w ~  60C*t& SaVQil- 

tr : !p *&a rsynle du Con~da 

ci le Swci4ié-b de&I~iqum.iZLliniiés 

dmiimux, *amfripiiarrdmromhl 

cirtribkt &na IQ rmn& ghrPrifique. 

Cefiiei corrHbuunr et ~ o d s r  

&mtmrlqs lori g6n6nlciniirrt =eue* 

nms p a  m S;base uruanimc, Sebik au 
qui m k e i h h n t  c e l d i m s  qiml 
prrrru~Nes avec la pawoir p a l b i i ~  

h m n t  kwt B@n& du iau 0 d  bu  ea 

wudra d'&tmîrw à la suik d'un simple 

t & p m n t ,  b* A h o r s  de doUan qui 

dm p s j t  qui e i  fera dm white$. Lps 

cberdeyrs ~~ldmbt-auinoins - qu'ma 

sachmue qu'as foni. Eir 1931, le Camnir- 
$lin dsr htu& pmmt ds publier un 

CD* amnid canimani Io llrb &s 

tmwm d y ~ i t  paur mdwm h s  prefe* 

rms el dof *éi dm IUnÏmslti. EMa 

I~t i f ie -1 w mtiieflv&: +II tout hien le 

le bro de Io .$vport dm mMi)rlsrs, 

m8mr &ni Li dhcd-. 

A h  que )odk onpwvvù creùe do mou- 

m, d .it -ire prdiquu 10 
pblkiM i Fm iik vu& p4s rerkr dam 
l 'anh.  On a o ~ p r e d  qur m e  publci- 

t é & m r ~ ~ t m d h g n i b ,  



aumimi wrde mdwlews miri tn.  Pwr 

bop ch gms k skm ei !a hservr 

du slgies $inf&icrRé cm d'incbmph- 

M e .  Le systhe de p h h a  

i'wt I'UniversitC de Mankécl me 

de& par krder d p d m  d'hevruix 

r i s c h s .  w k d m t  un pui plms d'une 

décomil, l'kiian uru'verritriire, qw pu- 

bf ian les dpiôrri8a rit I ' AmaLe  g&Crd/ 

de ~ ' U d w s l ~  4 ~ f  ait~oncb & dbail cw- 

imvow, m i s  c ~ ~ I  n'an9 eu ef Lhe 

que dans le milieu udwrsitcire mont- 

rbaids. hepCiannel(ern~~, des con& 

rencwprcmonc&sa&vngu'~ Mbntrcd 

ani p donner urr, pari& mtunatiamlr 

d leun trdvam. 

La rOdtO devlënt Vdhh de5 c h -  

chmurs ri der ptwfesseun qui, m 194 1 , 

créent Ir Mi&dl&p, me tribune de 
vuigarirtrtion dani h s  vecteki sont les 

kguris de p o u e  de I ' un ivwd~.  kv rs  

w e r i e s  r d w t m t  d'hftldionc c*ix 

scierites, à la n d m ,  & la d e .  AutCrni 

d'invftatiens d opproadm. 

Si mitaines rœchcrhes, &oc* 

ve-, survivent delles-&es en cher& 

nar( dais lm d ieux  ncmnCfques, il en 

va a m n i  dec monuserni qui lu rou. 

t i emnt  oinsi ql im des t-5 aiinfifiqcrps, 

hisibriques av litllmitoc slgnk par &a 

c h e r c h m .  Lw hm, lem styk, ies ci& 

p n C d  I'ciubll, rrrbut qwnd b phme de 
leur endey n'est par euui c d o r b  qw 
cslle du k k  Ihr ieViekrR, a i s i  

hgid y s  cdle d ' b i ~ l ~ d  MontpeCit, au 

miii VIWU~~LILD que cdle du chemins 

Lionri G r d a .  Nodira lm n r i t  tes po- 

h a w  qui rédamr i t  4s misa sur pied 

d'une adsm d'hditim mNaoi)oire qi 

n s d  pcm m i -  aux bis ch l m  cm- 
w m ;  me maison d'édaiœn dart k 
wd k i t  reruit de diRusw lei inédtts, 

nlmr el nirimut E.'II$ , ' o h s r n t  13 dm 
-9s. En 191 1 , le h e u r  Akect 

U g m  Lvaquait hs eondqucncec ch cd 
brnéiim sur le dévelhppprnent de la 

Facultb de midecine: r Admeliement, 

&z nou6, i l  en exLslb dm cm trovaux 

iniidiîs : ils k m e n t  dom les Praire d~ cet 

tain# da ROS btmmlb)tm pare  qw mus 

maaqmns de loncis pour Ira pubher. 

C'ist k m e i ~ b i e  ei dkevant. Cmment 

consorver t'élan et I'amthousiasm p w r  

& rocherher muvelles si d l e ~  sont d- 
Hm& à resln imsntres? y a, là, m 

&ment de psychdogie qmi mus Wrsi 

et noua irrhibr. S'en darite-cori en kcid 
IRuP* M h e  prlère dan Le Quutier 

[A A 2 dkerirbre 1947 qui invile 

les organisotewr 6 le campagne de 
~ u ~ r i p i i o n  à se muvenir der cher- 

ehoon. aie premier dewir de I'Universlli, 

c'ed d'abriter des psnssursw de kur F- 

neirn d~ dihser:burs rechwchw d leurs 

idées [...]. II importe donc d'inchei le 

m i r e  de diraciion de la campagnepour 

I'Wverriié de pr6lew une krte sornrnr 

SJT h s  came milhons qu'lr recevrrrnt p u r  

le bnddion des Presses univusitai~ec. 

H faut otlo&e unr quinzaine 

d ' a n n h  encore pour que c d  ided se 

c~cc&s+. L'inilidhre en revient O k i m  
Piha, meion direckw ch études à lu 

Faculté des sckmces ri premier vice 

r r t w  laïcpe qui, b 3 db rnb re  1962, 

chenoit l'wd du conseIl des gou- 

vermon pw la méation aies h s e i  de 

I'bkiiverdld de Mankid dont la directton 

d h i s k a t i v e  bl es1 dais canfié.. 

h d o n  cb$O000$de labda -  

Remuns wnillki* le a fandr de d e  

merüi infial cpi permet a i x  Pt- dm 
I 'UhbrrW dc hibnkbd & publier, dès 

Leur prmniére ahde daictivMés, des au- 

v r q m  ~iontl l iques danl les alrieurs n n t  

hiilogioks, anthropologues, littémlms, 

k lo r iem w &onomistes. 

?eu ppiiJ~ kur  kndatlon, les 

Rase6 +tent P la ra  o c l w i  Io pibli- 

mtion ch revier. A ~ a t o  ()3mrnnl dn ns 
chctmrs), Io plu4 ancienns des r e v w  

&tées p r  les Presses, s'qoutant, cm f l  
des a i rnk .  &tuder f r p q d s e i ,  Géogm- 
phi& physique ai quahanaie Crimir ie  

& M. Ed. Arcbmbauli, 
morchmd di pion-, ai 
I'UirMiY da -1 m. 

La dlodiffwim & c lo .  
csris et de ~ o n t ? n w  
argrinkk p r  f'lkiiwnüb 
na p h  k m  qu'en 
1W9, km dc la dibon 
dm plimi&m bnirloru 
d i  ii L'heure pmvihciclb*, 
daah-& aux o@uhrvrs. 
Er  1931, rUniMRiY met 
rn ponf c l'haire un& 
siicrire*. dcd la difidon 
rri i n i w r v  M 1933. 
rRPdioCdbpr a U6 
e * m  l9Al 





n ~ r h é r i q m  que non nimiwiquer ( l i t 6  

rotes). Sa réahdian esi c a h f h  au pro 
f c ~ m u  h q e s  Wierre, qui waü pilote 

ce dmsiar à 4ike de directeur des étodes 

d i  la Faculte des sclerœer, mind qu'à 

SaowA. Boudot, ingénirur. 

C'inauguration du Cenire de ml- 

c d  o lieu BU d k t  de l'année 1965 at, 

moim d'un on plus tard, I'ünivrrité met 

sur pied le D é p o r t m t  d'irilormatique 

auqud eYe confie Io . T i s i ~ n  de former 

des idœr~nticiens et de poursuivre des 

~ r o w x  de r&mhe. A portir cb Io, Io 

preaqvs totoiiti des o r g m k e s  de 
wcharcha v m i  recourir d i ' a d n a h r  : 

Centre do. recherhes mothémoriques, 

Ceiiîra da r e c h ~ h e s  cma'ties, Centre 

inlemafianal de aiminobgie cornparie, 

Contre de recherche ei dCvtïdoppement 

en Ptonoftliqus, Cgnke ch recherch en 

scimces neumkgiquar, Centre de 

rechorçb sur b croisscime humtkie, 

Cemm de s ~ d a g e ,  Ba- de termi- 

noiqie, laboratairs de physique 

RurlCdre, etc. 

h n h t  qu'on cxhevoii le Csnte 

de ealcul, le cunpm s'appr6toiI 6 

iec- un occ i lér~ ln i r  de padcmles 

d&sitnL du nouvel l m u b l e  de b Far& 

dp kiences. C'est b q d ' d  et Id pi- 

iiuwr des r a v w  du hborü~oire & 
phy rqw  auabaire, d i r lg i  par le p ~ o -  

fesseur h l  Lorrmn, q i l  os1 v d u  O 

/'VdversitP cetk atquisiRori excephun- 

~ m f j @ ,  k r ) t é e  pnc le Cmceil ndtiond 

de recherche,- EnerQie atmnique du 

Cm&, dt le gaw~mmorir bi Qdk. 

Io Yeilr do q~itter l'ünwersité, 

)bn& Lmxier roullgnait I'irnpilmk CU* 

k- des chercheur, pillmn & t d c ~  

vit& ICLiwitajTB: i Qn pmr juger de la 

vdhur d, qdquas-bins d'enki wx pm 
I'mrpressemnt que les gouvmnem&nts 

muant CI s'assurer leun ~mrvkes p u r  

b i re  pœtim da diversw crirnmisrionr w 
w i c i p e r  aux recbercliss 

d h g p o r  ces cammirsbns. W r c  i ~ d i i u l  

de recherche en droit public, nos dipar- 

teirrents de sociologie, de s c h c e  p h -  
Hque, de ~ i ences  écanomiqws, ck psy- 

cbdogir, de d&mographie, ont iourni 

de nombreux experts aux commissions 

Corîer, sur les problèmes fiuaux, Parem, 

sur I'enseigneme~i, Lairendeau-Dunton, 

sur le bitinguisme, et à la Commision SM 

les poblàmes mnstiiutionnels. n 

Au milleu des années 1960, Io 

hpub lon  da I'Universiki a dkbordb les 

limites k conilnent et rpn rayonnement 

ink-saiionoi n'est ni *br ique ni limité 

à des visües, des s6insrs d'étud~s ou 

des smgar de perfectiomement 6 

I'éfmngor. Les rebbns intsrudversitaros 

ont bo r l sé  la mukiplicdbn des conioets 

et la colhbararion enke cherchean 6 
mondo entier. l'importance de a s  rab- 

tions, eir paticulier cdler qui tnni I'insii- 

tutlcrn avx universiYs de largue 

française, est t e k  qu'en 1961 oh proflk 

de la reawntra des rscieurs wrophns, 

a m k p e r  d &ains pour jeter kl b a s a s  

de I'Associ~iOn des univprsités partielk 

m m i  ou s~ièrement de lmguc fronçaise 

(AUPELF), d o d  le premiw prhsidmi sera 

Monseigmm Iréné. Lussier, et le promier 

généd, J m - M a c  Uger. 





A u début des années 1960, non seulement l'université repense- 

telle son mode de fonctionnement et son orientation pédagogique, mais elle 

réévalue son rôle dans la société. Satisfaite d'avoir iusque-là innové en ietant 

les bases de  I'enseignement supérieur, elle n'est pourtant pas à la hauteur des 

universités américaines ou  européennes auxquelles elle veut se mesurer. 

Comme ils l'avaient promis après l'entrée en vigueur d e  la charte de  1950, 

les administrateurs ont géré l'institution en veillant au maintien de  Iféquilibre 

budgétaire. Ce faisant, ils avaient laissé aux chercheurs et professeurs, la 

tâche d e  relever progressivement, dans leurs facultés respectives, le niveau 

des études, de  développer la recherche, d'amorcer des réformes pédagogi- 

ques, d'exiger des laboratoires et des équipements, d e  réclamer la création 

de  nouveaux départements. Le résultat le plus net, constaté par la Cammissian 

royale d'enquête sur I'enseignement a u  Québec et confirmé par la saus- 

commission du développement académique m ise sur p ied p a r  l 'université 

d e  M o n t r é a l  en  1 9 6 3 ,  se déc r i t  en quelques mo ts :  «L'Universi té d e  

Au service de 
Io  I intelligence 

L'Université de Montréof. 
Tibor K .  Thomos. 



En 1973 tomboient 
les dernières pierres de 
I'Université de Moniréol 
de la rue Saint.Denis. 
Après le départ des (tu. 
dionh et des profesmurs 
vers le campus Cormier, 
les locaux oulrefois 
consocrés oux études 
supérieures sont con. 
socrés à I'en~ignement 
techni,que dispensés 
par I'Ecole des métiers 
commerciaux. Ironie 
du sort, l'Université du 
Québec 6 Montréal 
renouvela, en s'établi* 
sont sur le siie de Io pre- 

mière univeraité fronçaise 
de Moniréol, la vocotion 
du quartier lotin. .Ce 
quorlier, écrivoit un pr<z 
lesseur vers 1935. est tro. 
versé par une rue 
cornmerciole, ei dons so 
partie ouest, il n'est guère 
recommandable du point 
de vue des mœurs. Et 
ce voisinoge dangereux 
fut un des motifs détermi- 
nants du choix de Io mon. 
togne, les odrninisiroieurs 
s'étont préoccupiis du côté 
morol de Io question [...]. r 

Montréal est un ensemble complexe et disparate de facultés, d'écoles et 

d'instituts [...]. » Le regard froid posé sur elle par l a  communauté francophone 

ne permet plus d'illusions. Par sa nature, par sa mission et par l'importance 

acquise au cours des vingt dernières années, l'université de Montréal s'es! 

présentée camme le creuset des études en langue française en Amérique du 

Nord. Elle est, en effet, la a plus grande université francophone dlAmériquea, 

mais ce titre et le fait qu'elle attire vers le mont Royal des milliers d'étudiants 

canadiens et étrangers l'obligent à réviser ses critères paur fournir à ces der- 

niers des chances égales à celles qu'offrent les grandes universités nard- 

américaines. Près d'elle, sur l'autre versan! de la mantagne, l'université 

McGill, bien nantie, s'est développée au sein d'une communauté imprégnée 

de certitudes relativement à l'importance et à la valeur de l'éducation 

supérieure. La disparité entre ces deux universités ne tient pas au volume de 

la fréquentatian, l'une et I'autre comptant, en 1963, près de 1 O000 étudiants, 

mais plutôt à la qualité des diplômes. 

Pour persuader sa clientèle de la valeur des études en langue française 

sur un continent aù l'usage de cette langue est limité et paur continuer de 

croître qualitativement aussi bien que quantitativement, l'université d e  

Mantréal doit relever plusieurs défis. Se dégager d'abord de la tradition qui, 

quoi qu'an ait pu en dire, a favorisé le maintien de l'autonomie et d'un cer- 

tain hermétisme des facultés. Envisager ensuite l'ensemble des problèmes 

majeurs dont la solution canalisera vingt années d'effarts. Les besoins con- 

crets, déià nombreux, sont accrus par la ~erspective d'une augmentation bru- 

tale du nombre des étudiants. Se craiseront sur le campus, en 1969, les pre- 



miers diplômés des collèges d'enseignement général et professionnel 

[cégeps) et ceux des collèges classiques. Les besoins d'espace, pour des bi- 
bliothèques et des laboratoires, par exemple, ne peuvent donc pas être 

ignorés. On ne peut plus reporter l'embauche de professeurs, d'employés 

auxiliaires et de personnel de soutien. On ne peut pas davantage ignorer que 

le nombre des étudiants de premier cycle augmente, que les demandes 

d'inscription a la maîtrise sont en hausse et que l'intérêt des étudiants et des 

professeurs pour la recherche s'aiguise. 

O n  assiste, dès 1964, aux premières tentatives de planification, 

orchestrées sous la direction de la Commission des études qui dresse I'inven- 

taire des ressources de l'institution et rédige le premier plan quinquennal de 

son histoire. Se considérant d'emblée comme un «ensemble complexe et dis- 
poroten, l'université va, en attendant les transformations maieures du sys- 

tème d'éducation québécois, publique en se refaisant 

de l'intérieur ... Dès son entrée en 1965, le recteu 

Roger Gaudry exige des institutions annexées et des écales et collèges a 

liés qu'ils se soumettent aux ersité de Montréal. «Je ne vo 

A 
pas pourquoi l'université continué de décerner 

diplbmes sur 

examens d'entrée. 

II y a aussi le cas des deux grandes écoles affiliées qui, à ce titre, 

déposaient annuellement la liste de leurs diplômés, liste jusqu'alors systé- 

matiquement approuvée por l'université. Membre d'office des conseils 

d'administration de l'École Polytechnique et de l'École des Hautes Études 

Commerciales, le recteur ne met pas en doute la qualité des programmes de 

ces deux institutions de prestige, mais il leur demande néanmoins de se 

soumettre au même contrôle que celui imposé par l'université à toutes 

ses facultés, sauf une. En effet, depuis la fondation de l'université Laval à 
Montréal, la responsabilité de l'enseignement de la théologie à l'université 

de Montréal relève des sulpiciens. Ces derniers n'ont pas, loin de là, I'exclu- 

sivité de I'enseignement en cette matière puisque, à Montréal seulement, six 

congrégations masculines se sont donné pour tâche de former des prêtres. 

Mais avant de rapatrier sur le campus I'enseignement de la théolo- 

gie, le statut de l'université par rapport à l'autorité de la Sacrée Congrégation 

et de l'archevêché doit être reconsidéré. 

Plusieurs avaient compris, en 1950, que la charte de l'université de 

Montréal vieillirait mal. Sa mission morale et son râle, qui consistent alors à 

«donner, dans les limites de la province ecclésiastique de Montréal, confar- 

mément aux principes catholiques, I'enseignement supérieur et profession- 

nel», semblaient déia étriqués. Le secrétaire général, Marcel Faribault, 

administrateur connu et respecté qui avait promis une gestion sur le mode de 

.y- 
~gerspudr~, recteur de 
JniversiY de-Montréal 

dé, en les soumenoni à 
i enseignement doni les 
rigences sont ouihenti. 
dernent universitaires D 6' 



, l'entreprise privée, avait su calmer les inquiétudes de ceux qui doutaient qu'on 

puisse iamais gérer les finances de cette instiiuiion. Publiant peu au pas de 

rapports financiers, les administrateurs d'hier avaient enveloppé leurs travaux 

d'un certain secret. Ils avaient navigué entre le Parlement et le mont Royal, et 

bien peu décidé sans l'assentiment préalable de Québec. Quant à l'essor 

académique de I'Université, il avait été laissé à l'initiative de chacun. 

En 1965, les mots qui définissent I'Université de Montréal ne peuvent 

dépeindre une instituiian qui, 45 ans après avoir obtenu son autonomie, est 

en droit de prétendre à la maturité, à la modernité et au libre arbitre. En 1965, 
la société québécoise, qui adhère aux principes de participation et de col- 

Iégialité, ne peut plus accepter que le fonctionnement interne d'une institu- 

tian aussi importante que I'Université de Montréal repose exclusive men^ sur 

la sagesse d'un conseil des gouverneurs dant les douze membres sont des 

catholiques désignés par l'archevêque et par le gouvernement du Québec. 

Liée à l'Église et à l'État, I'Université hésite parfois à recruter de ieunes pro- 

fesseurs aux idées jugées trop libérales. Enfin, sa charte la soustrait à I'in- 

fluence des étudiants et des professeurs qui sont absents de la table des 

décisions. Aux yeux du public maniréalais, elle apparaît comme une 

a tour d'ivoire », expression souvent utilisée pour la décrier. 

On a d'abord pensé qu'il suffirait d'amender la charte de 1950 en 

lui apportant des madificatians mineures, mais, en 1961, an convient de 

l'urgence de dater I'Université d'une nauvelle charte. Le 28 août 1961, le con- 

seil des gouverneurs forme un comité de révision de la charte dont les travaux 

sont suspendus peu après parce que les thèmes abordés, principalement ceux 

qui ont trait à la laïcisation, irritent particulièrement les administrateurs en 

place. L'idée chemine néanmoins : les professeurs de I'Université s'imposent 

par leur qualité, et leur absence des centres de décision est moins 

justifiée que jamais; le style des administrateurs appelés à résoudre les pro- 

blèmes de tous ordres ne convient plus aux conditions qui prévaudront 

demain; certains aspects sociaux ou religieux de la charte ne correspondent 

plus à la réalité montréalaise. En dernier lieu, il est urgent de rendre 

l'université à des universitaires, c'est-à-dire d'en confier l'orientation à des 

individus qui, tout en planifiant l'expansion du  campus, penseront son 

développement en matière d'enseignement et de recherche. 

La lai'cisation, amorcée en 1961 par la nomination de Lucien Piché, 

premier vice-recteur la.ique, et par l'arrivée de quelques universitaires au 

conseil des gouverneurs, prend vraiment forme en 1964. Au mois d'août, à 
l'invitation du cardinal ~aul-Émile Léger, Irénée Lussier, dont le mandat expire 

le 1" juin de l'année suivante, est délégué auprès de Roger Gaudry auquel il 

demande de le remplacer au rectorat. Le 2 octobre suivant la rumeur de sa 

nomination Fait I'obiet d'un démenti dans Le Devoir. Charte oblige1 

L'archevêque de Montréal doit d'abord soumetfre à ('approbation de Rame 

cette entarse aux règlements. «A l'exception des facultés comme celle de 

théologie», déclarera le 11 iuin suivant le recteur Roger Gaudry, «l'Université 

est déià aux mains des la'ics et elle ouvre ses portes aux gens de toutes 

croyances [...] ; c'est le fait d'être une des plus grandes universités d'expres- 

sion française au monde qui caractérise I'Université de Montréal, et non son 

caractère religieux. » 



Quelques mais avant l'entrée en fonction officielle ch nouveau recteur, 

le conseil des gouverneurs avait invité le comité de révision de la charte, formé 

de représentants des professeurs, des étudiants et des diplômés, à reprendre 

ses travaux. L'Université est représentée à cette table par Paul Lacoste, p r o  

fesseur et avocat. L'archevêché est absent de ce comité qui, entre le 26 mars 

1965 et le 14 avril 1966, se réunit 37 fois. Le document rédigé à l'issue des 

travaux met au rancart l'idéologie qui inspirait l'ancienne charte et lui sub  

stitue les valeurs et les principes souhaités par l'ensemble de la communauté 

universitaire. a Il faut rendre hommage au cardinal Léger, dira Paul Lacoste. 

La lai'cisation, il ne l'a pas seulement souhaitée, il l'a voulue et i l  l'a fait 

accepter par Rome. L'Université devenait une université de caractère public 

avec le principe de liberté de l'enseignement et de la recherche. Seule la 

Faculté de théologie demeurait catholique, confessionnelle et régie par- 

tiellement par le pouvoir romain. n 

Le vice-recteur 
Lucien Piché devoni Io 
moquene du plon d'orné- 
nogement de l'Université 
de Monireal, ou mois 
d'octobre 1963, O l'oc. 
cosion des loumées 
d'accueil du grand public 
deliinees à illusirer Io 

democroiisation n de 
instilution. 



Approuvé par le Conseil des gouverneurs, le proiet de charte est offi- 

cieusement soumis à Québec qui y trouve à son tour les principes souhaités 

pour le progrès de l'éducation supérieure, mais il est convenu d'attendre 

d'abord l'approbation de Rome. Au mois de iuin 1967, l'archevêque de 

Montréal, ~aul-Émile Léger, le recteur, Roger Gaudry, et le vice-recteur, Paul 

Lacoste, se rendent à Rome. Bien que les autorités romaines aient reçu, au 

début de l'année, tous les documents, elles ont gardé le silence et retenu leur 

réponse. La comparution des représentants de l'Université devant les mem- 

bres de la Sacrée Congrégation a lieu un lundi matin. u Je leur a i  dit, se sau- 

vient Roger Gaudry, "Samedi matin nous retournons à Montréal. Donc, ven- 

dredi, i'aurai besoin d'avoir une réponse précise à mes deux questions. La 

première: accep~ez-vous que nous obtenions de Québec une charte qui nous 

rendrait indépendants de Rome? La deuxième: quel serait, dans la nouvelle 



charte, le statut de la Faculté de théologie?" Une réponse pour le vendredi? 

