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TROIS AM/& x.? 

aaily, Marc et Paul jouent s o ü v t r l ~  au ballon- 
prisonnier durant les récréations. Ce jeu 
d'équipe exige beaucoup de souplesse et de 
rapidité. Dans chaque école, des équipes se 
forment et l'on organise des compétitions. 

Sur la photo no 1 ,  vous pouvez voir Marc et 
Paul respectivement a gauche et à droite de 
Jany. 

. - A quoi jouent les autres enfants? 1 
la photo nu ' , - 

4. Si v w  aviez Pi bif3tir un temin de jeu 
pour v6tw b k ,  QUBIS sont 10s $porta et 
kea 4quipements que vaus s u g & r ~ ?  

Après la  récréation, les élèves regagnent leur 
classe respective. La classe de nos trois amis, 
au premier étage, compte cinq rangées de pu- 
pitres et autant d'allées (plan no  1). Les fe- 
nètres sont orientées à l'ouest tandis que le 
corridor conduisant à cette classe est orienté 
(<nord-sud)). Les lettres P, J et M indiquent 
les places occupées par Paul, Jany et Marc. 

PHOTO 1 



PLAN No 1 

Votre classe compte-t-elle autant de ra 
ghes que celle gui est représenh sur 
plan no 17 

2. Pouvez-vous dessiner le plan de vot 
classe. puis déterminer ce qui le disting[ 
rlt i  nlan no 17 

A une heure trente de l'après-midi, les rayons 
du soleil pénètrent a peine dans la salle de 
classe (photo no 2). Le matin, toutes les clas- 
ses situdes du côte de la rue Bisson (plan 
no 2) reçoivent beaucoup de lumibre; le so- 
leil éclaire abondamment ces classes le matin. 
En revanche, durant l'après-midi, il brille 
sur la façade ouest de l'école et le terrain 
de jeu; ses rayons pénètrent dans !a classe 
de nos trois amis. 

Dans la classe de Jany, Marc et Paul, il y a 
place pour vingt-cinq élèves, et chaque classe 
de l'école du lac des Fées reçoit à peu près 
le m6me nombre d'él8ves. En examinant les 
plans n O 1 et n o  2, vous pourrez déterminer 
approximativement la répartition des 637 é,i& 
ves dans les 23 classes de l'école. 

L'Bcole du lac des Fées, dans le quartier 
Wrightville, accueille donc un grand nombre 
d'enfants. Certains résident prés de l'école; 
d'autres dans tes quartiers voisins ou en 
banlieue. si l'on compte tous les enfants 
d'sge scolaire dans la ville de Hull, on corn- 

PHOTO 2 



PLAN N e  2 

%-HRATN 'DE JEUX 

ÉCOLE DU LAC DES FEES 

E N T R ~ E  PRINCIPALE 



prend la nécessité d'avoir plusieurs écules 
dans la ville. Le tableau no 1 permet de 

POPUUTiON D'Am SCOLAIRE 

comparer la population d'âge scolaire de 
Hull avec celle de Gatineau. 

HULL GATINEAU 

Fllles G a r ~ n s  Filles 

5 - 9 ans 

10 - 14 ans 

15 - 19 ans 

Total 8.764 8,671 2,246 

Total géndrsrl 17.435 4.3t2 

Soum: B. F.S. 1961. 

Comme l'indique le tableau no 1,  il y a 
quatre fois plus d'enfants d'age scolaire ZI 
Hull qu'A Gatineau. Dans ces deux villes, le 
rencensement denombre plus de garçons que 
de filles, dans le groupe d'âge de 5 9 ans. 
Ce mdme tableau présente d'autres diffbreri- 
ces. Pouvez-vous les determiner? 

Les photographies n Q  3, no 4 et no 5 mon- 
trent trois differents exemples d'6coles: école 
de quartier (niveau primaire), polyvalente de 
la Cité des jeunes (niueau secondaire) et 
C.E.G.E. P. (niveau supdrieur). 

En comparant les 
pouvez-vous 
écoles diffhrent? rn 

PHOTO 3 

chaque écale reçoit un nombre d'8lèves 
&al B celui de I'kole du lac des F W .  Puis- 
tqÜ*il y a 17,435 enfants d'8ge scolaire B 
Hull, on poumit dire que 27 Bcoles de 23 
classes chacune, sont nbmssaires pour r- 
voir les 618ves de Hull. Gatineau aurait six 
à sept écoles de m4me mpacit6. 