"Impossibile!!!" répondent les représentants de la curie romaine ... Le ven- 

dredi motin, l'ai eu les deux réponses, les réponses que je souhaitais avoir ! » 

L'autorisation de solliciter une charte civile confirmant l'indépendance 

de I'Université de Montréal était acquise, de même que l'entrée de la Faculté 

de théologie dans le giron de l'institution. Celleci réservait à l'archevêché 

deMontréal le pouvoir de nomination des dirigeants et des professeurs, nomi- 

nations auxquelles I'Université devra donner son agrément. Le mercredi 26 
juillet 1967, veille de l'adoption par le Conseil législatif du proie! de loi 97, 
le président de la république françoise, le général Charles de Goulle, est reçu 

à I'Université de Montréal. II est le premier à parler publiquement de 

l'autonomie de I'insiitution. En quelques phrases le général de Goulle évoque 

l'œuvre éducoiive de l'université. N'a-telle pas ossumé 6 Montréal, c o u  olan 
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le plus élevé de la philosophie, des lettres et des sciences, la mission de rnain- 

tenir et de faire valoir la culture française qui, autrement, eût été, sans aucun 

doute, submergée par une autre [...]. Ainsi, [...] Furent sauvegardées au 

Canada des valeurs inappréciables, jusqu'au jour où l'immense évolution 

scientifique et technique de ce siècle élargit soudain, chez vous comme 

partout, les champs de la recherche, de l'application et de l'enseignement. 

En même temps, I'aciivité économique, continuellement renouvelée et 

accélérée, ainsi que la profonde et rapide transformation sociale qui vous 

entourent, déterminèrent votre université à former, en nombre croissant, des 

savants, des cadres, des ingénieurs, alors que, pendant longtemps, les 

Français canadiens les avaient reçus d'ailleurs. Et vous, en Ifespace de dix 

ans, vous êtes passée de 5 000 à 16000 étudiants. Dans cinq ans, vous en 

aurez 25000.  D'ores et déjà vous voici avec, si je ne me trompe pas, vos 

treize facultés, vos écoles d'enseignement supérieur, vos instituts el tous vas 

collèges affiliés en route pour atteindre votre but qui est, n'est-il pas vrai, de 

fournir à la fraction canadienne-française les ieunes vcleurs nombreuses et 

diversifiées que requièrent à la fois son désir et son avenir. » 



La troisième charte civile de  I'Université de  Moniréol, assortie de  

statuts qui lui permettront de s'aiuster ~ériodiquement, entre en vigueur. Le 

préambule de l'acte dlincorporatian annonce la profondeur des changements 

qui affecterant son image et sa vocation: «Attendu qu'il y a lieu d'adapter 

cette charte aux conditions nouvelles résultant de la ~ r a f a n d e  évolution de 

l'université et du  grand développement de  ses facultés et écoles; attendu 

que l'université reconnaît à ses membres les libertés de conscience, d'en- 

seignement et de  recherche inhérentes à une institution universitaire de  

caractère public, et qu'elle désire faire participer à son administration ses 

professeurs, ses étudiants et ses diplômés [...]B. Le document consacre une 

réalité déjà ancienne, et saluée dés les années 1930 par les membres des 

cammunautés culturelles, à savoir qu'elle accueille étudiants et professeurs de  

toute origine ou religion. 

Les étudiants obtiennent six des 75 sièges qui farment, en 1967, 

l'Assemblée universitaire. Inspirée d u  « sénat académique », c e l l w i  a pour 

rôle particulier d'énoncer les principes généraux qui président à I'orienta- 

tion et au dévelappement de I'Université. Deux des 24 places disponibles au 

conseil de  I'Université, qui remplace I'oncien conseil des gouverneurs, sont 

également réservées aux étudiants qui y côtoieront deux représentants des 

diplômés. Siègent en outre à cette table huit personnalités issues des milieux 

universitaire, financier, judiciaire ou syndical et nommées par le lieutenant- 

gouverneur en conseil, cinq délégués de  l'Assemblée universitaire ainsi que 

deux représentants des facultés «ecclésiastiques ». Tout en acceptant de  pour- 

voir les six postes de  l'Assemblée universitaire, le président de l'Association 

générale des étudiants [AGEUM] refuse de nommer ses représentants au 

conseil: «Tous les proiets qui arrivent au conseil auront été filtrés par les 

organismes intermédiaires et tout ce qui serait intéressant de  connaître, c'est- 

àd i re  la façon dont sont prises les décisions, les critères employés, les con- 

flits de pouvoir, ne nous seront pas accessibles. » 

Vers la fin de  l'année 1967, au terme de la période de transition qui 

a permis de  procéder à leur nomination, la plupart des membres du conseil 

de  I'Université étaient connus. Pour sa part, le cardinal ~aul-Émile Léger 

démissionne de  son poste d'archevêque de Montréal, à la mi-novembre, et 

laisse vacant le siège de  chancelier qu'il occupait depuis 1950. Un laic, 

l'honorable Lucien Tremblay, juge en chef du Québec, se voit désigner prési- 

dent du  conseil et chancelier de  l'université. La boucle était bouclée. 

L'Université de Montréal entrait dans une ère nouvelle. Le recteur jetait les 

bases d'une équipe de  cadres administratifs dont le nombre augmentera 

progressivement pour répondre à la croissance de l'institution. 

La ville dans la ville 

Bien qu'elle puisse se draper dans un «habit » enfin taillé à sa mesure, 

l'université ne peut guère évoluer sans le support d'une stratégie ou d'un plan 

d'action. Àcet  égard, tout est à faire; en premier lieu, bâtir un véritable cam- 

pus grâce à de nouveaux édifices qui viendront s'ajouter à l'immeuble prin- 

cipal, à l'École Polytechnique, au centre communautaire et à la première 



résidence des étudiants. Un peu moins de 40000 mètres carrés sont utili- 

sables à des fins proprement universitaires, soit le tiers de l'espace nécessaire 

pour l'année 1968-1969. Depuis le dépôt du plan LaHaye, en 1963, des 

travaux aussi peu spectaculaires que l'installation d'un système d'égout, la 

constructian d'une centrale thermique ou le tracé de voies de communication 

rendeni désormais passibles de grands praiets. Ceuxci, comme l'illustre une 

maquette alars expasée dans le hall de l'édifice principal, prévoient I'étale- 

ment des immeubles neufs en direction du «village» de la  Côte-des-Neiges. 

Du côté dlOutremont et à l'est du campus, l'université s'apprête à acquérir 

ou à louer des bâtiments déià construits. 

Au mois de iuin 1967 avant même que le proiet de charie civile n'ait 

été déposé à l'Assemblée nationale, Roger Gaudry s'apprête à réaliser un 

projet reporté depuis un an: l'acquisition de l'Institut Jésus-Marie. Pour être 

plus explicite quant au potentiel de l'édifice mis en vente par la communauté 

des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, il dévoile devant le ministre 

de l'Éducation, Jean-Jacques Bertrand, la maquette du futur pavillon Jésus- 

Marie, devenu pavillon Marie-Victorin en 1978. Une semaine plus tard, 

Québec autorise la transaction, ce qui permetira d'éviter le pire. L'initiative, 

affirmera le recteur, « était dictée par l'urgence puisqu'il faut de trois à qua- 

L'Université de Montréal 
en 1963. 



tre ans pour traverser les étapes de construction de nouveaux bâtiments et 

qu'à cette époque, mieux valait acquérir un immeuble inadéquat que de ne 

I pas acquérir de nouveaux locaux. 3 De vrais changements s'amorcent i.ci: 

désormais l'université va mener de Front les proiets d'expansion du campus 
I et de réforme des programmes d'enseignement et de recherche. 

L'expansion hors campus s'accélère. L'Institut de microbiologie a trans- 

porté ses laboratoires de vaccins à l'île Jésus; l'université acquiert le futur 

pavillon Marguerited'Youville; l'Institut d'hygiène établit son Département 

d'éducation physique dans l'immeuble de la Young Men's and Young 

Wamen's Hebrew Association, situé à l'angle des avenues du Mont-Royal et 

du Parc. L'École de réhabilitation est déplacée vers un bâtiment loué rue 

Jean-Talon . 
Les facultés les plus anciennes ont à peine pris possession de la par- 

tie de l'édifice principal jusqu'alars réservée à l'hôpital universitaire qu'on 

constate que cet immeuble ne les contiendra iamais toutes. L'exiguité des lieux 

compromet la viabilité des facultés dont le développement repose, en partie, 

sur la modernisation des équipements et des laboratoires: sciences, 

médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. On aménage un pavillon tem- 

poraire -i l sera permanent- pour recevoir certains services administratifs 
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dont les anciens locaux sont transformés pour accueillir les laboratoires de 

physique et de biochimie. Le problème de la Faculté de médecine qui attend 

vainement le centre médical et l'hôpital universitaire, dont on a maintes fais 

entrepris et interrompu la réalisatian, reste entier. Avani que la renonciation 

à ce prajet ne sait confirmée et que l'Université ne consolide ses liens avec 

les hôpitaux affiliés qui dispensent l'enseignement clinique, une rumeur veut 

que le centre médical soit établi dans le périmètre du nouvel hôpital Sainte 

Justine et devienne I'hâpital universitaire tant attendu. Les derniers espoirs de 

la Faculté de médecine ayant été balayés, l'université réservera ces terrains, 

qui forment un quadrilatère borné par les rues Decelles, MarieGuyard, Jean- 

Brillant et Louis-Colin, pour la canstructian des pavillons Maximilien-Caran et 

Lianel-Graulx qui abriteront respectivement la Faculté de droit et les facultés 

des lettres et des sciences saciales. Avant 1972, le campus s'enrichira d'une 

deuxième résidence des étudiants, celle-là réservée aux filles et surnommée 

la «tour des vierges», et d'une bibliothèque de 940000 volumes. 

Une partie de l'argent dont l'université a besoin pour poursuivre son 

expansion et réaliser sa mission pédagogique proviendra de la Campagne 

du Cinquantenaire. À un prajet de campagne conjointe ralliant toutes les 

universités du Québec et souhaité par le chef du gouvernement québécois, 

l'université a préféré miser sur sa propre stratégie. Ainsi, plutât que de sal- 

liciter le grand public, qui subvient à une partie de  ses besoins par le biais 

des taxes, elle s'adresse à ceux auxquels elle profite : les compagnies lacales 

au nationales, les grandes familles canadiennes-françaises, les diplômés, les 

professeurs et le personnel de l'université ainsi qu'une catégorie de souscrip 

teurs dans les groupements anglais et juifs de la métropolem. 

La communauté d'affaires, an le lui rappelle à nouveau, doit une partie 

de son succès aux diplômés formés à l'université. L'influence de ces derniers 

est requise pour la réalisation du plan d'expansion de 188 millions de dol- 

, lars dont l'exécution s'impose pour servir équitablement les 25 383 étudiants 

toutes catégories qui fréquentent le campus. Parmi les prolets principaux: 

enrichissement de la bibliothèque, financement ei développement de la 

recherche, publication des travaux des enseignants, création de chaires 

nouvelles. 

Les Associés de l'université, un organisme chargé d'établir des liens 

entre l'institution et le milieu des affaires, orchestre la campagne qui doit 

s'échelonner sur cinq ans et dont I'abiectif est Fixé à dix-neul millions de 

dollars: un dixième des 188 millions dont l'université a besoin pour réaliser 

son programme d'expansion. Première à réagir, la fondation J. W. 
McCannell souscrit un million et demi de dollars destinés spécifiquement au 

recrutement de «professeurs d'une distinction exceptionnelle». Les dona- 

teurs n'ont ~ l u s  qu'à imiter la société ~ h i l a n t h r o ~ i ~ u e .  Des diplômés célèbres 

et influents se mettent à l'œuvre : présidents d'entreprises pourvus de belles 

relations, mais aussi Pierre E l l i o~  Trudeau (droit, 1943), premier ministre du 

Canada, Daniel Johnson [droit, 19401, premier ministre du Québec, Paul 

Grégoire (philosophie, 19431, archevêque de Montréal, Jean Drapeau (droit, 

194 l), maire de Montréal, Jean-Guy Cardinal (droit, 19501, ministre de 

l'Éducation, Samuel Bronfman (docteur honoris causa], Herbert H. Lank (doc- 



teur honoris causa), etc. L'Association des diplâmés s'engage aussi en deman- 

dant à ses 32000 membres de  rassembler un million deux cent cinquante 

mille dollars. Sa question-slogan : u Un million et quart de dollars en cinq 

ans, estce trop pour 32 000 diplômés? » La quotepart de l'entreprise privée 

ne correspondra pas entièrement aux objectifs de la  campagne de  sous- 

cription, mais elle intensifiera son action en finançant directement certaines 

recherches. 

En partie grâce au produit de  la campagne de  souscription, certains 

des proiets qui figurent sur un nouveau plan d'aménagement, commandé en 

1968 à I'urbanisteconseil Jean-Claude LaHaye, se matérialisent. Le gymnase 

et la piscine vont compléter des équipements sportifs qui comprennent déjà 

un stade d'hiver, une piste d e  ski récemment réaménagée, une patinoire, trois 

allées de curling, des salles d'exercice ainsi qu'un terrain de football. Un 

soutien est apporté aux Presses de l'université de Montréal qui poursuivent 

la publication de travaux de  recherche. La bibliothèque des sciences sociales 

et des lettres est «enrichie». En contrepartie de l'affiliation de I'lnstitut agri- 

cale d'Oka à l'université Laval, l'université de Montréal intègre l'importante 

École de médecine vétérinaire de la  province de Québec, établie à Saint- 

Hyacinthe, qu'elle doit rajeunir et élever au niveau universiraire. L'Écale 

d'architecture, devenue école constituante en 1964, s'intègre, en même 

temps que I'lnstitut d'urbanisme, à une Faculté de  l'aménagement qui 

regroupe la plupart des éléments associés à l'habitat. 

L'Université n'est pourtant pas au bout de ses difficultés financières. 

La Révolution tranquille avait donné le  signal d'années fastes où, semblait-il, 

taut convergerait vers une amélioration générale de l'état de l'éducation au 
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Québec. Dix ans plus tard, à la faveur des réductions effectuées au  chapitre 

des contribuiions provincioles aux budgets de fonctionnement, I'Universiié 

renoue avec le climat d'incertitude qui avait marqué les 50 premières années 

de son histoire moderne. «Le 1"' juin 1970, premier jour de l'année fiscole 

1970-1971, nous n'avions ni budget, ni subvention gouvernementale, ni  

l'autorisation d'investir en appareillage, aménagement ou immeubles [...]. Le 

conseil de l'université)), oiouioit le recteur Roger Gaudry dans son rapport 

annuel, «vota chaque mois des autorisations pour foire foce oux obligoiions 

indispensables. » 

La convergence des obiectifs 

Les objectifs des administrateurs et des étudiants vont converger. Bien 

ovant Io construction de bôtimenis neuFs sur le compus, les étudionts, en por- 

ticulier ceux des facultés des sciences humaines, souhaitent le raieunisse- 

ment de l'enseignement et un décloisonnemeni des progrommes qui permet- 

te de suivre des cours dans une spécialité en y ajoutant des cours optionnels 

complémentaires. Cependant, molgré près de d ix  onnées de  progrès, on 

observe que les focultés ne se sont pas développées avec un égal bonheur. 

II devient impérieux, pour répondre aux exigences de la pédagogie moderne, 

de connaître les ressources des facultés pour mettre en œuvre un plan d'action 

qui respecte les obieciifs de  chacune d'elles et l'orientation générale de 

l'université. Le fournant qu'elle vo prendre en créont le vice-rectorat à la 

ploniFicoiion, confié au professeur Jacques St-Pierre, lui permet d'omorcer 

l'évaluation de chacune de ses cornposonies les unes par rapport aux autres, 



puis de brosser son autoportrait. Centrée de l'université de Montréal dans 

l'ère de la planification est d'abord accueillie avec réserve par les facultés 

qui craignent d'être affaiblies. Les années montreront que I'effori de  concer- 

tation que le gouvernement du Québec exige de toutes les universités québé- 

coises aura permis 6 ces dernières de  canaliser leurs forces et de  les ampli- 

fier et, por Io, d'affirmer leur propre identité et de coordonner leurs efforts. 

Définie dans sa charte comme une instiiution vouée à I'enseignement 

supérieur et à la recherche, l'université de Montréal s'engoge donc, dès 

1970, dans la voie qui la conduiro à élaborer des progrommes de premier 

cycle et d'études supérieures de haute qualité, capables d'attirer le plus grand 

nombre d'étudionts vers les études d e  maîtrise et de doctorat. 

Amorcée à la demonde du Conseil des universités au cours de l'année 

universitaire 1971 -1 972, l'a Opération grandes orientations », conduite à tra- 

vers l'ensemble de  Io communauté universitaire québécoise iusqu'en 1976, 

impose à celleci un examen en profondeur de  ses obiectifs, de ses priorités 

et de ses ressources. À cette époque, les cégeps fonctionnent déjà ; les écoles 

normales et professionnelles ont été intégrées à l'université de Montréol et Io 

jeune Université du Québec a ouvert ses portes, bouleversant, pour quelques 

années, l'équilibre de  l'institution de  la montagne qui  subit une réduction 

sensible des inscriptions des étudiants à temps complet et une augmentation 

notable des inscriptions des étudionis 6 temps partiel. Les enjeux de I'évalua- 

lion ne sont pas négligeables et l'université de  Montréol, qui veut conserver 

ses acquis qui sont le Fruit d'une centoine d'années d'expérience et de  lutte, 

choisit de se définir en des termes qui lui permettront d'être reconnue comme 

une « multiuniversité>~. Elle affirme son engogement dans I'enseignement et 
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la recherche « à  tous les niveaux et dans tous les principaux secteurs de for- 

mation universitaire, aussi bien générale que professionnelle B et confirme 

sa volonté de «faire sa marque ou niveau des études supérieures et de la 

recherche, de l'éducation des adultes, de  I'éducation permanente et des 

sciences de  la santé». Le Conseil des universités accepte le mandat que 

I!Université de Montréal se fixe, mais il lui demande de «se forger des instru- 

ments de mesure de qualité» qui lui permettront d'évaluer sa performance. 

À l'aube de  l '«Opération grandes arientatianss, l'Université de  

Montréal crée la nouvelle Faculté des arts et des sciences qui résulte de la 

fusion des facultés des lettres, de  philosophie, des sciences et des sciences 

sociales; 2 5  déportements (28 en 1992) passent ainsi saus la bannièred'une 

Faculté composite, cançue d'après le modèle américain qui, depuis longtemps 

déià, favorise les études multidisciplinaires et interdisciplinaires. «II fallait ren- 

forcer et rendre plus homogène, dira Paul Lacoste, naire secteur des sciences 

fondamentales et favoriser l'interaction entre les différents départements. Le 

modèle nord-américain, lui-même inspiré de celui de l'écale du Moyen Âge, 

était le plus propre à faire cela. n 

Depuis la fondation de l'Université de Montréal, les facultés ont 

assumé, au sein de leur discipline, la respansabilité de I'enseignement et de 

la recherche et veillé elles-mêmes à la formation de  leurs étudiants quand 

ceuxci paursuivoient leurs études audelà du premier cycle. L'année 1972 voit 

aussi la création d'une deuxième grande unité: la Faculté des études 

supérieures dont la mission est de  pramouvoir des standards d'excellence au 

niveau des études des deuxième et troisième cycles, d'assurer la coordination 

de I'enseignement et la normalisation des programmes, d e  favoriser la créa- 

tion de programmes interdisciplinaires ou rnultidisciplinaires en plus 

d'encadrer la formation des chercheurs et de prapaser des solutions aux p r o  

blèmes financiers des étudiants. Dès la première année de fonctionnement de 

cette faculté, on enregistre l'inscription de 5 400 étudiants dont l'encadrement 

est assuré par un millier d e  professeurs. Cette annéelà, l'université décerne 

une vingtaine de  doctorats ainsi que 187 maîtrises et autres diplômes de  deu- 

xième cycle. Au caurs des vingt années qui suivent, on assiste à la démons- 

tration d'un phénomène auquel crayaient déjà les Édouard Mantpetit, Henry 

Laureys au le frère MarieVictorin : l'affirmation de  l'intérêt suscité par les 

études supérieures chez la clientèle étudiante de l'université deMontréal. En 

1992, 74 programmes de  doctorat, 1 15 pragrammes de  maîtrise et 49 
diplômes d'études supérieures spécialisées lui sont offerts dans les secteurs 

des sciences fondamentales ei appliquées, des sciences humaines et sociales 

ainsi que des sciences de la santé. Si, en 1991, le nambre des étudiants et 

des professeurs d e  la Faculté des études supérieures a doublé par rapport à 
1972, celui des diplômes a subi une augmentation plus remarquable encore : 

l'université a décerné 257  doctorats et 1971 maîtrises et autres diplômes de 

deuxième cycle. 

La structure des autres facultés n'est pas touchée par la réforme de 

1972, mais le décloisonnement et l'adaptation des programmes théariques 

et pratiques à la réalité de l'exercice en milieu de  travail s'opèrent égale- 

ment dans les sciences de la santé, en particulier en chirurgie dentaire et en 



médecine, ainsi qu'en droit, en sciences de I'éducation et en aménagement. 

Le rôle moteur de l'université de Montréal dans les secteurs des sciences 

pures, des sciences appliquées et des sciences humaines et sociales est con- 

firmé. Ainsi en est-il de son leadership dans les projets de développement et 

de coordination de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de 

l'environnement. La création de nouveaux programmes et d'options 

aîtrayantes intéresse la plupart des facultés : au baccalauréai en hygiène den- 

taire, à la maîtrise en traduction et au diplôme en droit notarial s'aiouteroni, 

au cours des années suivantes, une maîtrise et un doctorat en sciences neu- 

rologiques, un doctorat en démographie, des maitrises en génie biomédi- 

cal, en nutrition et en communication, un diplôme en médecine vétérinaire 

préventive, des cours en cinéma ou en histoire de l'art ... 



1 L ' E N S E I G N E M E N T  

onvaincu de l'urgence de trans- 

former le self-made man québécois 

en praticien des sciences économiques 

et commerciales, Joseph-Xavier Perrault 

en avait aussi persuadé la Chambre de 

commerce de Montréal, puis le premier 

ministre du Québec, Lomer Gouin. De Io, 

an forgea loborieusemeni le proiet de 

l'École des Houtes Études Commerciales 

qui s'appuya sur les gouvernements 

français et belge dans le recrutement des 

premiers professeurs. Honoré Gervais, 

qui a rédigé la charte de l'École des 

Hautes Études ~ommerciales et qui en est 

aussi l'un des plus fervents défenseurs, 

a pris son bâton de pèlerin et s'est rendu 

en Europe. Ses démorches vont aboutir 

à l'embauche de professeurs qui pren- 

dront des congés temporaires ou perma- 

nents de l'université de Louvain ou de Io 

Sorbonne. Les Montréalais soni connus 

dans ces institutions, en particulier à la 

Sorbonne qui les accueille comme des 

enfants prodigues. Le 14 mars 1907, 

l'École des Hautes Études Commerciales 

est officiellement fondée par un amende- 

ment a la loi de l'instruction publique: 

((Attendu que la création d'une 

École des Hautes Études Commerciales 

destinée à couronner par un enseigne- 



rvnt b l w é  lm études faites dm 
gtdirssmsnls qk io rx ,  ei adonrur au 
ieuri~c pan5 qui wrknf des bcdes 616 

monluira, cirs i c o k  coirimercides rl 

dos u 2 Y è g e 4  bc cmndsscnces iarris- 

rolraa 4 h d h d i m  des doirrs ch le 

+. du hnii c p m m e  ot de I'iida, 
hiv, i m a R  d'un g r d  semi su c m -  

nrttr de e o h  province; 

a Anendu qu'l ast oppattwn, p u r  

as hm, & k m p r  urne c~rporeiimn opk 

à dilger CMO QcdP ai à parier dm hm 
k m-ps qd pourraiwt lui être 

a s d s  & gacnrtir, tant par b gouueme 

ment de d e  pairineu qua p r  b 

Chombm & conmerce du distrirt de 

Montu et p a  d'ait= curpraî'kms d 

des p ( i c d h s  [...]. r 

lcr kens enha iu Chomtxe de 

cmuuPrce mi l ' tcda sont thws: la pm- 

mien, doit s&vdicmier  Io re t~ddk ,  

b roiaon cfe 5 000 id par nnriie pendant 

40 ans, aprb qubi, #ri LPdii, chambre 

ah CQmmeFu e m&&rerne~t payé 
eh- ainée ir msriL4at cialosstis, ~ s n t  

oorpnreibn devm lui reirime la pra- 

prlélo & ridifice conshuit an v a t u  de 
l'or& 2 M du hblkd~àqlns, m u r k  ou 

Plfdk g h h d e m m t  q.i.+eleonquos qui 

n & w  bdii ddticr S. 



L'annh univenifoire 
19701971 wtnbcla 
I'ouvsrture du &uni& 
bôtimsrh destins r e  
c w d r  k &%on& d. 
l'kcde des Hauaor ktudea 
Cornmsreiok. SihA à 
I'sxhPmY QWI du wm 
pus, il es) dficidlwridnt 
inwgd le dimanche 15 

EP 1908, I'blr acqriert l e s m u  congilis euthariitiqm qlii a rmseRdal0 

propiéns d u L w  dans le qua&il& a u  cœur dm la ulle w foule noiribceuw. 

6 re  f a r d  p a  ks rues Vigor, De La l'fcole, wns attmhe r~kgieulp, pmuke 

ûaudeti ire, Labek et SainkHhat. pow b premiers fois. Un mois plud hd, 
C'eit a~ terrain qu'on r'mt&esm, paur y les penrisrséhdimrrk, au nombre B 32, 
cunstruire UR Ldlfice qui, çolM por y seW reçus. ~ L ' l m m ~ ~ b h  n8$Rkt peu ter- 

I Mmvrs et Mnarva, protedeurs dm corn- m i d  B, bit Édouard Monipetit dans le 
i nucm ai da pindisirie, sf=~tivero an hee h u x i h  t o m  de x s  ~arwnirs. e h .  

chsqwra *de 1s pordi6bIViga. & n i  narieau 6 4  owriers y ~ h n h d t  e n u n  

un seckur dohl on p u t  d r b  qu'il srst & scandait d'in bruit su la parole des 
kneare le kait d'union enke le v i e u ~  pmiesseurs. b m s  accédbns tant bien 

quariiqr latin, aux snHrons ch t'ha14 6 c~u, mal B une w r d e  sde ch prmuk 

va., d b nouveau, p&de r'égiire Spirit- &dge où iea ehves avaieni 6th conve 

Joqser. En 1908 i e r i ï m ,  IO p r m *  quis. Crrleux retour de la dastinée, is 

d q e n  de ltktale, le BQa A u p r i e  rrkoüvois op& 30 ans, $Pr le rrior~i 

boph de Bray, débarque à MoRCihl, Royd. um corWudion inochsvh, dss 
Pendpnt q n  ce derniPr donne formm et q e s  d ' h d ~ s e u ~  rppaemmed vi&; 

carrtPnv ai prolet national, tbb plom de des piliers qui, r m u w - t s  de rnorbre ar 

I'archiislie L.-Z. Gouhiw ssbt apprpwks de cImnt, drvienckeni d'irnprirtanies 

et le3 travwx, omorcis. d a i n e s ;  d e s  qkmchers r c h d u x ;  das 

l 'hde, la. première & Qmre au 

Canada, sort de terre. Elle est en hite 

mz p r b w  popilaires cpi on1 irrpiirré! 

c h  les esprits le Princip qu'on hm frit 

p utMir sea liwed pm &a&& B ,  qm 

hi Ctularik ne kwvwont pa6 d'emploi 

d qua, an sotunq, l'/cale ut Br-&, 

c d -  et inutile l l ' i n q m d i o n  

d e  de ~'Écds de, Hodes thdos 
Canrnercmles O tm k 10 seprtmbre 

191 9, *u de la p r a a m i ~ n  d ' w v e ~  

portes sans sbnures, agitéas par ks 
coumrûs d'air; des salles de GOIKS dd fm- 

)une: UR inm*uùie oii se bgemient abus1 

lm p h  ardarris mrpoiri. i~ 

Jswie dplhi on draii, q u i  son 

*nie sa clrtiosi* aonchirorit dans la 
pluport des sph4res de l'onsoiqnanrent 

sérpériwr, k d o d  idorripetit s'est mndu 

.n France, i n ~ i t i C  p a r  opperdre l'&ce 

mmmlo et Ir$ sciences saciales, maiii4, 

comme I l  t'a dit. lri-mOm, p a r  pppren- 
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que. Comrrmle rhume k~ry  Laureyq qui 

o sucdd4 O son cornpatiota de Bray 

appdb, eii 1916, à Ionder une école de 

cblinnree O hntiago, au Chili, le wm 

m e w  reposo sur les adeboucb&s des 

p d i h  s : eckecunen conviendm, pour 

vendre au loin, II faui une comiuarice 

parfaite des marchés 6irongers, der 

manikm de M e r ,  ch meUrcos ndu- 

relles et de9 produits inclustri& ~ t i e  

naux, dis us et coutumes, des bqws 

p k s ,  c k s  chqnges et mkn de mlle 

outres choses Lldispkr!sc~b6, que seul 

I'en~~ignerneril ihhmque et méihedique 

peul promer. r laureys, qui a inauguré, 

eanrnn prohsnur. les cours cb ~éugm 

phiebn~mique,  va, en 191 2, kter les 

buses ch pmtder muée idustrielet cam 

merciml cemdien. It ne Yr 90s mnp 6 

I'iirtmmtion emlurive des qudqnei 411, 

diants de YEeale puirqli'il l'ouvre ou 

publ'i qi dircouvm br r e s s w r r  de 
l'incfit~lon b traveri IM rmlleeiions 6 
iedndogie, As édwniillons ç b  @uïs 

d i e n r  et éwangws, aiini que plu- 
ai- d k s  réduits d'usines et de 

piachtnes LRdusirieHes B. 

Entre I1ho)c &t l'Université, b s  

reloliem sanL.. fiiioki. On CI den é~ards 

pour le vice-eur Gaspard huih, er ari 
3bnt b n ,  dans les projets de cohdxw* 

tion q~ w h n e n l  paf b suite, que Id 

dpamtion b mstiiutions esi théorlqie. 

Ce 13 mai 1914, les a d m i ~ i ~ e w s  de 

l%aale propasont rnonimimbnl I ' aMo  

t im pcms y'i is considdrent aqu'il 

es+ avmiqeux dliit&R de, l i as  pks 
btroits rntsr I 'h& dtr Ha&r Ékcdes 

Gnmrciales de Manbéai et I'lhhmitC 

isvd, tant d atm des diplbmes occor- 

d h  d US blaves cps pou kworiser la ds- 
~ i i d o n  der oom et Fendre plus i ~ i m é g  

les rddons e n a ~  les dava  &+ diverses 

universités n. 

Autoiirée, le 19 fCvriar 1914, à 

s'&lier L I'U.~ersiW Laval à MonkBd, 

l ' f c o b k  Hodes l!kidei Comrnercialea, 

. . 

dont la première cuvée de d'rpkmbs o 6~& 
l i v r k  ai 191 3, m c b r o  uite olfiliotion 

en 1915. Les mineurs d é h s  de la 

caum del'kole n'ont pas encwe su COI+ 

vaincm )a sociité de l'importance des 

prefarsi~ns dites comrnrrcidas dont la 

d e k  est iépuibe & r h o  aux proie* 

sions Ibbrales. Tenace, ce préjugé a mol- 

gr4 tw été abib l i  par la criofion dei 

premmrs c w r a  du sou d~atihls au grand 

pubkc, en 1916, alnri que par I1inaugu 

rdian des cours de comp~i t i t4,  en 

191 8.11 le sera davomge ea 1925, brs 

de la créabien des cou~s par currespon- 

dance, dont cerioins s'adresseront +ci- 

f i iemmt  aux q l o y é s  de banque 

dêsirsm d'Bke adms b l ' ~ c i a t i a n  des 

baiquima conadienr. 

En tatard&, Ce 14 fburier 1920, 

une charte civile (i IIJmversIY de k n t -  

réal Québec mnsocr6ii. ieiow rnCme, le 
aatM de carporeiion indépndintfe do 

IJ*cdr des Hautes budes Commo~cialec 

e# do I1I!mle Polytechnqw ~i OW, l'me 

et I ' ~ r e ,  rcrpoussé la p m p ~ i t b ~  d'inté 

wdian et de tranrbmaiion de bur statut 

&école en -lui de bciilté Dans les derits 
cependami, kpvr dlobaration i s  rasorro, 

I'l!cole dr+ Houier Ékidu Gwmrrlales 

&PI même descours qikmux B I'inten- 
tiea das avmts, nobina et médecins 

h b l a r ~  & i'lkriversilé, ainsi que &a 

ingbdws do licele Pmlpechniqlia 

CI 2 1  mors 1926, I'ficole dm 

Hautes &des Gmnereioler entre h s  

Io catdgaiie der écoles techniques ou 

p r o f ~ r i ~ n n r l b s  dmt font partie les 

b l e s  techniques et les écoles d e  beaux- 

artr de Quebec el deMontréal. Cs staiui, 

rnodiflé en 1941 pqr la l o i  de /'enseigne 

m n t  qdciafisd, demeureta Io même 

juaqu'au 2 1 Mvrirr 1957, quand, aprh 

des annbes d'ab& ei de dbrnmches 

visant Q sssurer l ' m o m i e  enliete de 

Y hh, telle4 eri judiquemert formée 

corporatian et détache des écoles 

iechniquec et, h&oriquenrt~, de l'ode 



rilé de ~ f t d  sur son fen~lionnemeM son 

orientofion. Contrairement OU vcëu dQs 

reprhetms du wnseil de l'Association 

& !icqnciC$, i'Écob ne deviendra 

kq r Facdti de conmerce de I'Unbersité 

de Montrad r ; on refuse aussi 10 railon 

w i a k  prmpsée en Iangw mgloia. Par 

cadre, Q ~ C  consent à un amende 

mont quuni au h g e m e n i  de rtatuî c3er 
pofesreura, lusqu'dars considérés -me 

des fonctiannai~es de l'État. Ddns u m  

entravue  accordé^ p w  avant I'adapiari 

de la loi consf/tuan! la corpr~ t ion  de 

l'feole des Heures hudes Cammitrciak 

Modrhl,  Esdras MinvSiie, directeur 

de I'tide, prkisoit qu'aucun contrd offi- 

ciel d'oFkl'mtion ne liait alws las deux 

in.dt&ions, amême si, depuis 1920, 

l't!cole o u m  affiliation de bit wec 

1'Utawwsité m. Au cours de la discussfon 

qui a e n t u é  I'btude du p~oiet de loi 

devarit I i  a C O ~ L  &S bik p~vda r ,  pre 
mier minha aurait mscilk à l'École des 

Hautes Ékda Commerciales de suivre 

Yexomde de t'ecde Pobechnique, et da 
mmrver sa pleine autorité. rJe ~ ' u i  pos 

d'ubiectisn à la coopéraiion, au& d i c b  
r i  Maurko Duplessis, mpis je suis contre 

I'assimildion. m Les conditions de I ' o k  

I i d im  devront, selon la vdonté du 

puvernemani, être upproovées pur le 

~ieuteiwrnlgouveri~~ur~ 

Deux am phs tord, soit le i 1 

kvrier 1959, on même kmp que ~'Écsle 

Pebtechnique, I ' k l a  des ~ a u t c s  Éivdes 

Cornmerciaks eu amrisée par une lu 
d i  la hgihiure *à cmsîrliire, organiser 

oi rnd le r  I...) dans b cite & Montréal 

w dans son voisinap irnmédkd, un ou 

dsc édikces qui seront uti1i.A aux fins de 
ladite écofes. L a d e  suivate, le pre- 

mier minisire Antonio Barrdte, qui e 

eriwuragb I'Universith à entrer dans CM 

phase d ' e q m h ,  promet peur bitntôt 

la corntruclion de I ' k d c  dod l'Étd 

devrakt assumer taus b coati En 1962, 

le choix du siA estar6tOoi Plkiivenllé de 

~ ~ h w / g l  vend à. I'ecoie le terrain sur 

&voit s'blover une partie b tan- 

rnédieal, nids 16 tédisaklon & ple 

d e r  d'ensemble du campw pré- 

conire le dbplocerneirtde ~'Écdeverl s- 

site actuel, ee qui em retorde b mire en 

chantier. La sIiliaiio~ gins lea 700 ét* 

Qim rbgdars du jour, et k s  3 500 

dimts des caun du soir sorir diipusért 

dans cix b ô t i m k  d&mls el sacimir, d 
cause de c h ,  à des hmaires mpiexer.  

L'imsubie principal a vieilli QU p i n 1  

gue, por dériaion, on bi donne b nom 
d'un senrice intane d i  I'ÉE&: le r musée 

économique m. 

Y fart pourlant attendre It 23 

dkembrs 1969 pour pue soit d i v a l k  b 
moqude d'un immeuble conçu por 

l'architecte Roland Bumaia. *Ce rap  

proabment de l'École cru cornpur de 

t'Université, diw, le recteur Roger 

Goudry, pennawa enfin ce que nous 

amns tauioun souhaité ch part el 

d'autre, une ieireht ion, d'une pat ,  

entre nasékdiank et, d ' o ~ e  pan, enbe 

nos profeasew* rt nos services, qui serd 

ou plus grand avaniage de b cammu- 

r i a d  rnankéabke. m b 15 n~vernbre da 
f'& 1970, 60 am après I ' imugur~ 

th dss c m s  à l'École dos Hartec Étudns 

Commercidtes de l'avenue Viger, on 

ouvrait officielement les *es de 
Y i d l e  de I'avmua Deceiles. Vingt- 

deux ans plus brd, dwwt l'inlirêt crols- 

sont des Que&& mur I'kmohie, h 
ccmmecee et l'industrie, a! b recherche 

associb à ces secteurs clactiv' i, 1'Ccde 

doit douôler su e r w s  +t s'élpigner du 
C ~ ~ J U S .  Même si d e  doit continuer 

d'utilimr les saQs de murs & I'irniliwrtr)e 

duel ,  szs activi* d ' o n ~ i ~ ~  et de 
iecherrhe semnt concentrées dans ui 

bdtiment qub s'élèvera B pmxlmité du 

Colbge JoakdoBrtbed. 



Poul Locosie, recteur de 
l'Université de Montréol 
de 1 975 a 1985 v les 
universités se sont trou. 
vées chroniquement dons 
des situations de crise 
dont les formes ont vorie 
d'un pays et d'une époque 
b I'ouhe four ne rien 
dire des dongers les plus 
groves qu'ont connus 
oilleurs beoucoup d'uni- 
versités, et des contesto- 
tions dont O foi1 périodi- 
quement l'objet l'université 
comme telle, roppelons- 
nous les situoIion$ extré- 
rnement diHiciles qu'ont 
vécues les nôtres, et les 
délis qu'elles ont su 
relever a 

Les contours de l'université moderne s'accentuent et le discours socio- 

politique qui incite la jeunesse québécoise a chercher dans l'éducation les 

clés d'un avenir prometteur a été entendu par les adultes qui, depuis 1968. 

profitent du renouveau des programmes qui leur sont destinés. Fondé au 

début de la décennie 1950 par Léon Lortie, le service de l'extension des 

études, devenu Service de l'éducation permanente en 1968, est élevé, six 

ans plus tard, au rang de foculté et confié au doyen Léo Dorais. Contrairement 

O Io clientèle de septembre 1952, qui fréquentait les cours du soir de « I'exten- 

sion )) dans le but de décrocher un boccalauréot, autrement dit de compléter 

ses études, les étudiants inscrits 6 la Faculté ou milieu des années 1970 sont 

déjà en quête de nouveaux diplômes et des connaissonces qui leur permet- 

tront de se maintenir à Io fine pointe de l'évolution du savoir. 

E x a m e n s  de conscience 

Premier recteur la'ique de l'université de Montréal, Roger Gaudry avait 

pris les rênes d'une institution en pleine période de restructuration. À 
l'automne 1974, il occepte la présidence de l'Association internationale des 

universités, tout en préparont son déport du reciorat. Deux groupes, I'admi- 

nistrotion universitaire et l'Association des professeurs, sont en quête d'un 

candidat. Le le' juin 1975, Poul Lacoste devient recteur. Montréolois de vieille 

souche, diplômé des universités de Montréal, de Chicago et de Paris, fort d'une 

longue pratique dons le milieu de I'éducotion et des affaires universitaires, 

c'est un prache collaborateur de Roger Gaudry qui l'a appelé à l'Université 

de Montréal peu après sa nomination au rectorat, dix ans auparovant. 

La première rencontre officielle entre Paul Lacoste, Io communauté 

universitaire et la presse O lieu le ieudi 23 octobre 1975. Son discours est 

un plaidoyer en faveur de I'enseignement supérieur; il dit sauhaiter que 

I'Université s'engage ovec assurance dons les voies prioritaires de la 

recherche. Cet obiectif ultime qu'on trouve en filigrane dans la plupart des 

décisions importantes depuis 1965 est, ici encore, conditionnel à I'auto- 

critique interne. Poul Lacoste annonce donc une nouvelle politique de plani- 

fication qui s'inspire de Io réflexion à laquelle se sont livrés les facultés, 

déportements, écoles, instituts, centres de recherche et services depuis 1971. 

Évoquant Io présence d'autres universités sur l'échiquier de l'enseignement 

supérieur et de la recherche et l'importance de la concertotion entre les uni- 

versités, le recteur déclare : « Non seulement nous ne sommes pas tout O Fait 

libres de déterminer notre développement, mais nous devons occepter de ne 

pas nous développer dans un nombre illimitéde secteurs O la fois; en d'outres 

termes, nous devons accepter ce fait brutal que nous ne pouvons pas exceller 

en tout et que d'autres oussi veulent excefler. Je propose une occeptotion 

réaliste et loyale de la complémentarité des universités [...]. II y O plusieurs 

universités, et les pouvoirs publics exigent une concertotion des efforts, une 

rationolisotion de ta répartitian des ressources. Je crois que nous devons offrir 

notre collaboration O tout projet valoble de travail en commun, nous devons 

être prêts O œuvrer en liaison avec les autres universités et O toute concerto- 

tion requise. » 





L'opération « Objectifs-Développement-Priorités» relance la  planifica- 

tion interne. Pour la période de 1976 à 1980, elle plonge I'institution et ses 

composantes au  cœur d'un nouvel examen de conscience à l'issue duquel 

an associera paradoxalement la notion d'excellence et les coupures liées à 
la rationalisation. Avec l'apparition des premiers déficits, en 1974, Roger 

Gaudry prédisaii déià l'ampleur et les conséquences des réductions du 

Financement d'État: De telles restrictions, écrivait-il, ne peuvent que ralentir 

notre progrès et compromettre des initiatives très désirables. Seul un accrois- 

sement plus marqué de nos revenus permebrait à I'Université de prévoir la 

réduction de son déficit accumulé tout en poursuivant le développement qui 

s'impose. » Six ans plus tard, I'Université admet que les largesses d e  la décen- 

nie 1960 ne se reverront plus. 

L'examen s'inscrit dans la foulée de l'enquête précédente. O n  n'entre- 

tient dorénavant aucune illusian sur les ressources financières de I'institution. 

Le rapport produit à l'issue de  l'opération « Obiectifs-Développement- 

Priorités» n'idéalise ni  le présent ni l'avenir de I'Université: «Le défi que 

l'Université doit relever dans les années 1980, écriront les auteurs du rap- 

port, c'est celui de poursuivre ses objectifs d'excellence dans le plus grand 

nombre possible de secteurs, de s'ouvrir mieux à certains champs nouveaux 

de connaissance, et de réaliser cela, non plus dans le contexte d'expansion 

des annees 1960, ni dans celui de stabilisation des années 1970, mais dans 

le contexte de stagnation et même de régression des ressources budgétaires 

qui parait devoir caractériser les années 1980 [...]. Le temps est venu de nous 

demander si nous avons les moyens humains et financiers suffisants pour 

maintenir et faire progresser tous ces secteurs. » Inventaire des activités, inven- 

taire des ressources et évaluation critique ont induit chaque composante à 

proposer des coupures sélectives destinées à réduire ses dépenses en 

favorisant ses priorités. Cette disposition va conduire I'Université de Montréal 

vers la confirmatian de son rôle et l'élever, quelques années plus tard, parmi 

les premières universités canadiennes. 

«Consolidation », u bonification des activités d'enseignement et de 

recherche)) dépendent de la santé Financière de I'Université qui, malgré des 

réalisations remarquées, malgré la création de  nouveaux programmes 

d'études et de nouveaux groupes de recherche, déplore l'application de 

budgétaires dont les conséquences sont déjà visibles. À propos de 

l'année universitaire 1979-1980 qui a vu le renauvellement de son mandat 

de recteur, Paul Lacoste écrit : u L'année écoulée a été, camme la pécédente, 

une année ardue et pleine d'interrogations. L'avenir, sans être encore Som- 

bre, est très incertain. Si l 'on me permet une imoge biblique, ie dirai que 

nous sommes engagés dans un cycle de vaches maigres. La faible crois- 

sance de notre population étudiante et de notre corps professoral, camme 

de  nos ressources, pose le problème du  vieillissement de nos équipes de 

chercheurs et de  professeurs et celui de leur relève. » Une modification 

apportée à la base de calcul de  la subvention gouvernementale au Fonc- 

tionnement des universités québécoises annonce une diminution de  près de 

trois millions des revenus escomptés pour l'année suivante et l'application 

d'une politique semblable iusqu'en 1985. 



Pour renverser la vapeur ou, O tout le moins, pour retarder l'impact 

des réductions budgétaires sur sa craissonce, l'université s'engage plus à fond 

dans des relations avec l'entreprise. Non seulement cherchet-elle un soutien 

finoncier qui ne serait que la iuste rétribution de l'effort qu'elle a investi dans 

Io formotion de diplômés compétents, mais elle consulte les milieux industriel 

et finoncier dons le but de mieux répondre à leur besoin et de découvrir des 

centres d'intérêt communs. L'intention de fournir aux étudionts un service plus 

adéquat conduit l'Université à lancer, le 11 février 1980, la ((Campagne de 

souscription des années 1980 » dont la  résidence est confiée au financier 

Paul Desmarais. Les 2 4  millions de dollars qu'elle espère recueillir pendant 

cette période devraient financer en grande partie la construction d'une nou- 

velle bibliothèque des lettres et des sciences humaines et d'un pavillon des 

sciences mathématiques, l'acquisition de matériel scientifique et électroni. 

que destiné spécifiquement O la Faculté de musique et l'amélioration des 

programmes d'enseignement et de recherche. Les ressources nouvelles vont 

faciliter la création d'un fonds de développement de la recherche qui devrai1 

attirer de ieunes chercheurs et ainsi assurer le renouvellement de la prochaine 

génération de professeurs. 

En 1981 -1982, le recteur ne parle pas d'austérité mais bien d'une 

«cotastropheu qui place I'insîitution dans une situation (<comparable à celle 

des années 1 9 3 0 ~ .  Les ressources gouvernementales sont en deçà des coûts 

réels. ~J'ajoute », écrit Paul Lacoste dans le rapport annuel 198 1-1982, r que 

les sommes affectées à la recherche médicale à l'université el  dans ses éta- 

blissemen~s affiliés ont atteint le total impressiannant de 27,7 millions d e  dol- 

lars et, à ce titre, placent îlUniversité de Montréal parmi les premières uni- 

versités canadiennes. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime 

abord, les subventions de recherche qui s'ajoutenî à notre subvention de  fonc- 

tionnement n'ont pas pour effet d'atténuer nos problèmes budgétaires, mais 

bien de les aggrover. En effet, il est généralement admis [...] que les sub- 

ventions de recherche entraînent des coûts indirects d'environ 50 pour cent. 