-. - rs,,art ai,.., ., .,,,,,,,, , wrll , . .q  

1 d'am scolaire et le nombre d86eole 
est vati.&te- Pouvez-vous expliquer c 
fait en wrnparant tes groupes d'iige et 
les dcdes que vous conneiisez? 

Il eilste d'autres moyens de d&termTn&ir la 
'repartition des établissements scolaires d'une 

ville. On peut, à l'aide d'un plan, établir 
un relev4 sur le terrain qui permet de lacali- 
ser chaque école et de porter sur le plan un 
symbole à l'endroit approprié. Vous pourrez 
aussi sur cette carte, établir une distinction 
entre les trois niveaux scolaires: primaire, 
secondaire et supérieur. On pourra préciser 
le nombre dd'81èues de chaque école. Certains 
plans détaillent les édifices publics (Bcuies, 
églises. Palais de justice); d'autres n'indi- 
quent que le tracé et le nom des rues. L'Ad- 
ministration de votrq muniqipali@ peut vous 
fournir de tels plans, 

t ,. 4 !'ai& d'un plan de la ville, .dressez 

$KI p $ W g M É  h r  nkmu miaire. Vous 
'Wl at~6mpbro. ?do@iW k!3 

symbdes wimts: un arcle pou$ 
iàenrifigt la nivaou ghaim; un trian- 
@s p u t  le sewndaife; et un wirrd, 
pour te supheur. Dam let msure aù 
vous crinnàlis-mz la nornbra d'Bi&ves 
dans chaqwe &ab, voue pciurreiz alors 
I'iwrira dans chaque symbole. (fkhel- 
fe suggBr&: 1,000 @e& BU poycs) 

Choi-ez cinq noms de M de vqtre 
quaniet et retracee-err IWorigin& Dans 
chaque vil la, les nom ci# ruers rieppl- 
lent soiI de& dvhri.a&ts, sait Iga 
nbtables de la ville (mafiera deput&, 
n~tairw, $te.) m h  enc&e les p o M .  
L'~rr-mb& d ~ s -  n6mt de mes ragpar- 
te par IBS. &i&ves, p u r  c:@na~tttuer sin 
aokiwr hisi@qub- 3'1 g&ograghique ch 
votre quartier ou de mtm 



Paul et Jany demeurenr aans ia viiie, mais 
Marc reSide en banlieue, à quatre milles de 
l'école du lac des Fges. Nos trois amis se 
rencontrent chez chacun d'eux, # tour de r& 
le. Cela leur permet de mieux connaître leur 
milieu respectif. Nous allons aussi leur rendre 
visite, mais de façon particulidre, car nous 
utiliserons des photographies, des cartes 
et des donnees de recensement pour connaî- 
tre les differents quartiers de la ville, la 
vie da bantieue ou encore le milieu rural. 

Paul demeure dans le quartier Wrightville, à 
praximit6 de l'école du lac des FBes h laquelle 
il se rend ZI pied. Dans cette partie Ouest du 
quartier, les maisons d'un Btage et demi sont 
distantes les unes des autres. Elles sont si- 
tubes loin de la rue. L'ensemble du secteur 
(planche 1, pian et photos) est nettement 
rbidentiel: on n'observe aucun espace in- 
dustriel, mais la prbence d'une zone de 
verdure de part et d'autre de la Promenade 
du lac des Fées. On y rencontre aussi (revoyez 
le plan na 3) quelques habitations à loge- 
ments multiples. 

La planche 1 groupe quatre documents con- 
cernant le quartier Wrightville. 

4, b plan fi0 3 ri5-rJm km &mmm 
dw>.d :dans Ca fipwr&.. Oum 
~dû?%hBkI & & km4 ggt-11 ESO&F 1 1  

Partant de la photographie aérienne, il est 
possible de dessiner un plan qui représente 
les differents usages du sol. On se serf aussi 
de la photographie aérienne pour établir des 
cartes topographiques (ex.: carte n o  1 et 
photo n o  7). A l'aide de signes convention- 
nels, on peut décrire la surface d'un espace 
danné en indiquant l'altitude (courbes de ni- 
veaux ou points cotés), la végétation (feuillus 
et conifhres), l'hydrographie (cours d'eau, 
lacs et marécages). l'habitat urbain et rural 
(granges, maisons, industries) et I'infrastructu- 
re routière ou de corn munication (routes, voies 
ferrées, aéroports). 