Cela signifie que les subventions de  recherche obtenues l'an dernier par 

l'université et par ses établissements affiliés ont entraîné des frais indirects 

de plus de 28  millions de dollars. D 

Les ressources de la campagne de financement ne sont pas, bien sûr, 

destinées à l'allégement du déficit qui atteint sept millions au début de l'année 

1983. L'Université doit emprunter: « Les différentes mesures d'austérité, le plus 

souvent imposées sans préavis et devant être réalisées sur une très courte 

période, déclare le recteur, naus ont enlevé toute marge de manœuvre et nous 

ont obligés à couper dans le vif. [...] L'Université de Montréal, par la place 

qu'elle accorde aux études supérieures et à la recherche, rend un service ines- 

timable dont le Québec, comme les grandes sociétés développées, a grand 

besoin. Un enseignement supérieur de qualité est essentiel au virage tech- 

nologique qu'à juste titre on nous invite à prendre; il n'y a pas d'études 

supérieures de quolité sans d'importantes activités de  recherche. » 



L 'ACAD~MIE 
D E S  ING~NIEURS 

A u mois de ianvier 1874, dix garçons 

assistent à l'inauguration des cours 

scientifiques et industriels dispensés dans 

les locaux de I'Acodémie commerciale 

catholique de Montréal, rue Sainte- 

Catherine. Cet événement, en soi anodin, 

révolutionne les perspectives de partici- 

pation des Montréalais oux œuvres 

d'envergure qui s'élaborent O travers le 

Conada. Les étudiants, tous âgés de 

mains de vingt ans, verront s'ouvrir des 

carrières techniques hautement spécia- 

lisées, aux antipodes de celles qui leur 

étoienl troditionnellernent accessibles. 

Pormi ces odolescenis, cinq persévé- 

reront dans la voie du génie. Ils ouraient 

pu devenir médecin, notoire, avocat, 

prêfre, dentiste ou vétérinaire. Ils seront 

ingénieurs et, pour apprendre les secrets 

de cette profession, ils n'auront pos à 

s'expatrier ou à fréquenter I'Universifé 

McGill, récemment enrichie d'une école 

d'enseignement technique et scientifique. 

Pourqu'ils s'assoient à d'antiques 

pupitres d'écoliers, pour qu'ils respirent 

les effluves émanant du laboratoire de 

chimie, pour qu'ils s'entassent dans des 

salles exiguës dont on augmenlera la 



cip+rlé ui IHmd YOcole th aâî6 des 

4- t# mn dilisuni ra giemkr où 

s ' s n h q m  lrs &me& d'un musée, 

peu qr'h s'engagent dam w e  i p&* 

M., d eerad&e1i~hnlque, fi wOn fadu 

t'kdurian d'me société bh d trans- 

les d g h s  d'w systlrrie d ' d u -  
mlbp coiçr pdr d cuiloar du el+irii 
c d d q u e .  Los prdms exmchs par 
wlqucn perummr presséss de bin 
parlkipsr Ica C u o a b i i  k-is L la 

dvdurio~ hidusCieHe du KIX' ~ilCh el da 

kr y ~r4pmw p r  i'ouvertre d 'ddes 

L 'aCkr ,  Focmba 6 iwlabkr qpl SE 

pmfageat lei pu3fessbns tadiConneltes, 

estdticerite b I'insaribn de8 mYiem tach- 

nlquei rl hhmtriels p r m l  lei s c ' w s  

kverhirsr .  En 1072, abrs mp le ra& 

du pays a -lm4 sa c q r é h t n r l a i  6 
phlnemàat mn ioirodmson & kflm 

nraiibm dansles uaiversités, Lmd reluse 

I'ddr & Qu&bec qui &il u n i  subvew 

tion de b r o g s  à I ' ense ignm 

xleokfl+m. S'il n'en iknt gu'i 1'Univr- 

oifil, ks cuthuhquer i'wcmî pas &oh, 
mûmr s'ds k rbclarnmt depliis me ving- 

::tecbnlques CORC dHkilwnt olte+p. LMa & ~ n i é ~ r  sur tar#i les bibunes, au . . ... 



p ~ l e p  dec r e l o ~ i  kwnornrqutr des 

grfad pra/eîs do conaux, 6 p~nlr,  de 
v h  k r r k s  at d~ baime* qu'winance 

renkée du Conoclu donc le siède de 

I'iAdvstrle. 

Réagissant w mius de I'tkiivsr- 

rire Laval, le6 promokts de b c-n 
d'une école techiqua kopveden la par- 

s ~ -  d'UrgeCEugéne A~hambpult, prin- 

Upd d ooncrpkm ihitid de I 1 A d 4 r i e  

cornincuide cathdque & Mmt rk l ,  

I 'mdam el b padétaiion qu'il bu t  pw 

cionnu hrmeo leurproipt. Cduci &ci- 

Iera l ' d o  & lg Comiissim d e i  t r k s  

c&obq*rs do Mbniréal. La perap.ctive 

d'enrichir lu coarrmiriard6 mntr*ise 

d'un ensemble qui lui Lviteralh r de recter 

eh œriére dons 10 n u c h r  du pmgres io 

inlCmsm le C U M .  À eelh dliéo Ibmi 

W é o n  ÛYmt, n'ihiolre de i ' i ~ s t w t i i ~  

pub l i p  et premier minlste du Qu&oc, 

qui wggke d'dabricr un cous s p k l a  

lemenfdadin4 h Io hrnatipn d'ingénieurs. 

Archcnnbault s'achesse à un proksmur 

borldiie h r r ç a k ,  Chuhs Pbist~r, euqd 

i l conRe Ip &he 6 m t k i d i s t r  L. cob 

cept Ouimot-kûmetnrrrbaik Ir cours se 

dessine à I'iniériew d'un teitre iriiibté 

rPreje~ d'un cours sdentlkqw et Indus- 

tri81 h c r b r  b l'Académie mnmerclah 

de m a l  B. l e s  ob ie t ih  s o ~  sirnplm : 

# [  ...] bhurda la mison ne sera pas de 
fourrilr des savoriispmpmnenl dik, rmis 

der homnea @ciau~t, &!i indivibir sp6 

diakdes el p r  cda même, ayant UR. CO+ 

rraissmce parfaite de leur brariche. 

Quand on smge ou d b v d ~ a m e n t  

ache1 des i d s t r i e s  extrdves, cqri- 

coles, manufadur)ivas et f ~ ~ m t r c i a b s ,  

quand an ronge aux vcrites enhwrisw 

cobnialm, wx routw, canaux et chaiihs 

6 fer ~ c ; k i d h ~ n t  em cemkuctionou en 

acriv* et au nombre ds jqungs gems mm- 

ployis et à employer c h  ces imensss 

edqmgies, q u d  on songe que la +u- 

p a t  dss prn i iws  ont été recruL1s à 

I'étrdnger, on se sawi amvdncu qu'en 

auvrmt une &le semblqble on leur 

owro vn avenir ceiiiin. r Ld 20 novem 

bre 1873, le m i n i r h  de I'Inrtructien 

publ icp et Io Corpurision des k l e s  

cathaHques k Mwkid s ' a i g w t  ii 

plucar ça cows, d'rne d u k  & hoid ans, 

sous Iq eanhôie di PAca#rnle et de 

résenisr B h rialisaliai d. p o b t  snerub 

v-im mriwlk de 3 0W$, ioii aotmt 

qua le monlmt reiusi quelqws mch pius 

fat pçw BPrUnriierfi Lavol. 

h i n s  de &ux mais oni d i  p r  

qu'abat&ise le p i e t  devanl pumsflre 

aux Ieinms Conacheni hanmm de pé& 

ker hi rny&ra du ghie  civil, dos mines 

et da !a métdlwgk, de k mécarl-we 61 

& povoil c41 m é ~ x .  Daw mois e m e ,  

d lm cours debutent dons les c h w w  ch 
L'Acadérriie. A Io ~ r é e  de septemb 

1874, on rassembb étvdinrii5 3 pre 

f a m i r s  dons bine v l d r  maison de 

brrqw wuge 6 dpux eh*, voicine de 

P A c d m l e  ei anaienne detwwe du 
d u e ~ i e ~ .  Ces dix ilaves b e s  débuts ne 

ronl plu, q ~ b  cinq. Pumi  eux, Shmslas 

Parbeau vl ~ o r ~ h - k n i l e  Vank, deux 

b e a  qui ~snlrikweronl d q u s p u n ~  

ai prrstige6i'in~tituHon qui se *sede 

sous deux noms : &le de nimces opgli 

quhs a i x  arts dl@colr Polyechniqua b 
darriicr br dsux noms va r ' i m r .  

b miaiion do la sucoussaha da 
('üniva+iY Laval Q h n t r é a l  au mois 

d ' a d  1876, pi cenkm une valtur unk 

versitaire d L'endgnome~t de dmii, de la 

m4deciw et de la ) i&o iq~e ii Mon ih l ,  

l o c h  le gouvernerrierit prwiriclal à con  

chder un stoiut 4u ivdeM à I'Écde 

Pdylec)uilque. Endéph de -Me imitidve, 

l' instl~kon n'a toujeuts que I'aiure d'une 

onmxe spicioli& de l'Académie d ws 

c h p h  ne -nt r m m u s  ni pcw les mi- 
versith ni par 10s empby~urs. 

Le 18 mqi 1887, I'hb Paly. 

t ekqw r e i *  les cdldges c h +  
qd w t w o u p m t   se^ Io bannidm de la 

C d t i  des a*. C m  h cobihdtd bs 



ittrdionis, bs dplômes des polyrechni- 

ciens porlerait le sceau de l'Université 

l a d ,  edlelb même qui, il n'y Q pi si 

iongtemps, refusoit de créer un p re  

grmrne d'mseignemeM techique el  

scientiliqua. Selon Robert Gagnoa ei 

Armond J. Ross, auteurs d'me Histoire de 

fÉ~bk Polytechnique de Montréof powe 

en 1991, ci on saisit rniwx Phportance 

quo revêt cetîe aHiliation p w r  les iilèves 

et d i p h é s  de Polytechnique quand 

i n  soit cpe p b i e w s  anciens d i p k  

rnés &mandent alors au principal 

A r c h b a u k  que Cur soit donné un nou- 

veau diplarns émis cette foisci par 

I'universith Lovd et atbstani ainsi que 

leurs étudrs pont bel et bien des Uudes 

Wcniersiluires m. 

Le ~Rappurl  du tedeut de l'hi- 
vwtifb Laval ou conseil suplrieur pour 

I'mnée 188b-87~ indique pourquoi 

I'uffilioiian a &té canclue: *La mfss 

en opératlau de la Faculté des mts à 

MaPlréal était de nature à empiéter sur 

le termin de ceite kob et par conséqud 

6 lut nuire. C'est ce c)ulant compris à lu 

fols MM. Les rsomrnis~oires d'bcdm 

catholiques et les &recteurs da l'Uni- 

versité. Les bonnes inimntiorn des deux 

Gblés, joinîes d I'obsence de tout préiugé, 

oM rendu très fachun accord: qui a mené 

l'annexion de I ' E C O ~  Polytechnique à Io 

Facuké des ark. De cette monière, l'unité 

d'école se trouve maintenue scms nuire au 

&vdopqrment de la Faculté dei arts 

doni l'école deviant annexe. w 

A l'égal de la plupart des insti- 

kitions d'enseignemed supérieur mont- 

réddss ,  I'kcc~e Polytechnique traverse 

des a h e s  difficiles, mais sa /ebinesse ai 

le c a r m i h  relufivernent neuf des a m e s  

qu'ele ouvre b la ieunesse hi vdent 10 
faveur eh l'estime des donateurs. Flaancf& 

roment favorisée pw le gouvernement. 

par les compagnies de chemin6 de fer et 

par des indurhier et des individus, elle 

ett moins vdnkable que d'ahes et, par 

consiqueni, mains encline à cCdw der 

pa~celles de son autonomie. Ansi, oprés 

avoir souhait6 une affiliation réelle, 

accuaiile&üe avec une -Mine réserve 

les proposiiions de l'université quii'invite, 

PIÙS de 1 2ûü Qudionfa, 
dont qwtr jewm filas 
si 120 groksivra, s r  
roni p r h h  di 10 nou- 
velb gcoh Poh/lschnique, 
inougirh wr k campu 
&la mantqm ou cours 
de k &nidre ramine 
du mois da sapiombn 
1958. 



ow prldgrnps le%, h venlr occupr m e  
' 

patir der Btoges supérhs  de I'immeu- 

bb  fmt&ment i n w g o b  de b rue 

Sai-is. D e  FBpond d'abard oui. Puis 

non. Polytechnique hés i i~  entre un a l i œ  

bien 8 eWr et des TI proissont 

insuffisants peur les besoins & 

tmbre 1897, ks admini~troiaurs m 'des  

sent à I'Uniwrdt4 pour b rerna~cier de 

&es prqmsitionr et. .. pour k s  rebwr, a 6 

mains qu'elle ne puisse iwr occorder i ,  

k r i i  €AlMer M d i ,  hisiariagr+ ei 

fuhr rscteur de iVniveri ié de M o n U ,  
a en @us des sdies c&& sqrldéos, io& b 
sou~rol, d m  d'y phcw tri biblioihbque 

44000 dumes), le3 d lectbns de miné 

c i  h i e  et d ' h ~ t ~ l ~ a  iotwreile, k a p r s l k  

d ' 6 I ~ ~ o t ~ h n i q u ~  at de physique indus- 

ltiene of doux rnusiies & mars, an pur* 

cdier pow i'&chit.oium. L 'Lh iwsi t l  se 

r e d i t  crrrnpte qu'elle ne p~uvœlrtcovoir 

char eHe I'ÉCOL~ Poly+echrtiqwe dons de 

pm~l l~cwi idi i ions, et, (b 29 ionvhr 1198, 

-1 l'École ertreptpnddcrs Io recber- 

çhe systémafique d'm hqement conve 

naMe. Le choix de, odministratsurs se 

portera sur un terrain sikié en retrait 

du a C Q K ~  Saint-Jacque$ a, lutur square 

Pastuir. t'mhhecii ~ a s e ~ k i m d e  Vanior 

offre d'sxicutw gratuitement kDS de 

I ' imeub\e; sa propositlon est agriée. 

L ' d q d  m a q e  pbucbut pour rodher 

une kll. anitognse. u Une puermnkitirn 

du sisbslde gouvernrnoribl& 3OOOS d 

1 3 W$ rl un legs à l'université lava!. 

en favew de I ' m e i g n m n t  p o l ~ e c b  

nique, vinmnt plors fart à pmpas encau 

rq9m Io carpordicm a pamer de I'avant 

ian  enkep~ise. ka sucdission Joseph 

' Odme Vi W m v e  mdai l  on e h  Ir la dic 
posnihn de I'Utii~emiié.la larte smtma de 

2 5 0 $  [...]. Mais vail& c p  suigil u m  

dlfticcrke hg&. Le l q s  Vileneuve a été 

fait pew l'easeignmeirl p ~ w h n i p o e ,  

non pour caistructien de bôtimerirs. A 

de celo, rüniversîté ne pourro que 

1s prôtor d t'tmb, sons iniérbt, rem- 

bairrable d a r  Wngi am; et I'icols, & 
son côté, devm remplir hr dOsirs du tes- 

toteur et admeNre, dqm son conseil, un 

admirristm~ur et an gbuvernew de 

kh-tivenite. i 

Les tavaax -nt bncbs k 1' juin 

1902, ou cours d'une cérémonie prirsi- 

dée por b vice-ieéieur de i'Universitb 

Lovd à Montrial, monseigneur Alfred 
A r c h ~ d w l t  ei, le 28 janvier 1905, 
l'Écale Polyt~hrtique g re id  enfin poc- 

session de son pemier vrai siège sacial. 

En 1920, qugnd I'Umive~siti de AbntrBot 

qultie le giron de I'llniveoira Lovai et 

inaugura  es aniéss baukmmie, I'ÉEoIs 

Polyteehnicpe est au nombre drc trois 

k d ~ s  &AiLes qoi choicisse~ de main- 

knir  l's#iiiak'on et de ne pas imikr I r r  

b c ~ k  de rnddpcine vétérinaire au de 

chirurgie deritairs qui iroquent leur 
autonomie conta b stdut ch fc1cuh6. 

Pendant la vingtaine d'années 

qui iuivent, I'évoaitiorc de l ' ko le  Poly- 

techniquesuii de pris ceYe de ItUnivessit4 

(30 Montrhd qui, a trwers d e s  questions 

d'agrandissement et ch mnshuctian, 

c'inhirecsg à la stnicturaiion de I'enssi- 

v m e n t  ei au recnitemelit de prefesseun 

spéc la l~s.  

Si i1hiv&rsité recrute ses btu- 

dianis dans h colléps cbssiques, 

Pdwhn iquu  prépore la r & v e  eri mter- 

venait au niveau du ce*w da, études 

prirndres supbrieures b k Camrnisorion 

h écoles caihakquer de Moniraal. En 

1942, quafre sphères de spkia~isation 

s'ouwmt aux ébdiants & qrrabiiso 

mn-k de Polytechnique : travaux puhiics- 

ktimenls, génie mécamlq~ledr ique,  

minwriié~ailvreie et chimie indudcielle. 

Deux ans plus tord, l'École se dote 

d'un premier c d r o  k recherches et, 

en 1950, d te obient la rwnrwlssance 

de ses dipldmes pcw le minisi8re de 
l ' fd iwüan naCiande de France, au 
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Ue h r i c a  PupGssis cm- -son i n k ~  

th& w rendre à le roqu4i. & drscteui 

de 1'1~thbiaq t~nace B r a i i R ~ ,  ei dc torr 

*Cueir O rrnw de P+echmqw: Les 

dbuelrrppema~s bbulsux at insr*pamk 

de province depuis 1943 o ~ i  wvett 

dw mMim de car<&= aouvdr rd  mm 

(wms ing8niPwi pir i fusIrneIr .  II ml 

o < m h  & Io peliriqw @ a u  Fidis% 
lions & I'lkiion nolionale ch ptoeurw 

ma joliors qd v e u k t  o'imirdrl  hx 
npymms r o h n u b  de rimlbw d t e  

ak t i rn i  a i  fk kike ccoc;arder la cm&- 

t r u c t h  ou l'agra&smerd de nos 

mimm d~rr~elgneinerii uvw: pragk  

iCc b p v i a d .  b!Lb RilytmdAqrib ne 

ripond plw aux boroim. Ppr uih de 
I'rxpmsior, & Ica pmvlrice, k. n m b m  de 
je- g m  qui r s  dks t ind  cw WIP 
f e s d  arigiaPnip cœmidbhmeqi .  rn 

Qu&h(rhh mail pkr thid, k p u -  

wl-menient +ais s ' *&pp a v . r m  

d brutikilian l106 wbvedcm d'un mwi- 
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Gilles Clouiier, recteur 
depuis 1985. r Les 
onnées qui viennent 
seront cruciales pour le 
développement sociol, 
cullurel et économique 
de notre socihté. Dons ce 
conbxte, le rôle de nos 
universit8s sero plus q 
jomois db~erminont 

premier plfi dona 

~ o n i r d ,  du Québec et 
du Canada tout entier. D 

Les opérations de planification ont permis à I'Université d'évaluer ses 

;oiblesses et ses forces et de maintenir l'intérêt des chercheurs, mais les panc- 

,ions amorcées en 1980 et qui représentent une réduction des dépenses de 

dus de 26 millions de dollars pour Io seule année 1984-1985 loissent I'ins- 

,itution «au bord de I 'ab ime~.  Car, malgré les caupures auxquelles elle 

:onsent, non sons risquer d'affecter la qualité de l'enseignement et de la 

.echerche, le min is tw$Ense ignernent  supérieur et de la Science con- 

iépartements de IJUniversitér, conclut le recteur dans une entrevue p u b k k  

ians l e  Devoir du 15 juin 1984, « Fonctionnent maintenant sous le seuil néces 

iaire au maintien de la qualité déjà atteinte. » La disparition camplèie des 

+serves accumulées au cours des années, aioutée au déficit de fanction- 

iement qui dépasse les quinze millions de dollars, demande l'application 

Jfun plan de crise. 

A la rechercha de I'mxcellencm 

Sous le rectorat de Roger Gaudry, l'université de Montréol s'engage 

lans la voie difficile d'une véritable outonomie où, libérée de la tutelle de 

'Église, elle doit rendre compte de ses actes à la population montréalaise 

Dour qui elle a été, jusqu'en 1969, la seule université de langue française. 

S'épanouissant alors dons un Québec désireux de pourvoir largement 

5 ses besains, elle est surprise, sous le rectorat de Paul Lacoste, par la sou- 

laine sévérité de l'État qui lui demande de résoudre, sans aide adéquate, 

ies épineux problèmes de croissance, tout en poursuivant son oscensian 1 - 
,antraint par les circonstances de  gérer Ifoustérité», ce recteur à Io fois 

ucide et cloirvoyont quitte I'Université en 1985, au terme de deux mandats 

iuccessi fs. 

Le troisième recteur laïque de I'Université de Montréal est un hamme 

i d e  l'extérieur » bien qu'il oit été, de 1963 à 1968, professeur agrégé et 

3roFesseur titulaire au Département de physique à I'Université du mont Royal. 

Zilles Cloutier est un scientifique, diplômé des universités Laval et McGill. 

4près quelques années à I'Université de Montréal, ce chercheur a acquis 

Jne solide expérience de gestionnaire à l'Institut de recherche dJHydro- 

3uébec et à l'Alberta Reseorch Council, ovant un retaur à HydreQuébec 

:amme vice-président exécutiF, technologie et ofFaires internationales. II 
iuccède au recteur Paul Lacoste le 1" juin 1985. Plusieurs objectifs vont 

guider son action au cours des premières années de son mandat: connaître 

I'Université, poursuivre la démorche vers l'excellence, résoudre le problème 

du financement de l'institution, restaurer l'image de l'université, créer des 

liens entre I'Université et les milieux qu'elle dessert et améliorer le climat 

interne de I'éiablissement. 



Des mois duront, il s'initie au milieu, rencontre les professeurs, les étu- 1 
diants et les membres du personnel, visite les facultés et les services. I I  con- 

clut à la vitalité de I'institution, à sa richesse ei à la qualité de ses ressources 

humaines. «On m'avait laissé entendrev, écrit-il en 1985-1986, dans le bilan 

d'ure première année d'initiation à l'université, a que je trouverais des exem- 

ples de morosité, d'essoufflement et de lassitude, et que plusieurs années de 

compressions et de réductions budgétaires avaient considérablement réduit 

le dynamisme et affecté les forces vives de I'établissement. Je mentirais si je 

disais que je n'ai rencontré aucune morosité. Sans sousestimer les incidences 

négatives des difficultés financières de I'Université de Mantréal, i'oi constaté 

ovec plaisir que l'enthousiasme et l'espoir sont encore plus forts que la 

morosité et la fatigue. D 

Pour améliorer l'état de I'établissement, le nouveau recteur préconise 

plusieurs remèdes dont l'un touche l'image de I'institution qui doit ((éviter 

l'isolement et établir des relations plus suivies avec les gouvernements, avec 

les entreprises, avec les milieux d'affaires, ovec l'industrie, avec le grand 

public.. La communauté universitaire doit assumer sa part des responsabi- 

lités: «L'Université», dit-il aux membres de l'Assemblée universitaire réunis 

le 1" décembre 1986, «n'est pas la chose seulement du recteur et des vice 

recteurs; ceuxci sont au service de I'Université. L'Université, vaus le savez, 

est esseniiellement une association de professeurs et d'étudiants, et le rôle de 

l'administration est de créer les meilleures conditions passibles dans le con- 

texte actuel pour que I'Université de Montréal atteigne ses objectifs.. 

Les meilleures conditions, c'est, encore et tauiours, la réduction du 

déficit de fonctionnement, l'absorption, par le ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Science, d'une partie du déficit accumulé et la prévention 

de tout autre déficit grâce O un ajustement de la base de financement des 

universités. C'est également, de la part des composantes de I'institution, «la 

volonté et la générosité de faire les sacrifices nécessaires, quoique difficiles, 

pour sauver l'université x.  

II faut, pour garantir ce sauvetage, mobiliser l'ensemble de la com- 

munauté autour d'un proiet et d'un défi collectifs. La publication, en juillet 

1985, du Rapporf du Groupe de travail sur les priorités de l'Université de 

Monrréal, présidé par le professeur Robert Lacroix, constitue une première 

amorce et un instrument d'analyse qui contient les clés des proiets de relance. 

En aptant pour un exercice qui vise à situer I'Université de Montréal 

dans le monde universitaire canadien et québécois et en recommandant 

I'applicolion de mesures qui confirment la position nationale et internationole 

de I'Université de Montréal, ce rapport amarce un virage en forçant I 'adap 

tion d'une planification stratégique portani sur sa mission, son rôle, ses 

orientations et ses priorités. Ce processus se déroulera en trois étapes suc- 

cessives. En tenant pour acquis que le dynamisme d'une université est celui 

de sa base, les dirigeants de I'Université invitent toutes les unités d'enseigne 

ment et de recherche à définir leurs orientations, leurs priorités, leur plan 

d'action, et à évaluer leurs ressources humaines et financières en vue de la 

réalisation de leurs obiectifs. 

Projet d'oménogemenf 
de Io résidence des Btu- 
diontes dont Io consiruc- 
iion débute le 19 juin 
1964. l'immeuble de 
dix-sept éloges, conçu 
por les orchitecles 
Papineau, GBrin-Lojoie, 
Leblanc, comprend 174 
chombres, des solles de 
cauture, de télévision el 
de musique, des solons, 
une caniine et une buon. 
derie. A cene époque, le 
logemeni 6 la maison des 
etudionks coûte un peu 
moins de 10$ par 
semaine. 



En 1964. débuieni les 
irovoux de consiruciion du 
$$ode d'hiver. conire spor- 
iil desiine aux éaidionts et 
O la Farnilkuniversitoire 
Le Centre d'édcrotion 
physique el des sports 
(CEPSUM) verro le lour 
douze ons plus lord, 
dons le cadre der Jeux 
olympiques d'éié de 1976 

Au priniempi 1967, les 
éiudionis de I'Université 
de Moniréal, qui boy 
coiient Io cafélério, 
orgonisent un 
repos qu'ils ont I'intenlion 
de servir dons une tenie 
louée pour I'occosion. 
O n  O iout prévu ... sou1 
qu'aucune lenle ne peut 
odéquokment répondre 
oux besoins. C'est oinsi 
que. selon l'expression 

des orgonisoteurs, rop 
poriée dons le numéro du 
2 1 sepiembre 1967 du 
Quorfier Lolin, aon se 
lene sur Io bôiisse situke 
ou coin Deceiles et 
chemin de Io Reine 
Marie* Le loyer du futur 
Cofé Compus est de 
28 000$ por onnée el 
on pense qu'il sero 
rentoble as'il est ioulours 
plein u 1 

Cette étape, qui exigera près de deux années de réflexion, d'examen 

et même de a négociations», se conclut par des Enfentes de p/anification. 

Fondées sur les énoncés de mission, les objectifs et les plans d'action formulés 

par les quelque 70 unités, ces ententes permettent de définir les responsa- 

bilités et l'orientation de chacune d'elles. 

Le programme d'évaluation périodique des unités d'enseignement et 

de recherche mis sur pied en 1986 porte sur tous les aspects de la vie uni- 

versitaire et vise à améliorer la qualité des activités d'enseignement et de 

recherche. Cette réflexion en proFondeur permet à chaque unité de mieux 

évaluer sa performance par rapport à des unités comparables et de définir 

de Façon plus précise aussi bien sa mission et ses responsabilités que le niveau 

des ressources requises. 

Cette réflexion de fond et cette mobilisation de toutes les unités 

d'enseignement et de recherche appellent une lecture institutionnelle de la 

mission, des grandes orientations et des priorités de I'Université. Cet exercice 

qui exige deux années de consultations, de 1988-1 990, et auquel sont étroite- 

ment associés les doyens, la communauté universitaire et des représentants 

influents de la société québécoise, donne lieu à une récapitulation et à 
une actuolisation remarquobles du projet institutionnel de I'Université 

de Montréal. 

Afin que ce projet institutionnel et la poursuite des objectifs straté- 

giques qu'il comporte ne restent pas lettre morte, mais inspirent une volonté 

politique de les mener à terme, des plons d'action sont établis, des mesures 

concrètes sont prises, des décisions financières et budgétaires sont o d o p  

tées. L'ajout de 150 postes de professeur et le recrutement de 400 nouveaux 

professeurs illustrent bien les intentions et les aspirotions de I'Université. 

Ces années de remise en question poraissent favoriser chez les étu- 

dionts autant que pormi les membres du personnel enseignant et du person- 

nel de soutien ce senliment dJoppartenance propre aux grandes institutions. 

La campagne de souscription «Réussir ensemble n s'est d'obord appuyée sur 

la contribution du personnel qui s'est élevée à trois millions quatre cent mille 

dollars, soit 1 13 pour cent de I'obiectif fixé 6 l'origine. Lo compagne, à Io- 

quelle l'École Polytechnique et l'École des Hautes Études Commerciales sont 

associées, a été officiellement lancée au mois de novembre 1990, sous Io 

présidence de l'ingénieur Bernard Lomarre. Objectif: «enrichir I'Université 

et les grandes écoles affiliées de quelque 75 millions de dollars afin qu'elle 

demeure l'université de recherche froncophone por excellence et, pour la 

région métropolitoine, un centre intellectuel et scientifique qui n'ait rien à 

envier à ceux qui existent déid». 

Un certain équilibre caractérise auiourd'hui I'Université de Montréal. 

Elle accompagne étudionts et chercheurs dans une quête du savoir qui ne 

sero, espèretan, jomais comblée. L'expérience l'incite 6 voloriser l'accès des 

étudiants oux paliers supérieurs de l'éducation, mais elle ne s'y engage main- 

tenont qu'ovec l'assurance de leur avoir donné, pendant les premières onnées 

de Formation universitoire, les élémenis d'une culture générale et fondamen- 

tale. Elle a, comme l'indique l'énoncé de mission qui guide son orientotion 

octuelle, plusieurs re~~onsobilités, dont celle de procurer à chacun r un envi- 
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ronnement et un climat de travail qui incitent à I1exceIIencer>. À cela s'ajoutent 

ala sélection rigoureuse des meilleurs étudiants, l'accroissement et le renou- 

vellement du corps professoral, l a  contribution active de tous les personnels, 

l'enrichissement des ressources documentaires, l'acquisition et l'entretien d'un 

matériel scientifique ultramoderne, la disponibilité de locaux adaptés aux exi- 

gences de l'enseignement et de la recherche [qui] sont des conditions indis 

pensables pour maintenir la qualité de la formation des leaders de  demain et 

pour assurer l'avenir social, économique et culturel du  Québec ei du 

Canada B. 

Dei ilahne8 de r6flexion 

En 1992, l'université de  Montréal s'exprime à travers la voix des 

diplômés, des professeurs et des chercheurs. Ensemble, ils signent une œuvre 

qui marque le sens de l'évolution générale. II n'est pas un objet qu'on ne 

manipule, pas une idée qu'on ne soupèse, pas un phénomène qui ne trau- 

ble, pas une maladie qui ne menace, pas une guerre qui ne s'annonce, pas 

un projet de  société qui n'ait soulevé l'intérêt d'une personne étudiant au 

enseignant à l'université. La formation des grands pianistes, l'effet de Io 

couleur des wagons de  métro, la physique des étoiles, le rôle de  la Lune 
Projet d'aménagement de 
la moison des étudianis. 



dans le déclenchement du processus de l'accouchement ou le sauvetage des 

ormes sont vus comme autant de nouveaux maillons de la chaîne de la con- 

naissance. II n'y a ni petits ni grands travaux de recherche, mois, en revanche, 

d'innombrables thèmes de réflexion qui reflètent des préoccupations 

collectives. 

Le rôle de I'université consiste à examiner scientifiquement ces préoc- 

cupations et à faire avancer les connaissances, sans touiours se soucier de 

l'aspect étroitement utilitaire de la recherche puisque, ainsi que le souligne 

un document interne, il n'est pas possible de prévoir le domaine de 

recherche fondamentale d'où pourra sortir une percée scientifique ou tech- 

nologique permettant la solution d'un ~roblèrne pratique donné. Qui eût pu 

prédire, par exemple, que, des théories d'Einstein élaborées dans les années 

1920, sortirait le rayon laser que les ophtalmologistes utilisent aujourd'hui 

pour traiter les rétinopathies? De la même façon, comment concevoir, à par- 

tir des travaux de Volta sur les piles électriques, en 1800, que l'on pourrait 

éventuellement appliquer ces connaissances au développement de I'électrtl 

cardiographie? Est-il possible, maintenant, d'identifier le laboratoire qui pour- 

rait élaborer des métaux supraconducteurs? » 

Symbolisée par la haute tour dominant son campus, l'université de 

Moniréal a formé des spécialistes de toutes disciplines. À eux la parole. À 
eux d'inventer, de concevoir des outils de réflexion et d'exiger que les débats 

s'élèvent audessus des questions de détails. Depuis des années, dans un mou- 

vement qui s'intensifie, ils ont, en groupe ou individuellement, stimulé la vi- 

gilance de la société montréalaise, québécoise et canadienne, par rapport 

aux événements qui surviennent chez elle ou ailleurs dans le monde. 11s ne 

sont intervenus qu'à la lumière des connaissances acquises à travers études 

et recherches menées en groupe ou individuellement. 

L'universitaire est présent et actif dans son environnement culturel, poli- 

tique, scientifique. Les questions de l'heure l'interpellent et il s'y intéresse dans 

le but de contribuer au développement des connaissances et d'appliquer, 

dans l'observation qu'il en fait, des principes scientifiques. Même s'il n'est 

plus actif au sein de l'université, le diplômé qui aura été bien formé à la 

recherche individuelle, clé de l'évolution interne des facultés et de leurs 

départements, poursuivra souvent sa démarche au sein de la collectivité. 

Menée sur une base permanente, cette recherche et ses résultats ne sont pas 

visibles dans l'immédiat et ils ne sont certainement pas quantifiables. Le 

chercheur, intégré au secteur professionnel pour lequel il a été Formé, con- 

tribue à moderniser celuici, à le renouveler, sans qu'il soit toujours conscient 

du rôle de son alma mater. 

Qu'il s'agisse des problèmes constitutionnels ou de l'utilisation de 

l'ordinateur dans l'élaboration d'un diagnostic médical, le chercheur exprime 

une curiosité, un intérêt qui reflète ou qui précéde les préoccupations et les 

besoins d'un milieu ou de la société tout entière. Le chercheur, qui travaille 

seul, peut parfois faire partie de l'une ou l'autre des unités de recherche 

créées à l'université de Montréal. 

Brochure d'information 
sur la cornpogne ades 
onnées 90 B sur le thème 
a Réussir ensembles, 
Io première qui soit 
argonisée conjoin!ement 
por I'Univerfité, I'Ecole 
des Houtes Etudcs , 
Comrnercioles et I'Ecole 
Polyiechnique. 



La dimension la plus importante de la vie universitoire est justement 

issue des unités de recherche dont le développement est, depuis une trentaine 

d'années ou moins, fortement encouragé par l'université, par l'État et par 

l'industrie privée. En 1920, on désirait s'adonner à la recherche, mais on 

déploroit le fait que celleci soit improticoble, puisque le noyau scientifique 

requis pour entretenir la Ferveur des pionniers n'était pas encore formé. Même 

s'ils avaient l'intuition du  gigantisme d e  leur tâche, les pionniers d'alors ont 

trouvé dans la ieune Faculté des sciences un premier outil. Vingt ans plus tard, 

la recherche a pris racine, principalement à travers les sciences de  la santé, 

l'économie et le génie que les Canadiens français ont décidé d'investir en 

force. La vigueur de la recherche inielleciuelle est égaiement remarquée en 

histoire, en études médiévales, en théologie et en littérature canadienne- 

française. Elle atteste de cet idéal qui, au moment de la Révoluiion tranquille, 

a amené le Québec à ne plus voir son essor futur à travers les ressources 

naturelles, périssables, mais à se tourner vers l'intelligence, vers les 

«cerveaux» auxquels il allait confier une certaine révalution scientifique, tech- 

nologique, sociale et intellectuelle. 

Après 1960, les sciences naturelles accentuent leur avance. Par 

ailleurs, autant en droit, en aménagement, en lettres, en théalogie, en philasa 

phie qu'en sciences de l'éducation, aù les professeurs ont provoqué chez 

certains de leurs étudiants le besoin d'apporter une répanse scientifique à 

leurs interrogations, on réclame des budgets de  recherche ~ l u s  importants. 

La Faculté de droit a favorisé la création du Centre de recherche en droit 

qui fonctionne à compter de  1962 et dont I'obiectif général consistera 

à (t fovariser et organiser la recherche en droit public, tout spécialement en 

drait constitutionnel et administratif». La Faculté de  médecine dentaire a créé 

en 1966 le Centre d e  recherche sur la croissance. Ailleurs dans I'institutian, 

les éléments sont en place pour qu'émergent d'autres centres. 

Leur naissance est tributaire du succès de la Campagne du  

Cinquantenaire lancée en 1968 et présidée par l'homme d'affaires Gérard 



Plourde. Les besoins sont principalement d'ordre ocadémique : installation de 

nouvelles chaires ou créotion de chaires de prestige; perfectionnement du 

personnel enseignant et administratif; mise en ploce de services d'éducation 

permanente; modernisotion de Io bibliothèque centrale; édition d'ouvrages 

des professeurs aux Presses de l'université de Montréal et constitution d'un 

fonds de recherche. ((L'Université, lit-on dans un document préparotoire à la 

compogne, a besoin d'un fonds de recherche pour aider les secteurs moins 

favorisés, financer les projets dans les secteurs les plus fondamenlaux et 

éioblir un certain équilibre dans les subventions octroyées à ses divers 

départemenb. Ce  fonds permettra d'attirer des chercheurs et des étudionts 

de  niveou supérieur, et de mettre O leur disposition personnel, équipement et 

fournitures. » 

Moins de neuf millions de dollors sont disponibles en 1968 quand 

l'université met en place une structure odministrative pour la recherche et 

forme un comité dont le rôle consister0 à élaborer les politiques de l'Université 

et à trouver les moyens d'améliorer l'ensemble de la situation qui prévaut à 

ce chopitre de l'activité universitaire. La coopérotion interuniversitoire et la 

collaboration internotionale, déià pratiquées par les chercheurs, sont 

favorisées por le conseil de l'université: «Cetle tendance à l'élargissement 

du cadre des recherches résulte du désir de mieux coordonner les efforts des 

chercheurs et d'atteindre ainsi des obiectifs nouveaux par la mise en com- 

mun de leurs ressources. )) 



En 1963, I'tmjversité de Manhéai 

ed en pleh  expansion. Oo prévcü dors 
qu'au cours des cinq années qui von1 

soivre, le mrps professwal les effeciifs 6tu 

diants et le perstnmd non en~igriont von1 

doubler. Si, d'une pad, l'Umiversii6 prévoit 

l'expansion physique du cornpus, elb se 

priaccupe égokment des conséquences 

de I'aligrnentaiion du nombre des élu- 

chants sur les programmes d'enseignemenb 

ai de recherche. En décembrm 1963, la 

mu+commirsion du déwlappemeni aca- 

démiqua présente à la Commissian des 

iiudes un rtqaport i ~ i t u l é  Les boles 

académiques d t n  plan quinquennal pour 

les années 1964- 1969 bappori Favre]. 

G ~ k e  6 I'aiatyse prévisonndie 

et au pbn de développement gbnéral 

contenu dons ce rappart, I'Univsrsit6 

s'aiustera B une cmissance dicpassont 

largemen1 les prévisions initiales. Depuis 

I'omarce de b dorme du système d'édu- 

cation du Québec jusqu'au &but de la 

dkennis 1990, srm ryhme de dévelop 

pemeni s'est accbléré: le nombre des 

rechmhe. La répcwtition des étudia& 

par sectwr d'études, indiquée dms  le 

tableali c b n h e ,  i~luske cene cmissance. 

Les lravaux qui avalent conchit 

d l'adoption d'une nouvelle charie, en 

1967, ont permis de doter I'üniversitbde 

structures mieux adaptées d sa sibahan. 

Il lui h maintenait fdre porter sa r é  

flexion stirkr divers de IQ vie uni- 

versitaire. Ainsi, de nouvelles normes du 

régime des études kireni établies, tells la 
promotion pw malibre leornité Saint 

Arnaud]. De m C m ,  oni été redéfinis 

la place de I'Univwsité dans Io société, 

ses relations avec fa communauté et 

Io rôle de ses compasdes (comMssioR 

Deschdnes) . 
Plus fondamental m o r e  a été 

le réaménagement des strucrures k u C  

ioires. Au début des ondes 1070, le 

ComitQ du déwloppment académique, 

alors présidé par Le doyen JeoiFPool 

iussier, propase deux réformes maieures : 

te déclaisonnemerû de certalries unilés 

d'enseignement ei de recherche et leur 
Simm (inchnt étudiantsa quintuple, passant de 1 O 090 regroupement dans une grande faculté, b 
r ~ ~ ~ ~ r i i q w )  2111 10% 

à 50 000; le nombre des programmes faculté dms a i s  et des sciences; b création 
S c i i  & b mû* 2212 6998 

est wssé de 50 à D I U ~  de 400: celui des d'une foculd resoonmbto de l'ensemble 

kuin È h r b i  t o m m a c i o ~  4198 NO51 

Tod 9850 49954 

, ~ 

1 dp;6m&, de 2 000 6 13 O W ~  alui des der Ohdes de diuxi.rne et de troisihe 
professeurs, de 380 à 1 850. La propar- 

iian des proIessevrs ayant un doctorat 

représentait abn 44 pour cent du c o r p ~  

professaral; ils aont maintenont pFés de 

80 pou cent à posséder une talie qua- 

lification. Les budgets dloués à b 
recherche ont connu une augmentation 

phs spedoculaire encore, paslant de 

moins de deux millions de donors au 

début des onnées 1960 à plus de 174 

millions en 1992. Cette richesse reldive 

a, quant à $le, favorisé la c6atian 

d'unit& d'enseignement et de recherche 

ainsi que de groupes et de centres de 

eyde, la Facuhé des études supérieurss. 

l a  réflexion ne porte pas wilqus 

ment sur la rhargonisation dus siructures, 

mais également sur les abiectifs b pre  

muvoir. A mi égard, la pemièe prioriié 

consi6te 6 dkebpper des pragsarnmes 

d'enseignement et cde recherche multi et 

interdisciplinoires ou encore à cker  des 

mécantsihes permeiiant de réduire les 

frontières entre les diverses disciplines. 

Les Biudes supérieures font d'objet de b 
deuxiéme priorité : an sauiwite qu'dies 
représentent 30  pour cent des activitCs de 

!'instituiien. 



h s  co centwcto, il bllait ip 

brnioi repmer 1q1 strudae de rédu- 

eatiin pernahente eî son inlégrdian 

i'univeriité. Si l'intérêt pour ca type 

d'ensigieneni a semblé marg ld  au 

débw, il s'est rodirrni ati cwrs des WI~ 

corne rn témoigrnt les chififres sui- 

vmnis: qualqm 700 btudiank CtolerJ 

Liscrihan 1 !Ml au Servicede l'extension 

de l'mseignemeni ; pkis de 1 1 000 pre 

fiiwi .maintenont des ssrdes & la 

FocuW de I'éducotian porrnanenie. 

De 1975 è 1978, I'Univerllt6 

s'emploie A préciser ses ob id i k .  

L'+ration u Objsctif.Dév$oppmcn~- 

Priorlilu~, loncée en 1976 p u  le v i t e  

roctou à b planiCiiicm uacques 

SM'ierrr), proposera un cadre critique 

d'hfuation des uctivirts d'6nseigni. 

nwiwd et de r&&s do l'université. 

&ml, bur les programmes d'éiudes 

leml wisriliisèi un examen rigoaimx. 

Vers la ii~-~ de la décemie 1970, 
I W d é  de Mon t ra  ofirait di+à plui 

c h  1100 progronmes d'éludes couvrord 

&utY b s  dlaelplinsr, swf h foresterle et 

i'agrtulture. En raison de cotte crois- 

ronce, d éhit impirieux qu'elle c o d d e  

l'errrcmble d~ SBS activiîêc d'enieigm 

mmi # de =herche, surtoéir dans le c m  

te* do6 ra&iel(opr buclgélrikes et & Io 
rdlona~'kdirwi des années 1978 1 1 983. 

Au COUIS de la k n i è r e  dlces- 

nie, tUriwri  J s'mi donné des obiectib 

de k r ~ i o n  ou premier cycle qui irYC 

gent, mua le uncept de farrnMmn Fort 

domenbk, les noiiior cohplbentoirsr 

ch farrnqfi~n ph i ra ie  of de fo rmion 

sp&mfisie. 

Pasr meHm en m u r &  cei nau- 

vcavx abiecïk de brmotion, diEinis 6 ~ s  

iic &unirni intituh Pour on meiüwr 

enseignerneni de premier q d o  [1985(, 

il a lallu des chaiprfm~ radicaux 

r w m e  pbdagogique de I'Unlversllé et 

de chacune cb ses falilrés. Lo polïiqw 

des nmmes de suc&, assortie d'm nnou- 

v w  rystkrne de nddion, pameRelt 

me p h  rugon.de mobilité de l'étudiant 

et me ouvarturs au8 a m  disciplines. 

Paro@Rmrrit, pour sodigner l'impor- 

tance h la longue ei de l'expression 

krite &as la brrrraion des ihdlants, 

une poliliquo relative à b manrise du 
b n w  M t  adopcire. bthin, des modlfi- 

c@i~ns Yuient oppa r th  6 la politique 

générale de I ' a h i m o ~ ,  peu bien rnbr- 

quer ID valeur qua I'hiversiih reconndi 

d b qudifé de 40 formation a ~ u i w ,  et 

s en  Intention de cbmer bs mdleures 

c h o ~ s f  b ceux qui invulssew danbleura 

éh&s préuniverghdros. 

VIFS 1986, I'Urrivorslté sa dama 

dss mmymw ducibn pour m e h  en œuvre 

ses politiques en aréant vm progrorsrne 

d'évhdion pu jd icpa des unités d'en- 

sigïremont et d. rwhercho et en meitant 

sur piid un fichier qui mseigne sur Ir 
cheminmnt académique des Otudiont~ 

d sur I'int6r6t suscidé par los diffkents 

propanmes. 

Ci1 prioccqwtions de l'Uni- 

wrsit4, d l'aube du troisième riIlinaire, 

consfltmnt la k m e  de Fond des divers 

rqipork el andyses qu'elle a pubfiéo: 

l'enmdremertt dor Otudiants ( 1  984) : Le 
d6vebppunent des ékides svpbrimr 

f1984; i 'aktat ian des professeurs 

aux dides supérieures 41986) ; Cadre 

d'action rur l'enseignement ( 1  9 8 7 ;  l a  

mcitorisa~ian de i'et6gnsment: aubelé 
d u d i ~ m ( l W 1 ) . l ' ~ ~ t ~ ~ o ~ d e  la mm* 
el des priorl& Inrtilutbmdles, I'Uniwr- 

s i g  de Mon*/ vprs Pan 2000 (1 99q, 

cornpiitm ciHe œuwe de réhxien. 



ta,. t 





La décennie suivante est celle de la réorganisation des centres de 

.echerche. Ils sont orientés soit vers la recherche fondamentale, soit vers la 

,echerche appliquée ou, encore, vers une fonction de soutien ou d'insiru- 

nent destiné, entre autres, à servir les unités de recherche, les facultés, les 

jépartements ainsi que certains organismes privés ou publics. C'est le cas 

Iu  Centre de sondage, dant I'une des missions sera d'épauler, par le moyen 

I'enquêtes, certains projets de recherche scientifique. La Banque de iermi- 

iologie, un organisme à caractère public fondé dans le but de centraliser, 

I e  normaliser et de répandre les résultats de la recherche terminologique au 

:anada, est un autre instrument d'informatian mis à la dispasitian des 

:herchem. Formé à la même époque, le Centre de recherche en sciences 

ieurologiques de la Faculté de médecine entreprend dès lors une recherche 

rpprofondie du système nerveux. Le génie biomédical et le développement 

i fun laboratoire de transformation analogique digitale figurent au p r t l  

gramme des chercheurs de ce centre. 

La solution des problèmes auxquels la communauté est confrontée 

iécessite la participation des chercheurs. Le mouvement dans cette direction 

;'enclenche vers 1970 par la création du Centre de recherches mathéma- 

iques et du Centre de recherche sur le transport. Le Centre de recherche et 

Iéveloppement en économique, organisme de recherche, de formation et 

I e  service, oriente ses études dans l'axe du développement économique. 

L'environnement n'est pas encore devenu un thème populaire. Cepen- 

jant, il n'est plus un seul ouvrage d'importance qui ne fasse surgir des ques- 

ions d'ordre environnemental et qui ne mette à contribution les chercheurs. 

4insi, le projet d'aménager un vaste aéroport dans un secteur agricole situé 

l u  nord de Montréal entraîne la constitution d'une équipe de recherche 

nteruniversitaire dont le but est d'étudier l'écologie de la zone de l'aéroport 

nternational. La Ville de Montréal, l'université de Montréal et l'université du 

Québec à Montréal s'unissent pour créer le Centre de recherches écalogiques 

de Montréal qui poursuivra les activités de recherche de l'Institut botanique 

de l'université de Montréal ainsi que de la section scientifique du Jardin 

botanique. 

La contribution de l'université au maintien de l'équilibre de  l'édifice 

social s'impose et I'une des voies choisies pour cet apport est évidemment 

celle de la recherche. L'institution encourage donc la naissance d'unités dont 

les travaux portent sur des questions qui débordent les cadres nationaux. En 

plus de travailler à la Formation de professiannels de la iustice pénale, le 

Centre international de criminologie comparée diffuse des expériences trans- 

culturelles et collabore aux échanges d'information entre différents pays, y 

compris les états socialistes et les nations du tiers-monde. Également tourné 

vers le mande, le Centre de recherches caraïbes coordonne, entre autres, les 

proiets de recherche en anthrapologie, médecine, hygiène et santé publique 

en milieu tropical. 

Ce n'était qu'un début. La suite des temps va permettre à l'université 

et à ses chercheurs de s'engager plus systématiquement et de le faire dans 

des domaines de plus en plus nombreux. 



Vers l'an 2000 

Fort des initiatives de son prédécesseur, le recteur Paul Lacoste réclame 

pour l'institution la place iustifiée par son engagement et par la qualité de son 

enseignement: u Notre université, déclare-t-il peu après son entrée en fonc- 

tion à l'automne 1975, n'a plus le monopole du haut savoir, mais elle doit 

demeurer au premier rang en ce qui a trait O la qualité, et pour cela il nous 

faut être très exigeants. Nous réclamons fermement la priorité là  où nous 

sommes les mieux préparés ou les plus susceptibles de le devenir et 

revendiquons des chances égales dans les autres secteurs. Nous refusons 

d'être en deuxième ligne pour cerbins types d'activités, en recherche 

appliquée, par exemple, et l'université de Montréal est prête à entreprendre 

tout genre de recherche d'intérêt public, urbanisme, environnement, pollu- 

tion, transport, développement. » 

Elle est, dans ceite orientation, soutenue par le  Conseil des univer- 

sités qui maintient les principes de développement de l'enseignement aux 

deuxième et troisième cycles ainsi qu'en recherche et qui confirme sa voca- 

tion comme centre d'enseignement et de recherche ayant un rayonnement 

international. Réparties dans la pluport des secteurs de l'activité universitaire, 

les subventions à la recherche augmentent modestement, mais, déià à ceite 

époque, la tendance confirme le rôle moteur des facultés reliées aux sciences 

de la santé dans l'essor de la recherche. 

l 

Le prolcsreur Arlo 
Demlrjian, phoiographié 
au Cente de croissonce 
de l'université de 
Monlréol, en 1963. 
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l'introduction des préoccupations et des intérêts de la communauté dans 

l'enseignement et dans I'évolution de la recherche sans pour autant menacer 

l'indépendance des chercheurs ni diminuer la valeur pariiculière de la 

recherche fondamentale. 

«Aucun cadre de développement, cadre d'action ou volonté politique 

passagère ne devrait menacer le réseau de chercheurs, d'équipes et d'insti- 

tutions compétentes qui a été créé dans le passé au prix d'efforts soutenus. 

Cette recherche fondamentale se doit d'être de toute première qualité et 

répondre sans indulgence aux critères d'originalité, d'impact, d'approche 

méthodologique tels que définis par le contrôle mutuel de chercheurs, véri- 

table garant du niveau de la recherche. » Du côté de la recherche appliquée, 

qui concerne plus spécifiquement les gouvernements, I'industrie et l'entreprise 

privée, I'Université exerce une vigilance particulière, spécialement au 

chapitre de la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. 

Quant à la recherche de développement, elle n'a pas nécessairement 

l'université pour cadre et son essor repose principale men^ sur les relations 

entretenues entre I'industrie et certains chercheurs. 

Un des outils de la recherche appliquée, le Bureau de liaison 

Entreprises-Université (BLEU), a été créé en février 1987 pour promouvoir les 

contacts professionnels entre les chercheurs universitaires et les grandes 

entreprises et pour Faciliter aux dirigeants des petites et moyennes entreprises 

l'accès à l'université. En ce sens, le BLEU O voulu susciter chez les com- 

posantes de l'institution l'habitude de relations avec ce secteur de l'activité 

économique. Un an après sa formation, il avait présidé à la signature de 70 
contrats de recherche d'une valeur de 14 millions de dollars sur des thèmes 

aussi variés que la réinsertion des chômeurs et des assistés sociaux sur le 

marché du travail et la végétation sous les lignes de transfert d'électricité. 

La liste des ententes rapprochant les chercheurs et l'entreprise con- 

tinuent de s'allonger, et les subventions à la recherche d'augmenter, 

atteignont aujourd'hui 174 millions de dollars. Vingt ans ouront suffi pour 

faire de l'université de Montréal l'un des rouages les ~ l u s  importants du 

développement économique national. 

L'Université de Montréal n'a iamais été et ne voudra jamois être qu'un 

témoin de l'évolution du monde. Elle entend, bien au contraire, y participer 

en étant au service de l'intelligence des femmes et des hommes, professeurs, 

étudiants et chercheurs, qu'elle accueille, Forme et soutient. Le projet institu- 

tionnel définit ainsi le grond obiectif auquel toutes les facultés se rallient: 

M Consciente des caroctères traditionnels de notre système d'enseignement, 

ouverte à une politique d'accessibiliié générole, l'université de Montréal 

estime que l'existence de grandes universités de recherche est essentielle à la 

vie, au progrès, à l'avenir de tout État moderne. 

((C'est cette mission que l'université de Montréal veut remplir ou 

Québec et au Canada au seuil de l'an 2000. Déjà considérée à juste titre 

comme une bonne université de recherche, elle veut devenir une grande uni- 

versité de recherche nord-américaine et être l'université francophone par 

excellence; elle veut que les obiectifs de formotion e l  la qualité de ses 

enseignements soient à la mesure de cette responsabilité. » 

Lo tour de I'Universiié de 
Montréal, vue de I'ouesi. 



1 Annexe 1 

1 LES D I R I G E A N T S  
U N I V E R S I T A I R E S  

Dès sa création, en 1876, la succursale montréalaise de l'université 

Laval est dirigée par le chancelier et le recteur de I'universi~é mère. Leurs 

fondés de pouvoir, à Montréal, seront, iusqu'en 1920, les recteurs et les secré 

taires généraux. L'autonomie de la succursale entraîne la création des 

charges de chancelier et de recteur qui seront confiées à des clercs de 

l'archidiocèse de Montréal. Depuis l'entrée en vigueur de la charte de 1967, 
les fonctions de direction de l'université de Montréal sont assumées par des 

Iciics. 

Chan~dirn 
ûruchési, Paul (Mgr) 

Gouthier, Georges (Mgr) 

Charbonneou, Joseph [Mgr) 

Léger, ~aul-Émile (s.É. le cordinol) 

Tremblay, Lucien [l'honorable iuge) 

Piché, Morcel 

Guérin, Guy 

Hébert, A.-Hervé 

Castonguoy, Cloude 

Bisson, André 
- - .. .- 

Recteurr 
Gouthier, Georges [Mgr) 

Piette, Andrévincent-Joseph (Mgr) 

Mourault, Olivier (Mgr) 

Lussier, Irénée (Mgr) 

Goudry, Roger 

Lacoste, Paul 

Cloutier, Gilles G. 

Vlcr-rmcburs 

Hornel, Étienne (Mgr) 

Méthot, Michel (Mgr) 

Beaudet, Louis (obbé) 

Hornel, Étienne (Mgr] 

Morcoux, Édouard (obbé) 

Proulx, Jeon-Baptiste (obbé) 

Rocicot, Zoiique (chonoine) 

Archomboult, Albert (Mgr1 

Douth, Gaspard \Mgr) 

Gouthier, Georges [Mgr) 

Chartier, Émile (Mgr] 

Deniger, Georges (Mgr) 

Piché, Lucien 



Vice-rechur oss~14 
Locoste, Poul 

Vice-mchurr ex&u(i(r 
Locosle, Pou1 1968-1975 

Ménard, Jacques 1981-1985 

Lévesque, René J.-A. (intérim) 1983-1985 

Entre 1975 et 198 1 et oprés 1985, il n'y o pos de vice-recteur exécutif. 

Vice-recîmur au d+veloppement 

Piché, Lucien 1968- 197 1 

Après 1971, il n'y a pos de vice-recteur ou développement. 

Vice-mcîmurr L la recherche 
L'Abbé, Mourice 1968- 1978 

Lévesque, René J.-A. 1978-1987 

Robert, Pierre (odministroteur intérimaire] 1984-1985 

Après 1987, cette fonction est intégrée ou nouveou vicerectorot 

à l'enseignement et 0 Io recherche. 

Vice-iucteurr aux d a l n s  acad+miquss 
Lacoste, Paul 

Arc homboult, André 

Ce vice-rectorat est rernplocé por le vicerectorot oux offoires professorales 
ei par le vicerectorot oux études. 

Vlce-netmurs a I'admImishrcnian 
Lorose, Roger 1969-1 979 

Lucier, Jacques 1979- 

Vlce-mîmurs à la planiflca~ion 
St-Pierre, Jacques 1972-1 982 

Menord, Jocques 1982 

Lévesque, René J.-A. 1985-1987 

Robert, Pierre 1987- 

Entre 1982 et 1985, cette fonction est ossurnée por le vice-recteur exécutif. 



Vlcs-rec).uri aux Lhidsi 

De Chanial, René 

L'Abbé, Maurice (intérim) 

Ménard, Jacques 

Wollot, Jean-Pierre 

Simord, René 

Apres 1987, cette fonction est intégrée ou nouveau vicerectorat 

6 l'enseignement et O la recherche. 

Vlcs-recîeur aux uffalres profmiromiss 

Tremblay, Louis-Morie 

Après 1987, cette fonction est intégrée ou nouveau vicerectorat 

oux ressources humoines. 

Vies-rec).ur aux proleh spCclaux 

Archombauli, André 

Depuis 198 1, il n'y O pas de vicerecteur aux proieis spéciaux. 
- 

Wcs-recîeurr aux affaires pubilquoi 

Grégoire, Bernard 1987-1991 

McNicoll, Cloire 1991- 

Vies-mcîeur aux reirourcei hurnainss 

Vaillancourt, Alain 1987- 

Vico-rerîeur 1C I'snssignsment et 1C la recheuhs 

Simard. René 19 87- 



Roussel, Pierre (abbé) 

Laflamme, Clovis (obbé) 

Bourassa, Gustave (abbé) 

€thier, 1.-UrgBle [abbé) 

Dauth, Gaspard (abbé) 

Payette. Georges (obbé] 

8ouross0, Gustave (abbé) 

Curotte, Arthur (abbé) 

Desiardins, J.léonidas (abbé) 

Chartier, Émile (Mgr) 

Montpetit. Édouard 

Faribault, Marcel 

Jarry, Marc 

Lartie, Léon 

Marchand, De Moniigny 

Girard, Jacques 

Barcelo, Juliette 

Soini-Arnaud, Claude (intérim) 

Boucher, Jacques 

Langis, Gabriel (iniérim) 

lespérance, Michel 

Msoriers g4n-x 

Archombouli, Oscar 192(1194C 

Cosoubon, Louis 194(11964 

Huot, Paul 1964-1961 

Dimeteuri des finances 

Chomard, Chorles 1968- 1965 

Renaud, André 1969- 197 1 

Chouinard, Raymond 1971-199: 

Racette, André 1992- 

Reglitmin 

Saint-Arnaud, Claude 1967-1 981 

Dimchur dos serrices 

Lucier, Jacques 



1 Annexe 2 

UNITES D E  RECHERCHE,  
HOPITAUX E T  I N S T i T U T S  
nrr1riEs 

Centre de recherche en calcul oppliqué (CERCA) 

Centre de recherche en développement industriel et technologique (CREDIT] 

Université du Québec à Montréol et Université de Montréal 

Centre de recherche en droit public (CRDP) 

Centre de recherche en reproduction animole (CRRAI 

Centre de recherche en sciences neurologiques (CRSN) 

Centre de recherche et développement en économique (CRDE) 

Centre de recherche informatique de Montréol (CRIM) 

Consortium universités - entreprises 

Centre de recherche sur les honsports (CRT) 

École des Houtes Études Commerciales, 
École Polytechnique el  Université de Montréol 

Centre de recherches mothématiques (CRM) 

Centre d'ébdes de l'Asie de l'Est (CETASE) 

Centre d'ébdes ethniques 

Centre internotional de criminologie cornporée (CICC) 

Cenhe interuniversitoire d'onolyse du discours et de sociocritique des textes (CIADEST) 

Université du Québec O Moniréol, Universilé McGill, Université de Montréol 

Centre interuniversitoire de recherches sur les populoiions (SOREP) 

Université du Québec ù Chicoutimi, Université Lovol, Université McGil l  et 

Université de Montréol 

Centre interuniversitoire en toxicologie (CIRTOX) 

Universid du Québec ù Montréol et Univenité de Monfréal 

Groupe d'onolyse des politiques socioles (GAPS) 

Groupe de recherche en biologie moléculaire de l'évolution (GRBME) 

Groupe de recherche ehnicité et société (GRES) 

Groupe de recherche en hépatologie (GRH) 

Groupe de recherche en i rnmunobiol~~ie de I'Univeniié de Montréol (GRIBUM) 

Groupe de recherche en linguistique du texte (GRELT) 

Groupe de recherche en modélisation biomédicale (GRMB) 

Groupe de recherche en neuropsychologie expérimentale (GRNE) 

Graupe de recherche en physique et technologie des couches minces (GCM) 

École Polytechnique et Université de Monhéol 

Groupe de recherche en reproduction humaine (GRRH) 

Groupe de recherche en sémantique, lexicologie et terminologie (GRESLET] 

Groupe de recherche en transport membranoire (GRTM] 

Groupe de recherche et d'éixdes sur les ironsforrnotians socioles et économiques (GRETSE] 

Université du Québec O Montréol et Université de Montré01 

Groupe de recherche Indus~iolisotion Forum (GRIF) 

Groupe de recherche interdisciplinaire en sonté (GRIS) 

Groupe de recherche interuniversitoire en architecture des ordinoteurs de houte performance 

et VLSl (GRIAO) 

École Polytechnique, Université McGill, Université Concordio et Université de Monhé01 

Groupe de recherche interuniversitoire en limnologie et en environnement oquotique (GRIL) 

Université McGill, Université du Québec 8 Montréol, Université du Québec O Trois-Rivières 

et Université de Montréol 



Groupe de recherche laboratoire DEFl apprentissoge 

Groupe de recherche sur l'Amérique lotine (GRAL) 

Groupe de recherche sur l'apprentissage et l'évaluation multimédias interoctih (GRAEMI) 

Groupe de recherche sur l ' in~da~totion psychosociale chez l'enfont (GRIP) 

Groupe de recherche en conception assistée par ordinateur (GRCAO) 

Groupe de recherche sur la démographie québécoise (GRW) 

Groupe de recherche sur le système nerveux autonome (GRSNA) 

Groupe de recherche sur le système nerveux central (GRSNC) 

Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la prévention [GWSP] 

Groupe de recherche sur les ieunes et les médias (GRJM] 

Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc (GREMIP) 

Groupe de recherches interdisciplinaires sur la musique au XX' siècle 

Groupe interuniversitaire de recherche en anthropologie médicale et en ehnop~~chiatrie 

(GI RAME) 
Université McGill, Université du Québec à Montréal et Université de Montré01 

Groupe multidisciplinaire de recherche en hypertension (GMRHJ 

Institut de recherche en biologie végétule [IRBV) 

Institut de recherche en histoire de l'architecture 

Centre canadien dbrchiieciure, Université McGill et Université de Montréal 

Institut des sciences mothémotiques (ISM] 

Laboratoire de physique nucléaire (LPN] 

Observatoire astronomique du mont Mégontic (OAM) 

Université Laval et Université de Montréal 

Réseau interhaspitulier de concérolqie de l'université de Montréal (RICUM) 

Sbtian de biologie des Laurentides 

Unité d'inhalation expérimentale 

École des Hautes Études Cornrnsrcioler 

Centre de recherche sur les transports (CRT] 

École des Hautes Éhdes Commerciales, 

icole Poly~echnique et Université de Montréal 

Centre d'&des en administration internationale (CETAI) 

Centre d'études en totale 

Centre de gestion des coopératives 

Centre «Groupe d'études et de recherche en onalyse des décisions )) (GERAD) 

École Polytechnique, Université McGill et 

~ c o l e  des Houtes Études Commercioles 

Chaire de commerce Orner-DeSerres 

Choirede gestion des arts 

Chaire de sciences comptables 

Chaire d'entreprene~rshi~ Maclean-Hunter 

Groupa contrôle de gestion 

Groupe de recherche en système d'information [GRESI] 

Groupe hmmes, gestion et entreprises 

Groupe humanisme ei gestion 

MIRALob, groupe de recherche en imoge et onimation par ordinateur 



École Polytechnique 
Centre conodien d'automoiisotion et de robotique minières (CCARM) 

Université McGill et École Polytechnique 

Centre de coroctérisotion microscopique des motérioux (CM) 

Centre de recherche appliquée sur les polymères [CRASP) 

Centre de recherche en calcul thermochimique (CRCT) 

Centre de recherche inkrmotique de Montréal (CRIM) 

Consortium universités - entreprises 

Centre de recherche sur les transports (CRT) 

École des Houies Études Commercioles, 

Université de Montréol ef École Polytechnique 

Centre «Groupe d'études et de Io recherche en onolyse des décisions, (GERAD] 

Université McGill, École des Houies Études Commercioles e i  École Polytechnique 

Centre internotionol de recherche ei krmotion en gestion des gronds proiek (CIGP) 

Consortium universités -enheprises 

Groupe d'onolyse de composants mécaniques (GACM) 

Groupe de recherche en biomécanique et biomotérioux (GRBB) 

Groupe de recherche en mothémotiques de l'ingénierie ossistée par ordinateur (GRMIAO) 

Groupe de recherche en microélectronique (GRM) 

Groupe de recherche en perception et robotique (GRPR) 

Groupe de recherche en physique et technologie des couches minces (GCM] 

Université de Montréol et École Polytechnique 

Groupe de recherche en procédés bi~technologi~ues (BIOPRO) 

Groupe de recherche interuniversitoire en architecture des ordinaieurs de houte performonce 

et VLSl [GRIAO) 

Université de Montréol, Université McGill, Université Concordio et École Polytechnique 

laboratoire conioint ECO~~/DEM Control de R-D et d'ingénierie en technologie de fobricotion des 

circuik imprimés (POLYDEM] 

Loborotoire COIP/Plostiques et composites 

Loborotoire d'opplicotions industrielles de micro-ondes (LAIMO) 

Loborotoire polyfonciionnel SLOWPOKE 



Hôpitaux et instituts affiliés O l'Université de Montréal 
Centre hospitalier Côte-des-Neiges 

Centre hospitalier de Verdun 

Cité de Io sonte de Laval 

Hôpitol du Sacré-Cœur de  ontr réal 
Hôpitol Louis-H.-Lafontoine 

Hôpitol Maisonneuve-Rosemont 

Hôpitol Notre-Dame 

Hôpital Rivière-des-Proiries 

Hôpitol Sainte-Justine 

Hôpitol Saint-Luc 

Hôtel-Dieu de Manhéal 

Institut de cardiologie de   ont réal 
institut de réodoptotion de Montréal 

Institut de recherches cliniques de ~ o n t r b l  IIRCM) 
Institut du concer de Montréal 

Institut Philippe-Pinel de Monhéal 



1765 
Réouverture du Séminaire de Québec 
ou Grond Séminaire, fondé en 1663 por 
Monseigneur François de MontmorencyLovol. 
1767 . ~ - -  

I" juin: Ouverlure d'une école d'enseignement 
secondaire dons Io paroisse Saint-François- 
d'Assisdela.Longue-Painte, à l'extrémité est 
de l'île de Montrbol. II s'ogit du fulur Collège 
Saint-Rophoël 
1768 
Fermeture du Collé e des jésuites 
ou Callège de ~ u é t e c ,  londé en 1635. 
1770 
24 juillet: Requête populoire en foveur de 
l'enseignement supérieur. Les rignotoirer réclo- 
ment Io réouverture du Collège des iésuiies. 
17B7 .. -. 

3 1 mai: Création d'une commission d'enquête 
sur les problèmes scolaires dons le Bos-Conoda. 
1789 
24 décembre: Dépôt du rapport de Io commis- 
sian Smith intilulé a Ropporl du comité du Conseil 
sur l'obiet d'augmenter les moyens d'éducations. 
1790 
14 mors: l'homme d'affaires montréoloii Simon 

Songuinei dicie son testament dons lequel il 
exprime le vœu que so brlune soit consacrée à 
Io créotion d'une université provincioie. Le testo- 
meni, contesté par les hériliera Sanguinei, sera 
cassé en 179 1. 
1 790 
3 1 ociabre: Une requète, à l'effet de créer 
l'université réconisée par la carnmioion Smith 
et de compkier Io dotation de Simon Songuinet 
en puisoni oux revenus dei biens des iésuiies. 
circule pormi les noiables. 
1791 
2 S ~ o y i e r :  Une procbmotion royale annonce 
Io ivision de la province de Québec en deux: 
le Hou+ et le Bos-Canodo. 
I 792 
2 7  mai: En prévision des électians du 
BarCanada, I'île de Montréal est divisée en 
trois porties. Dons la ville, Io rue du faubourg 
Saint-Lourent sert de franiière entre le quartier 
est el le quartier auest. 
1800 
Recensemeni: près de 8 800 personnes viveni 
6 Montréal. 
1800 
8 mors: Le lieutenontgouverneur Robert Shore 
Milnes ordanne Io saisie des biens de la Saciéié 
de Jésus. 
1801 
8 avril: Sanction de la loi créant I'lnstitulion 
royole pour I'avoncement des xiences dani 
l'objectif est de créer un réseou d'uécoles 
royales a destiné à rendre occessibles les bases 
de l'instruction à toutes les couches de Io sociéié. 
1803 
6 luin. Un incendie ravage le secteur est de la 
ville et provoque Io réorgonisoiion des environs 
du chôieciu Romezoy. On oménagero Io place 
JocquesCariier sur une partie du terriloire 
dévasté. 
1813 
19 décembre. Jomes McGill, morié à Chorlotte 
Guillemin, meurt sons postérité. L'Ecossois lègue 
10 000 E ou Royal Instituk for the Advoncemeni 
olleorning, oinsi qu'une voste propriété connue 
sous le nom de Burnside. 
1822 
1" moi: Ouverture du Montreol Generol Hospiiol. 
Les médecins qui y exercent récbment I'ouioriié 
sur Io formotion des futurs médecins. 

1823 
22 moi: Début des trovoux de construction de Io 
première église Soint.Jocques qui sera complétée 
e 25 septembre 1825. 
1824 
I" tepkmbre: Pose de Io pierre onguloire de la 

deuxième église Notre-Dame, d'oprès les plans 
de I'orchikte Jomes O'Donnell. Sitube rue Notre 
Dome Ouest, elle sero bénie le 7 iuin 1829. 
1825 
Automne: Monseigneur Jeon.Jocques Lortigue 
fonde une école de théologie dons les murs 
de l'église Soint.Jocques. 
1829 
25 juin: Ouverture des cours ou McGill College. 
1832 
5 juin: Proclomatian de Io sonction royole de 
I'octe d'incorporoiion de la ville de Montrbol 
ei lormotion olficielle de Io Corporation de 
Io Cité de Monkéol. 
1832 
Recensement: environ 40 000  personnes vivent 
à Montréol. 
1836 
73 mai. Créotion du diocèse de Montréal por 
le pope Grégoire XVI, 162 ons après l'érection 
du diocèse de Québec. Jeon-Jacques Lortigue 
devient le premier évêque de Montréol, poste 
qu'il occuper0 jusqu'à son décès, le 19 avril 
1840. 
1837 
7 novembre: Arrivée O Montréol de quatre 
membres de Io communouté des hères des 
Ecoles chrétiennes. 
1840 
19 ovril: k è s  de Jeon-Jacques Lortigue, évêque 

de Montréal. I noce Bourget, son coodiuieur 
depuis 1837, ti succède. 
1840 
7novembre: Fondation, dons les murs 
du Collège de Montréal, du Grond Séminaire 
de Montréol r Monseigneur Ignace 8ourget. 
Le privilège dediriger le Grond Séminaire 
ei d'enseigner Io théologie est réservé 
aux sulpiciens. 
1841 
Arrivée à Montréol d e  Io communauté des oblats 
de Marielmmoculée. 
1841 
18 septembre: Sanciion d'un prolet de loi pré- 
senté 6 I'ksemblée législoiive du Conodo-Uni 
le 2 0  iuin 184 1. Ce* loi, qui doit entrer en 
vigueur le 1' janvier 1842, révoii. enire autres, 
Io nomination d'un surintendont de I'instruciion 
publique et délinit les aiiributions des commis 
soires d'écoles. 
1842 
7" juin: Retour des iésuiies à Montréol. 
1842 
Arrivée 6 Moniréol de la communouté des domes 
du SacréCœur. 

1 843 
Fondoiion de la congr4gotion des icsurs de Io 
Providence. 
1843 
I noce Bourget port en cornpogne en loveur 
Bune univ8rsiié catholique et canadienne 
honçoise. A Io lin du mois de moi, une requête 
des évêques de Moniréol et de Québec est 
adressée ou gouverneur, Chorles Meicolh. 
1843 
Fondation de l'École de médecine et de chirur- 
gie de Montréol. Ecole bilingue, elle regroupe 
des médecins de longue fronçaise et anglaise 
qui rejeiient le monopole des médecins du 
Collège McGill. 
1844 
Fondotion de la congrégation des scsurs des 
Soints Noms de Jésus et de Marie. 
1844 
Arrivée 6 Monhé01 de Io communouié des sœurs 
du Ban-Pasteur d'Angers. 
1844 
Création de I'tEuvre des bons \ivres, fondée par 
les sui iciens. De catie institvtion naîtra, en 1915, 
Io bibfothèque Saint-Sulpice. 
1844 
Fondotion de I'lnstitui conodien. 
1845 
lonvier: Les évêques du Canada récloment 
I'outorilé ecclésiostique sur l'enseignement 
universitoire. 
1845 
29 mors: tncorporotion de l'École de médecine 
et de chirurgie de Montréal. 
1845 
Reslruclurotion de Io direction scolaire à Montréol 
ei à Québec; lormotion des commissions w e  
loires catholiques et protestonks. 
184ô 
26 moi: Lo Chambre d'ossemblée du Conodo- 
Uni décide que les revenus des biens des 
jésuites seront op liqués à I'éducotion ton1 des 
catholiques que Ls prolestone du Bosconodo. 
Lo loi est sonciionn8e le 9 juin suivonl. 
1847 
juin: Les évêques du Conodo demondeni que les 
revenus des biens des iésuites profitent en exclu- 
sivité oux catholiques. 
1847 
Arrivée a Moniréol de Io cammunouté des clercs 
de Soint-Violeur oinsi que des pères. sœurs et 
frères de Io congrégation de Sointe-Croix. 
1848 
Fondotion du Collège SoinleMorie par le jésuik 
Félix Mortin qui en devient le recteur. 
1849 
30 moi: loi consiituont le Borreou du Bos- 
Conodo en corporation. L'organisme esi alors 
formé d'un conseil général el de kois sections: 
Montréol, Québec et Trois-Rivières. SoinbFronçois 
(Sherbrooke) s'y aioutero en 1853. 
1849 
Modification à Io loi électorole. Les iuges, les 
pasteurs et les femmes perdent le droit de voie. 
1850 
Fondotion de Io communouté des sœurs de 
SointeAnne. 



1851 
1" moi: Ouverture de l'école de droit de 
Maximilien B i k u d  qu'on désignera, en 1863, 
sous le nom d'Ecole de droii du Collége Sointe- 
Morie. Les cours sont donnes ou Collège Soinie 
Morie 'usqu'en 1878, année où I'Ecole de droit 
sero okiiiée O l'université ~ o v o l  de Québec, par 
l'intermédiaire de la succursale de Montréal. 
1851 
Fondotian de l'lnstiiut des sourdesmuettes, 
rue SoinCDenis, à l'ongle de Io rue Cherrier 
1851 
Le recensement effectué à Mantréol révèle que 
les onglophanes d'origine britannique y sani 
mojoritoires. Ils consiiiuent 54  pour cent de la 
population totole de 57  700 personnes. 
1852 
8 juillet: Un incendie déiruii 2 000  moisons, dont 
le palais épiscopol et la cathédrale Saint-Jacques. 
L'incendie dure près de 24 heures et fait au moins 
10  000 sinistrés. 
1852 
8 décembre: Fandotion de I'Université Lovol. 
Londres wcarde ou SBminoire de Québec 
une chorte universibire impbriole signée à 
Westminsler par la reine Victorio. Créée à la 
demande de l'épiscopat cotholi ue du Conadc- 
Uni, la première université cothJique de longue 
française en Amérique du Nord Ouro son siège 
social O Québec. 
1852 
les écoles de droit et de médecine relusent de 
s'affilier à Io Faculté des oris de l'université 
Lavol 
1853 
8 décembre. Proclomotion d u  rescrii poniiiicol 
qui apparie le soutien de I'Eglise cotholique à 
I'universilé crébe O Québec quelques mois plus 
tôt par proclamotian royale. 
1856 
Le Parlement du Conodc-Uni ouiorise Io créoiion 
d'un conseil de l'instruction publique, la publ i  
cotion du Journal de I'lnrtruciion publique el 
I'étoblissement d'un fonds de retraite pour les 
insiituteurs àgés. Une loi ordonnero. enire outres. 
Io mise sur pied d'écales normales à Québec 
et à Montréal 
1857 
Fondotion de l'École normole JocquesCortier 
Établie O Montréal, elle devra répondre aux 
besoins des r populaiions catholiques romoines 
des disiricts de Soint-Fronçois, de Montréol, 
d 'On0~0.  de Io ville de Trois-Rivières et de cette 

ie du districi des TraisRivières qui se trouve 
%uest de cene villea. 
1857 
Fondaiion de l'École normole McGill. 
1857 
Fondation de l'École normole Loval. 
1860 13 1867 
Travoux préporotoires O Io Canfédérotion des 
provinces de l'Amérique du Nord briiannique. 
Devon1 le projei de réunion des provinces sous 
un gouvernement central, le clergé réclomera le 
maintien de I'éducotion parmi les prerogoiives 
provingiales et so subordinoiion à I'Eglise plutôt 
qu'à I'Etoi. 
186û - -  - 

Incarparoiion de la Art Associotion of Montreol 
(Associotion des oris de Montréal] Le 3 0  iuin 
1864, une bi canadienne samtionnero I'incor. 
poroiion de cet orgonisme qui est 6 l'origine du 
Musée des beouxqrts de Montréol. 
1861 
L'Hôtel-Dieu de Montréal est déplacé vers 
le flanc sudîst de Io moniagne. sur un domoine 
surnommé Mont Soini~Famille. 

1863 
Ouverture de l'observatoire de I'Universiié 
McGill. 
1864 
19 mors: Début des travaux de consiruciion de 
l'église du Gesii, rue De Bleur Lo bénédiction 
et l'ouverture de l'église au cure ourant lieu le 
3 dkembre 1865 
1865 
Mise sur pied d'un service de sonté par Io 
Ville de Montréal 
1867 
I" juillet. Entrée en vigueur de la ConfédCrotion 
des provinces conodiénnes qui regroupe quatre 
c colonies n : le Québec, I'Ontorio. Io Nouvelle 
Écosse et le Nouveau-Brunswick. L'oriicle 93 du 
8ritish Narth America Act mintient les droits 
légalement accordés oux écoles confessionnelles 
et reconnaît que I'éducoiion est du ressori exclusif 
des provinces 
1867 
15 juillet: Créoiion du minisière de l'Instruction 
publique. 
1867 
Fermeture de I'6cole de droii fondée par 
Moximilien 8iboud ou Collège Sointe-Morie. 
1868 
Fondoiion de Io Manireol Chemisi Associotion 
qui deviendro, en 1870, I'Associotian phormo- 
ceufique de Io province de Québec. 
1869 
Le minisière de I'lnsiruciion publique esi froc- 
tionné Deux conseils sont créés: l'un cotholique. 
I'oulre prolestont. 
1869 
Farmotion de la première ossociaiion des 
dentistes du Québec. 
1871 
Ociobre. 10 congrégotion des sœurs de la 
Chorité prend ossessian de I'Hôpiiol générol 
acquis par sa Pondairice. mère Morguerite 
d'Youville, en 1747. 
1871 
Fondation de Io Foculté de médecine 
du Bishop'r College 
1871 
Recensement: la populotion de Montréol esi de 
107 205 personnes 
1873 
2 0  novembre. Signoiure d'une entente entre Io 
Commission des écoles cotholiques de Montréol 
el le gouvernement du Québec pour Io création 
d'un cours de xiences dons les locaux de 
I'Acodémie du Plateou. L'École des sciences 
op liquées oux arts et à l'industrie, prélude O 
IO Riure Ecole Palyiechnique, est inaugurée au 
mois de ionvier suivoni. 
1873 
10 Ville de Moniréal devieni propriéiaire du 
porc du mont Royol. 
1875 
20octobre: Inaugurotion officielle de 
l'hôpital Saini-Jeonde-Dieu. 
1876 
1" février: Rome demonde à l'université Lovol 
d'ouvrir une succursole dans le diocèse de 
Monseigneur lgnoce Bourget. Cet ordre est Irons 
mis à l'orchwêque de Québec dons une lettre 
du cardinal Alexondre Franchi, le 9 mors 1876 
La décision de Io Sacrée Congrégation de Io 
Propogonde est perçue comme un échec par 
les Moniréalais qui réclornaient une université 
indépendante pour leur ville. 
1876 
15 moi. Bulle apostalique Inter varios so l l~ i -  
ivdines qui occarde l'érection canonique à 
I'Université Loval de Québec ei confirme son 
stoîui d'universiW coiholique. Par cette bulle, le 
Voticon confie h haute surveillance de la dochine 
et de la discipline, c'estiidire de Io lai et des 
mœurs, à l'archevêque et O tous les évêques de 
la province ecclésiostique de Québec. Ce sioiui 
sera le même pour I'Université Lovol à Montréol. 

1876 
16 moi. Rame occepte Io démission de 
Monraigneur lgnoce Bourgel qui proteste ainsi 
contre Io décision de Rome ui a ploc6 I'univer. 
sité montréaloise sous la tut j l e  de lrLIniversiié 
Lovol. 
1876 - 
19 septembre : Nomination d'Édouard~horles 
Fabre ou siège d'évêque de Monhéai. II accu. 
pero ce posté jusqu'à'kn décés le 3 0  décembre 
1896. 
1876 
Creotion du Séminoire de philosophie qui, 
iusqu'en 1886, dépendro du Grond Séminoire. 
i a ï 6  
L'Ecole des sciences oppliqubs oux orh el à 
l'industrie est officiellement recunnue par le gou. 
vernement du Québsc. Elle  rend officiellement 
le nom d'École ~ o l ~ t e c h n i ~ u i .  
1877 --- - 
22 décembre: Monseigneur Édouord~horles 
Fobre annonce la créoiion des foculiés qui br. 
meront I'Universilé Lovol à Montréal: théologie, 
droit et médecine. 
1878 
6 janvier. Inouguratian officielle el solennelle 
de Io succursole de I'Université Lovol O Maniréol. 
Lo cérémonie a lieu dons Io chapelle du Grand 
Séminaire de la rue Sherbrooke ou s'éioblii la 
Foculté de ihéologie. 
1878 
II mors: Inougurotian de l'hôtel de vilte de 
Montréol, en loce du chàteau Romezoy, 
1878 
2 avril: Ouverture des cours de Io Foculté de 
théologie de I'Universii8 Lovol?~ Montréol, ou 
Grond Séminoire de Io rue Sherbrooke. 
1878 
fa' octobre: Inauguroiion des cours de Io FwuliiS 
de droii dons l'édifice du Cabinet de lecture 
poraissiol. rue Notre-Dome. Les éiudiants vont y 
éiudier iusqu'en 1882; ils rejoindront alors leurs 
confrères de Io Foculté de médecine ou chôieou 
Romezoy. 
1878 
1" octobre: La direciion générale de I'Université 
Laval O Mantrbol o pris pos.session des locaux du 
chdieou Romezoy. 
1879 
lncorporoiion du Montreol College of Phormocy 
qui succde O I'Aswciotion phormoceutique de 
Io province de QuCbec dons l'enseignement de 
la phormocie. 
1879 
Ouveriure de Io FoculiC de médecine au chàteou 
Romezay. 
1880 
1" jui lb: Ouveriure du pcemier hôpitol Notre 
Dome. dons l'ancien hâte! Donegona. En 
ottendont le reiaur de Io paix entre la Faculté 
et l'Écale de médecine, cet hôpilol accueillera 
les professeurs et les éiudionts de I'Université 
Lovol à Montréal. 
1881 
Recensement: Io populotian de Io ville de 
Montréol est de 140 200 personnes. 
1882 
Fondation du musée Peter-Redpoih à l'Université 
McGill. 



1885 
16 novembre: Pendoisan de Louis Riel. Les étw 
dionts de l'UniversiY Lowl à Monhéal participent 
oux manifestoiions. Une procession les conduit 
du Chomp-deMors jusqu'au squore Dominion où 
les ministres fédérouxresponsobles de l'exécution 
du chef métis sont pendus en effigie. Le22 
novembre suivant, 50 000 personnes se réuni, 
sent ou Chompd&on pour entendre Wilfrid 
Lourier el Honoré Mercier dénoncer le rôle du 
gouvernemeni canodien dons l'offoire Riel. 
1886 
4 avril: Fondoiion de I'École de médecine 
véthrinoire française de Montréol. 
1886 , 
8 juin: EdouordChorles Fabre devient le premier 
archevêque de Monhéol. 
1886 
9 juin: Fondotion de l'École de médecine 
vetérinoire de Montréol qui deviendra, en 1895, 
I'Ecole de médecine comparée et de sciences 
véiérinoires. ei qui rero affiliée à l'université 
Lovol à Moniréol. 
1886 
15 decembre: Fondatian de Io C hombre de com- 
merce du districi de Montréal dont Io première 
ossemblée aura lieu le 2 février 1887. Elle sero à 
[origine de Io fandotion de I'Ecole des Houles 
Etudes Cammercioles. 
1887 
janvier: Ouverture de Io Foculté des orts de 
I'Université Lavol b Montréol, qui diriger0 
l'enseignement clossique des collèges qui lui 
seroni offiliés 
1887 
18 moi: Intégroiion de l'École Polytechnique à Io 
Foculté des 011s. 
1887 
Créoiion du Syndicot finoncier de l'université 
Lovol a Moniréol et du Bureau des gouverneurs. 
Le Syndicoi linoncier assumera les chorges 
odministraiives de l'instiiution. C'est lui qui, 
jusqu'o I'obteniion de Io première chorte civile 
de l'université, en 1920, sero propriéiuire des 
bôiisses acquises ou construites oprès 1887. 
1887 
Le Syndicot financier invite les archiiectes cono- 
diens et oméricoins à soumettre les plons d'un 
&liment universiloire qui ouroit été construil 
à l'angle sudest des rues SainbDenis et Sherbrooke. 
Les plans des orchitecks montréolois Mesnord, 
Perroull et Venne sont retenus el préseniés au 
public ou début de l'année 1888. Ce projet n'a 
pos été réalisé. 
1888 
Construction du Collège Mont.Soint.Louis par les 
frères des Ecoles chrétiennes. 
1888 
Début des trovoux de construction du Protestant 
Hospital for the Insane, boulevard LoSolle à 
Verdun. lnou urée en 1890, l'institution esi con- 
nue ouiaurd'fui mus le nom d'hâpitol Douglos. 
1889 
2 h i e r :  For la constitution romaine jom Dudum, 
Rome reconnoîi i'outonomie odminisimiive de 
I'Univerriié Lavol à Mantréol dont les ociivités 
pédagogiques demeurent soumises à l'université 
de Québec. 
1890 
3 0  décembre: Fin de Io .querelle universitaires. 
Lo constiluiion Jom Dudum o ont confirmé que 
l'Université Lovol étoit Io seuL 6 détenir le droit 
de décerner des diplômes universitoires. I'EcaLe 
de médecine et de chirurgie de Moniréol occepte 
l'alliance avec la section monhéoiaise de Io 
Foculté de médecine de I'Universiié Lavol. 

1891 
Recensement: la populoiion de Montréal est de 
216 650 riersonnes. Toronto ne comok encore - ,  
que 181 000 hobjtonh. 
1 S P l  
Formotion du Collège denioire de la province de 
Québec. 
1893 
8 mors: Les troppistes de NoirtDome-du-lac, 
à Oko, ouvrent leur école d'ogriculture oux élu- 
dionts. En 1908, sou5 le nom d'lnstitui ogricole 
d'Oka. I'orgonisme sero offilié à l'université 
Loval à Montréol. 
1893 
24 juin: lnougurotion du Monument notional, 
créé dons le but de fournir oux Canodiens 
fronçois Io formotion qui leur foif défout en 
matière d'éducation. Lo pluporî des cours popu- 
loires seront or anisés bénévolement par des 
professeurs des'llniversité Loval à Montréal. 
1894 
Fondotion de Io section fronçoise du Collège 
dentoire de Io province de Québec qui deviendra 
l'École de chirurgie dentoire ei qui sera affiliée tr 
l'université Lovol à Montréol en 190A 
1894 
Arrivée à Montréol de Io communauié des 
Monifortoins. 
1895 
8 ociobre: lnougurotion de l'immeuble universi. 
ioire de Io rue Soint-Denis 
1895 
Affiliation de l'École de médecine camporée 
et de sciences véiérinoires 6 I'Université Lovol 
à Montréal. 
1896 
Septembre: Fondofion du Collége Loyolo por 
les jésuites. 
1897 
8 ooûi: Consécration de Poul Bruchési, orch, 
vêque de Moniréol. Après 1920. Io molodie 
I'empichero d'occuper activement ce siège 
ouquel il sero officieusement remplacé por 
Georges Gouthier. Au décès de Monseigneur 
Bruchési, le 20 septembre 1939, Monseigneur 
Gouthier, le londoteur de Vuniversilé de Montréol 
moderne, lui succkiero officiellemeni. 
1899 
28 moi: Le poèie Émile Nelligon triomphe à 
l'€cale littéraire de Montréol avec son poème 
u Romance du vin a. 

€18. Insiollotion du monumeni de Io reine Victoria 
en face de~l '~niversit i  McGill 
lOMI - - -- 
1" mars: Affrontement enire étudionts des univer- 
sités Loval el McGill 6 I'occosian de Io guerre 
des Boers. 
1902 
1"' juin: Pose ei bénédiction de Io pierre ongu. 
loire de l'immeuble de I'Ecole Polyiechnique, 
rue Saint-Denis. Lo cérémonie esi présidée par 
Monseigneur Alfred Archomboult, vicerecteur 
de I'Université Lavol à Montréol. 
1903 
Consiruction du Montreol Maternify Hospiial, 
rue SointLIrboin Cei hâpitol porte oujourd'hui le 
nom de centre hospitalier SointeJeanne-d'Arc. 
1904 
25 jonvier: Fondotion du Collège de chirurgie 
dentoire de Monireal, por Eudore Dubeau, et 
off ilioiian de l'organisme à l'Université Laval à 
Montréol 

1904 
JO ociobre: Inauguration de l'École de chirurgie 
dentoire de I'Universiié McGill 
1905 
28 jonvier: Le premier ministre du Conodo, 
Wilhid Lourier, préside les cérémonie! d'inou- 
gurotion du premier siège sociol de I'Ecale 
Polytechnique de Montreol, rue Soinl-Denis. en 
foce de l'église Soint-Jocques. 
1905 
13iuillet: Bénbdiction de Io pierre onguloire 
du couvent des sœurs de Io Congrégation, 
à Westmount. 
1905 
Recensement: Io population de Moniréal est de 
267 750 personnes. 
1906 
9 mors: lncorporotion de l'Écale de phormocie 
de I'Université Lovol à Montréol. fondée por A -J. 
Lourence, odrninistroteur du Montreal College of 
Phormocy, et J.-E. Lecours, professeur O Io mëme 
institution. Les cours débuteront le 20 septembre 
1906. 
1906 
19 sepbmbre: Résolution du conseil d'odminis 
holion de la Chombre de commerce de Montréol 
ui décide de promouvoir la créaiion d'une école 

!es houtes études commerciales conçue d'aprés 
le modèle d'une instiiution fronçaise similoire 
1907 . - - -  
14 mors: lncorporotion de ~'École des Houtes 
Éludes Cornmercioles. 
1907 
2 7  mai: Congrès des iemmes conodienneb 
fronçoises. 
1907 
Fondotion de I'École iechnique de Montréal 
1907 
9verture d'une école d'orchitecture à 
I'Ecole Polytechnique 
1907 - -- 

lncorporotion de I'hôpitol SointeJustine par des 
femmes bénévoles rosremblées ouiour de Justine 
LocositBeoubien et d'lrmo Levosseur, première 
femme médecin diplômée à exercer so 
au Québec. 
1908 
26 mors. Affil(ation à I'Université Lovol O 

Moniréol de I'Ecole d'ogriculture qui devient 
I'lnslilut agricole d'Oko. 
1908 
Avril: Sonction de Io loi constituani Io corporation 
de I'hôiital Soint.Luc.,Cons!ruit rue Soint.Denis, il 
s'agit u premier hâpital laique froncophone ou 
Québec. Un hôpiiol moderne sero construit à 
l'ongle de la rue Soint.Denis et du boulevard 
Dorchester Est (aujourd'hui boulevord René- 
Lévesque], de 1960 à 1963, pour compenser le 
déménagement de I'Hâpitol général qui loissoit 
sons services les usagers du cenire de Io ville. 
1908 
8 octobre. Inouguraiion officielle de l'École 
d'enseignement supérieur pour les jeunes filles 
offiliée 6 I'Université de Montréal depuis le mois 
de septembre précédeni. 
1909 
4 octobre: l e  premier ministre Wilfrid Lourier 
pose Io premiére pierre de I'Ecole iechnique 
1909 
Le concile plénier des evèques du Conodo 
s'onarde sur le rôle des donateurs en motiére 
d'éducation supérieure: a Rien ne conîribuero 
dovontoge à Io prospérité notianole que la pro- 
tique, par les personnes riches au simplement 
aisées, de fournir des fonds afin que, si l'on luge 
prématuré d'éioblir de nouvelles universités, du 
moins celles qui existent déjà se maintiennent et 
se dhveloppent. ip 
1910 
IO septembre: Inaygutotion de l'édifice de 
I'Ecole des Houles Etudes Commercioles, rue 
Viger. Affilialion à l'université Lova1 à Montrbl 
en 1915. En 1970, l'École des Houles Eiudes 
Cornmercioles s'insiolle sut le campus de 
l'Université. 





1927 
3 0  actabre. La bulle Christranr orbis 
consacre I'outonomie el l'indépendance de 
I'Université de Montréol. 
1927 
13 décembre: Préseniotion des plons de I'archi- 
iecte Ernesi Cormier à la fondation Rockekller 
1927 
2 7  décembre: l e  Conadion Commiiîee on 
Phormoceuticol Siondards se réunit en assemblée 
plénière 6 I'Univerrilé de Moniréol l'icole de 
phormocie fait partie des organismes inviiés 
à colloborer à Io révision de Io pharmacopée 
britannique 
1927 
Débui des trovoux de consiruciion du Homeopothic 
Hospiial o l  Montreol, avenue Marlowe. L'h6pitol 
porte oujourd'hui le nom de Queen Elizobeih 
Hospiiol of Monireol 
1920 
3 0  mai: Ouverture officielle du chantier de 
construction du compus Cormier 
1928 
l'Ecole de médecine vétérinaire de Moniréol est 
transférée à Oko, à I'lnsiiiui agricole 
1929 
Avril: l'llniversiié de Moniréol ex érimente 
Io radiodiffusion de couseries ei d)e concerls 
éducatifs dont I'organisoiion est confiée à 
des prolesseurs. 
1930 
2 1 mors. Début des trovoux de consiruciion de 
I'Université de Monlréol 
1930 
Début des trovoux de construciian du Groce Dori 
Home Hos iiol, rue Sherbrooke Est. les irovoux 
prendroni i n  en 1932. 
1930 
Début des trovoux de consiruction de l'Institut 
Nazareth, chemin QueewMory I'inouguroiion 
Ouro lieu en janvier 1932. l'h6pitol porte 
ouiourd'hui le nom de cenire hospitalier 
Côie-des-Neiges. 
1930 
Débui des irovoux de consiruction de I'Hbpitol 
général du Christ.Roi, sur le boulevard LoSolle, 
à Verdun les irovoux seront complétés en 1931. 
l'hôpital porte oulourd'hui le nom de centre 
hospiiolier de Verdun 
1931 
Recensement. Io populotion de Moniréol est de 
8 18 000  personnes 
1931 
9 luin. Fondation du Jordin boioni ue por le 
frère MorieViciorin Le 24 ovril deqo m$me 
onnée, la Ville ovoii crée Io Commission du 
Jordin botanique 
1931 
23 sepfembre: Lo crise économique impose 
Io suspension, pour une période indéfinie, 
des trovoux de construciion de l'université 
de Montréol. 
1932 
Février: L'Université de Montréol cesse de poyer 
les solaires de ses employés, y compris ceux 
des prolesseurs. 
1932 
Février: Selon des rumeurs, on fermerait 
I'Université de Moniréol ou mois de mors 
1932 
6 ovril: Le gouvernement LouisAlexandre 
Toschereou crée Io Commission d'étude du 
problème universiioire doni le mondai esi 
ud'éiudier Io siiuotion financière de I'Universiié 
de Montréal, les dépenses encourues à Io suiie 
des nouvelles construciions, le budget de 
I'Universiié el les sources de revenus qui, dons 
l'avenir, permeiîraieni à IIUniveriiié de Montréol 
de poursuivre son œuvre nolianole» 

1932 
Octobre: Le service d'hygiène de Io ville procède 
à I'ouveriure de Io clinique Laurier, siivée à 
l'angle de l'avenue du Moni.Royal et de l'avenue 
Henri-Julien. 
1933 
13 ovril. Sondian de Io Loi relolive O I'Universilé 

de Montréol. 
1933 
Juin: Pour Io deuxième fois depuis I'inierrupiion 
der lrovoux, I'Université de Moniréol suspend 
le versement des solaires du personnel 
1933 
2 septembre On jene les bases d'un sweepstake 
en faveur de I'lnsiiiui d u  radium ei de I'Universiié 
de Moniréol. 
1933 
25 septembre L'Association générale des pro. 
lesseurs de I'Universilé de Montréal (AGPUM) 
se forme en comité de « propogonde ii pour 
défendre I'iniégriié de I'insiiiution 
1933 
Consiruciion du Monireol Neurologicol Insiituie, 
rue University 
1 934 
15 juin: Une charte provinciale crée I'Associoiion 

générale des dip16més de I'Universiié de 
Montréol (AGDUM] 
1934 
AoûI. Démission du recteur Vincent Piene qui esi 
remplacé par Monseigneur Olivier Mourauii. 
1934 
Octobre. Ouveriure du Jewish Generol Hospital. 
1934 
20 décembre Poruiion du premier numéro de 
['Adion universifaire publibe par I'AGDUM. 
1934 
Décembre Reqvêies publiques en laveur 
des a irovoux de chtirnage n pour compléier les 
immeubles de Io montagne. l a  compagne 
se poursuivra jusqu'ou mois de mari 1935 
1935 
Inouguroiian du Musée de médecine denioire, 
conçu par le dogieur Paul Geaffrion, dons 
l'immeuble de I'Ecole de chirurgie denioire, 
rue Soint.Hubert. 
1936 
Février: Troisième suspension des saloirei des 
employés de I'Université de Moniréol. 
1936 
29moi: Premier banquet annuel des onciens 
de I'Universiié de Moniréol dons les locoux 
inachevés de l'édifice de lo monbgne. 
1936 
3 0  novembre. Approbation définiiive des stoiuis 
de I'Universiié de Moniréol par Rome. 
1937 
2 2  pnvier Les onciens de I'Universiié ei les 
prolesseurs ~'odresseni aux onciens qui occupent 
des posies d'iniluence pour qu'ils vienneni en aide 
à I'institution. 
1937 
Avril. Quotriéme suspension des solaires du 
personnel Lo situoiion se prolongera jusqu'ou 
mois d'octobre 1937. 
1937 
13 luillel. Formotion d'une deuxième Commission 

d'étude du problème de I'Universiié de Maniréol 
qui préienlero des rapports les 12 octobre 1937, 
21 mors 1938 el 28 luin 1939 

1937 
Fondaiion de I'lnsiiiui Pie-XI, école d'action 
coiholique ei de sciences religieuses, annexe 
de Io Foculié de ihéalogie de I'Universilé de 
Montréol 
1938 
12 septembre: Ouveriure du Collège Stanislas, 
liliole de I'insiituiion du même nom à Porrs. 
l'universiié de MonIrbol collabore à I'implon. 
ioiion du boccolouréat français en Amérique 
du Nord 
1939 
Février O juillet Cinquième inierruption du verse 
meni des solaires aux employés de l'université. 
1939 
I B  ovril. Adopiion de Io Loi pour venir en orde O 

I'Universilé de Montréol Sonciionnée le 28 avril 
1939, Io loi ploce I'insiiiution sous iutelle et 
crée Io Société d'odministroiion de I'Universiié 
de Moniréol qui fonctionnera jusqu'à I'enirée 
en vigueur de Io deuxième chorie civile de 
I'Université, en 1950. Lo luielle odminisirotive 
sero portiellement levée le 22 juin 1940 
1939 
6 repjembre Occupation d'une durée de 
quelques heures du Jordin boionique et du 
compus Cormier par I'ormée canadienne 
1939 
10 sepfembre. Le premier ministre du Conodo, 
Mackenzie King, annonce I'enirée en guerre du 
Conodo. 
1939 
Nomination de Monseigneur Georges Gouihier 
ou siège d'archevêque de Montréal II occupera 
ce poste jusqu'o son déces le 3 1 aoüt 1940 
1940 
13 ionvrer: Inauguration der premiers immeubles 

consiruits sur les ierroins du Jardin boionique 
1940 
31 ooüf Monseigneur Joseph Chorbonneou 
devient le quatrième archevêque de Moniréal. 
II démissionner0 en ionvier 1950,ei sero alors 
remplacé par Monseigneur Poul.Emile Léger 
1940 
23 novembre: Invités por Io Chombre de com. 
merce des leunes, 40 000  personnes visiieni 
l'immeuble principal du compus de I'Universiié 
de Moniréol. Quelque 7 0  ossocioiians y sont 
représentées. 
1941 
M o n  Pénurie de monuels Ironçois à l'université 
de Montréal. l e  recteur Olivier Mourouli iente de 
s'approvisionner O travers Io Fronce non occupée 
1941 
1" moi: Après une interrupiion d'une dizaine 

d'années, les irovoux de consiruciion reprennent 
sur le compus. 
1941 
2 0  octobre. Inouguroiion des cours à l'€cale 
normale secondoire qui o été fondée Io mëme 
onnée. 
1941 
Loncemeni de u RodioCollégea, série d'émissions 
éducotiver d'iniérêt scientifique ei culiurel 
conçues por des professeurs de l'Université de 
Moniréol. 
1941 
Recensement. Io populoiion de Moniréol esi de 
1 022 350 personnes. 
1942 
2 9  moi. Créoiion du Conservoioire de musique 
et d'ori dramatique de Io province de Québec 
1942 , 
Mo i  L'Ecole de pharmacie esi promue ou rong 
de foculté 
1942 , 

Mai  L'Ecole des sciences socioles est promue ou 
rong de loculté. 
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42 Service des archives de I'Université 
de Montréol, colleciion Boby. 
439 Conodion Illustroied News, 16 novembre 
1872 Collection Clio de 9 à 5 
43d Service des orchives de l'Université 
de Montréol, fonds lgnoce Bourget 
44h Service der orchives de I'Universiié 
de Moniréol, colleciion Baby. 
44b Biblioihèque noiionole du Québec, 
colleciions spéciales. 
45 L'Opinion publique, 19 octobre 1876 
Collection Clio de 9 6 5. 
47 Service des archives de l'Université 
de Montréol. colleciion Boby 
48 Service des orchives de I'Universiié 
de Montréol, colleciion Boby. 
49 Service des orchives de l'Université 
de Montréal, colleciion Boby. 
5@51 Service des orchives de l'Université 
de Montréol, collection Boby. 
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52 Adrien Hébert, huile sur toile. Musée du 
Québec, photogrophie Patrick Altman. 
53 Service des archives de l'université 
de Moniréal, collection 8ob 
54h Service der orchiver & l'Université 
de Moniréol, collection 80by. 
54b Collection Clio de 9 O 5. 
56 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol, collectjon 8oby. 
57 Annuaire de I'Ecole de médecine el de 
chirurgie de Monfréol, 1895- 1896. Service des 
orchives de I'Université de Montréoi. 
58 Brochure publicibire publiée por [O Presse, 
le 8 octobre 1898. 8iblioihèque noiionole du 
Québec. 
5 9  Plon du quoriier loiin L'Escholier, 
23 décembre 1915. 
6 0  Bibliotheque noiionole du Québec, 
colleciion spéciale. 
61 Service des orchives de I'Université 
de Maniréal, co lk t ion 8ob 
62h Service des orchives Ji l'université 
du Québec à Montréol, colleciion de brochures 
62b Service des orchlves de I'Universiié 
de Moniréol. 
63 Le Monde l/lushé, 26  septembre 1886. 
64gh Service der orchives de I'Universiié 
du Québec à Montréal. 
64gb Service des orchives de I'Universiié 
de Moneéol, collection Boby. 
64d Lo Presse, 1 8 février 191 0. 
65 Service des archives de I'Université 
de Moniréol, collection Boby. 
66 Collection Jocques Poilros. 
67h Service des orchives de I'Université 
de Montréol, colleciion Boby. 
67b Service des archives de I'Université 
de Montréol, collection Boby. 
6 8 4 9  Bibliothèque noiionole du Québec 
7 0  Service des archives de I'Université 
de Montréol, collection Boby. 
71 h Coricoture de I'ortiste Albert Dumas. 
Service des archives de I'Université de Montréal, 
colleciion Boby 
71 b La Presse, mercredi 9 octobre 1895 
Biblioihèque noiionole du Québec. 
72-73 Université de Moniréol. Direction des 
communicolions. 
74h Service des orchives de l'université 
de Moniréal, collection 8oby 
74b Encre sur papier, 1901. Collection Chbteou 
Romezoy. fonds J. H Ross a Eorly Montreol D. 
75 Service des orchives de I'Université 
de Moniréal, collection 00%. , , 

76h Service des archives e l'Université 
de Moniréol, collection Baby. 
76b Service des orchives de l'Université 
de Moniréol. 
77 Service des archives de I'Universiié 
de Moniréol. 
78 Bibliothèque notionole du Québec, 
fonds E -Z Mossicolte. 
79h Le Quoder Latin, 20 mors 1930. 
79b Le Quartier Latin, 21 mors 1929. 
8 0  Service des archives de l'universiié 
de Moniréol. 
81 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol. 
82 Bibliothèque notionole du Québec. 
83 Service des orchives de I'Université 
de Moniréol, collection Boby. 
84 Service des archives de I'Université 
de Montréol, collection Boby. 
85g Lo rue NoireDome en 1838.8ibliothéque 
notionole du Québec, fonds E.-Z. Mossicone. 
85d Service des archives de I'Universiié 
de Moniréol. collection Boby. 
86 Service des archives de I'Universiie 
de Monirkol. 
87 Colleciion Clio de 9 à 5. 
88 L'Opinionpublique, 14 juin 1883. Collection 
Clio de 9 O 5. 

89 L'Opinion publique, 18 juillet 1078. Colleciion 
Clio de 9 O 5. 
9 0  L'Opinion publique, 27  avril 1876. Collection 
Clio de 9 O 5. 
928 L'O inion publique, 24Juin 1.075. , 

92d Arcfives du Srninaire e SaincHyocinthe, 
photo Doniel Fyen. 
93 Service des archives de I'Universiié 
de Montréal, colleclion 8oby. 
94 Service des archives de I'Université 
de Montréol, collection 8oby. 
95  Programme de I'lnsfiiui ogncole d'Oko, 1934. 
Service des orchives de I'Univerriié de Montréal. 
9 6  Colleciion Jocques Poitras. 
97h Collection J o c y a  Poiiros. 
97b Collection Mic el Bozinet 
98 Le Conadien, septembre 1875. 
99h Service des archives de I'Université 
de Montréol, collection B a y  . , , 

99b Service des orchives e I'Universiie 
de Montréal, fonds de Io Foculté de médecine 
denbire. 
IW101 Service des orchives de I'Univerriié 
de Montréol, fonds de Io Foculié de médecine 
denioire. 
102 Lo Presse, lundi 24 novembre 1919. 
104 10 Presse, 7 décembre 1927. 
106 Service des orchives de l'université 
de Moniréol, collection Boby. 
107 Service des orchives de l'université 
de Moniréal. collection Boby. 
108h Service des orchives de I'Université 
de Montréal. 
108b l'Opinion publique, 6 février 1873. 
Colleciion Clio de 9 O 5. 
109 10 Presse, vendredi 31 octobre 1919. 
Service des orchiver de 10 Presse et Service des 
orchives de I'Université de Montréol. 
11 I insiitui de microbiologie et d'hygiène, photo 
Henri Poul. Service des orchives de I'universiié 
de Montréol. 
11 3 Service des orchives de Io Ville de Montréal 
114 Service des orchives de l'université de 
Moniréol, fonds de I'icole de médecine véiérinoire. 
115 Bibliothèque notionole du Québec, londs 
Soint-Sulpice. 
116 Service des archives de I'Universiié 
de Montréol. 
117 Collection Clio de 9 à 5. 
11 B Direction des communicotionr. Universilé 
de Montréol. 
11 9 Service des orchives de I'Université 
de Moniréol. 
120 l e  Quoriier Loiin, 20  octobre 1927. 
121 Service des archives de I'Universiié 
de Moniréal. 
122 Archives du Centre conodien d'orchiieciure. 
123 Collection Centre conodien d'orchiiecture. 
124 Service des orchives de l'Université 
de Montréol, cdleciion Boby. 
125 Le Quodier Lofin, 2 mors 1933. Service des 
orchives de I'Universiié de Monlréol. 
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126 Collection Université de Montréal. 
127 Service des orchives de I'Université 
de Montréol, collection 8oby. 
1269 l e  Devoir, 28 mors 1933. 
126d Photo Henri Paul. Service des orchives de 
I'Université de Moniréal. 
129 Service des orchives de l'Université 
de Montréal. 
130 Service des archiver de Io Ville de Mantréal. 
13 1 Service des archives de Io Ville de Mantréal. 
132 Le Quartier Latin. Service des archives de 
I'Universilé de Montréol. 
134 Service des archives de I'Université 
de Mantréal. 
135 Centre de documeniotion de l a  Pre3se, 
phob Doniel Fyen. 
1360 Service des archives de l'Université 
de Mantréal, collection 8aby. 
136d Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
137 Service des archives de I'Université 
de Moniréol. 
136 Service des orchives de I'Université 
de Mantréal, collection Bob j  , , 

139 Service des archives e l'Université 
de Montréol. 
140 Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
141 Bibliothèque nationale du Québec, collections 
spécides. 
142 Le Quartier lofin, 18 décembre 193 1. Service 
dei orchives de I'Université de Montréal. 
143 Service des orchives de la Ville de Montréol. 
144 Service des orchives de la Ville de Montréol. 
145 Service des orchives de I'Université 
de Maniréal. 
146h Service des orchives de I'Université du Québec 
à Montréol, fonds de Io Polestre notionole. 
146b l e  Quortier Lotin, 29 jonvier 1937. Service dei 
orchives de l'Université de Montréal. 
147 LeDevoir, 15septembre 1933. 
148 Service des archives de I'Université 
de Mantréal. 
150 l e  Quctiier Ldin, 10 mors 1939. Service 
des orchives de I'Universiié de Montréal. 
151 Service des orchives de I'Université 
de Montréal. 
152-153 Service des orchives de l'Université 
de Mantréol. 
153h Le Quortier lofin, 8 novembre 1940. 
Service des orchives de l'université de Montréal. 
154 Service des archives de I'Université 
de Moniréal. 
155 Cenire de documentoiion de La Presse, 
photo Doniel Fyen. 
156h Le hvair,  27  oaût 1937. 
156b Service des orchives de I'Université 
de Montréd. 
157h Bibliothèque notionole du QuCbec, collections 
spkioles. 
157b Service des archives de l'Université 
de Maniréal, colleciion Bob 
158 Le Quortier lotin, ovriri939. Service des 
orchives de l'Universit.5 de Mantréal. 
159 Le Quortier Lofin, I 1 ovril 1 935. Service 
des archives de I'Université de Mantréol. 
160 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol. 
161 Service des arch~es de l'Université 
de Mantréol. 

162 Service des orchives de I'Université 
de Montréol. 
163 Service der orchives de I'Univerrité 
de Montrbol. 
164 Une classe en 1941. Photo Henri Sauvogeou, 
collection Clia de 9 à 5. 
165h Cauventines en 1943. Phato Henri 
Sauvogeou, collection Clia de 9 O 5. 
165b Service des archives de l'Universii6 
de Montréal. 
166 Service des orchives de I'Université 
de Mantrhl. 
167h La Presse, 5 iuillet 1941. Collection Clia 
de 9 à 5. 
167b Lo Presse, 6 septembre 1941. Collection 
Clia de 9 b 5. 
169 OHice national du film. 
170 Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
171 Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
172 Service des archives de I'Université 
de Montréal. 
173 Service des orchives de l'université 
de Montréol. 
174 Service des archives de I'Université 
de Moniréol. 
177 Extrait de Io liste des donateurs, rapport du 
Comité de la compogne de sauuription en foveur 
de I'Université de Moniréal. 22 lévrier 1948. 
Service des orchivei de I'Université de Montréal. 
178 Service des archives de I'Université 
de Montréal. 
181 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol. 
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162 Paysage : La Calline de I'UniveniiC. Huile 
sur panneau de Jacques de Tonnancour Collection 
Universiié de Montréol. 
163 Service des orchives de I'Université 
de Mantréol. 
184 Le Quartier lalin, 25 septembre 1952. 
Service des archives de I'Université de Montréol. 
185h Le, Quortier Latin, 18 septembre 1952. 
185b a Ecole d'ogriculture des RR. PP. Troppistes 
d'Oka*. Croquis, l a  Pres~e, 21 septembre 1895. 
Bibliothèque notionale du Québec. 
166 Centre canadien d'orchitedure. 
187h Service des archives de I'Université 
de Mantréal. 
187b Centre canadien d'architecture. 
188-1 89 Service des archives de l'université 
de Montréal, 
190 Service des archives de I'Universilé 
de Montréol. 
191 Plan de l'édifice principol de I'Université 
de Montréal Service des orchives de I'Universiié 
de kn t réo l .  
1939 Collection Clio de 9 a 5. 
193d Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
194 Service des archives de I'Université 
de Montréal, collection Boby. 
195h Direction des communications, Université 
de Montréol. 
195b Service des archives de I'Université 
de Montréol. collectian 8oby. 
196 Centre audiovisuel de I'Université 
de Montréal 
197h Service des archives de I'Université 
de Mantréol. 
197b Photo S. Pilon Centre audiovisuel de 
I'Université de Mantréal. 
198 Service des archives de I'Universiié 
de Maniréal. 
199 Centre oudiovisuel de I'Université 
de Montréol. 
200 Photo Bob Fisher. Université de Montréol. 
201 Photo Normond Brisson. Université 
de Montréal. 
202 Service des orchives de l'Université 
de Mantréol 
203 Service des orchives de I'Université 
de Moniréol. 
204 Le Quortier latin, 2 octobre 1952. 
206 Service des orchives de l'Université 
de Montréal, collection Boby. 
207 Service des archives de I'Université de 
Montréol, fonds de 1'Ecole de médecine véiérinaire 
208h Service des orchives de I'Université 
de Montréol. collection Boby. 



208 b Colleciion Jacques Poitros 
209 Phoia J M.  Borrie. Service des orchives 
de I'Université de Montréol, fonds de l'Écale de 
médecine vétérinaire. 
2 10 Le Quartier Lolin, 28 février 1954 
211 Service des orchives de l'université 
de Moniréal. 
2 13h Le Quoriier Lofin, 28 octobre 1938. 
213 b Service des archives de I'Université 
de Maniréol. 
2 14 h l e  Quoriier Lotin, 28 février 1954. 
2 14b Le Quortier Latin, 14 décembre 1936. 
2 16 Service des orchives de I'Université 
de Monhéoi. 
217 Service des archives de I'Université 
de Montréal. 
2 18 Le Quariier Lofin, 13 mors 1958. 
2 199 Collection Jean Cournoyer. 
219d Service des archives de I'Universiié 
de Montreol. 
221 Le Quortier lotin, 9 aciabre 1958. 
222 10 Presse, 5 février 1960 
223 Service des orchives de I'Universiié 
de Montréal. 
224-225 Service des orchives de I'Unrversiié 
de Montréol. 
226 Service des orchives de I'Universiié 
de Montréol. 
228 Colleciion Clio de 9 O 5. 
23 1 Service des orchives de  I'Université 
de Montreol 
232h Service des archives de I'Univerriié 
de Moniréol, collection Boby. 
232b Semce des archives de I'Untversiié 
de Moniréol. 
233 Cotologue 1992 des Presses de l'Université 
de Moniréol. 
234 Les Presses de I'Université de Montréol. 
235 Service der archives de I'Universiié 
de Montréal. 
236 Service des archives de l'Université 
de Montréol 
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238 L'Universiié de Montréol. Huile de Tibor K 
Thomas. Collection Université de Montréol. 
239 Service des orchives de I'Universiié 
& Moniréol. 
240 Photo P. Costell. Service des archiver de 
I'Universilé de Moniréal. 
241 Service des orchives de I'Université 
de Montréal. 
243 Service des archives de l'université 
de Monlréol 
244-245 Service des orchives de I'Université 
de Montréol. 
246 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol 
247 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol. 
248.249 Service des archives de I'Université 
de Montréol. 
250 Service des archives de I'Université 
de Moniréol 
25 1 hd Hebdelnformotion. II novembre 1968. 
Service des orchives de I'Universiié de Montréal. 
25 1 bd Hebdelnhrmotron, 16 décembre 1968. 
Service des archives de I'Université de Montréol. 
251 bg Service des orchives de I'Université 
de Montréal. 
252-253 Service des orchives de l'université du 
Québec O Montréal, bnds JeonCloude LoHoye. 
253h Service des archives de I'Universiié 
de Moniréol. 
254 Service des orchives de I'Université 
de Montréol 
255h Service des archiver de l'Université 
de Moniréol 
255b Photo Guy Fiizgerold Université 
de Montréal 
25&257 Dessin des orchitectes Gouihier 
el Doousi Biblioihéque notionole du Québec, 
fonds E:Z Mossicone. 
258 Cenire audiovisuel de I'Uncverrité 
de Monirhl.  
259 Service des orchives de I'Unrversiié 
de Moniréol 
260 Service des archives de I'Universiié 
de Monhéol, collection Bob 
262 Service des orchives de I'universiié 
de Montréol. 
263 Service des orchiva de I'Université 
de Montréol 

264 Service der archives de I'Universiié 
de k n i r é o l  
26&267 Service des orchives de I'Universith 
du Québec à Moniréol. tonds du Service des 
immeubles et équipemenis. 
267d Service des orchives de I'Universiié 
de Montréol, collection 8oby 
269 Service des orchives de luniversité 
de Mantréol. 
270h Service des orchives de l'Université 
de Moniréol, colleciion Boby 
270b Service des archiver de I'Universiié 
de kn i réo l .  
271 Service des orchives de I'Université 
de Montréol. 
272 Service des archives de I'Universiié 
de Montréol. 
273 Service des archives de I'Université 
de Montréal. 
274h Service des orchives de I'Univerrilé 
de Monlréol. 
27Ab Cenire oudiovisuel de I'Université 
de Moniréal. 
275 Photo Bob Fisher. Université de Montréal 
276 Service des archives de I'Universiié 
de Manhéol. 
277 Direction des communications, Université 
de Montréal. 
278 Photos Bob Fisher. Université de Moniréol. 
279 Phoio Bob Fisher. Unrversilé de Montréol 
282-283 Phoio Bob Fisher. Université 
de Montréal. 
284 Service des archives de I'Universiié 
de Montréol. 
285 Service des orchives de I'Universiié 
de Moniréol. 
286 Dociorois honorifiques. Service des orchives 
de I'Université de Montréol 
287 Cenire oudiovisuel de I'Universiié 
de Montréol. 
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Gauthier, 1.-Z., 261 
Gouthier, Pierre, 146 
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Gemelli, Agasiina. 199 
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