PHOTO 6 

PLAN No 3 

CARTE N o  1 

PHOTO 7 

1 ECOLE DU LAC DES FÉES ESPACE VERT B PROMENADEDU LAC DES ,II' 
FÉES , I 2 EGLISE DU OUARTIER MAISONS RÉSIDENTIELLES 
M C  DES F&S i 

l 

3 HABITATIONS A LOGE- I I I  

MENTS MULTIPLES I( pHon3 A E R l ~ M  A t W t W  ' ' BOULEVARD MOLlSSmE 



Sur la carte no (planche l ) ,  quels si- 
gnes conventionnels utilise-t-on pour 
&rire la v6gétation7 I 'habitat urbain7 

1 Reconnaissez-vous d'autres signes con- 
yprrtinnnnlg siir cette 

Jany r6side dans le Nord de la ville. Grace 
au service d'autobus scolaire, Jany se rend à 
I'dcole du lac des Fées en dix minutes. D'au- 
tres élhves doivent voyager durant plus d'une 
heure en autobus, avant d'arriver à l'école. 

Dans le Nord de la ville, il y a deux quaniers: 
le quartier Dollard et le quartier Vanier C'est 
dans ce dernier que demeure Jany. ses pa- 
rents ont préféré vivre dans un logemeni 
comme celui que l'on voit sur la photo no 8 
(planche 2). 

Dans cette partie du quartier Vanier, les 
habitations à logements multiples sont 
nombreuses. Certaines atteignent cinq à six 
étages et comptent jusqu'à dix logements 
par étage. Jany habite un complexe résiden- 
tiel de cinquante appartements. On rencontre 
aussi dans ce quartier des maisons qui r s -  
semblent Zs celles du quartier Wrightvilla 
Les quartiers où habitent Paul et Jany ont 
tous deux un  caractere residentiel. A cause 
du nombre de maisons à logements multi- 
ples, on peut dire que cette partie du quar- 
tier Vanier compte plus de locataires que de 
propriétaires. 

Sur la planche 2, nous avons réuni quatre 
documents qui  nous permettent d'analyser 
cette partie du quartier Vanier. Examinez 

sur le plan no 4, la carte no 2 et la photo 
no 9, le tracé des rues, l'espace résidentiel. 
l'emplacement de l'école, des bstiments de 
ferme et des industries. 

Nous pourrons déduire de plusieurs consta- 
tations que le quartier où réside Jany est 
récent; la voie rapide en construction. le 
tracé courbe des rues, la proximité de bdti- 
ments de ferme révèlent en quelque sorte 
l'âge du quartier. 

@ver l 'thle, la the Isabelle, tors batimantis 
de %mie, et le habitations logjemente 
multiples? I 

. Identifiez sur Ia photo n" 9, Ces Bl4ments l 

l l 

, Quel est b plus court chmin ei suivre 
pwr aller de la rue Galipeau au boulewatd ; 
Riel3 Avant de rdpandre, r e g a r d a  la mm 

1 ' -  - - - -  - 

Puisque vous savez maintenant ce que sont 
les quartiers Wrightville et  Vanier où résident 
Paul et Jany, il serait intéressant de les 
comparer et de voir ce qui les distingue l 'un 
de l'autre. Nos points de comparaison s'ap- 
puyent sur les documents que vous venez 
d'analyser. 

Notez bien que les comparaisons doivent se 
faire à l'aide des cartes (no 7 et no 2), des 
plans (no 3 et n O 41, et des photographies 
aériennes (no 7 et n O 9). Le trac4 des rues, 
la présence ou l'absence d'édifices publics 
(écoles, églises), l'usage du sol (résidentiel, 



CARTE N o  2 

PLAN No 4 

0 RUE W E U E  I 



industriel, espace vert) retiennenr ici notre 
attention. 

i 1 .  Y a-t-II aes bnaumries dans le quani 
Wrightville? 

2. Qu'est-ce qui distingue ces deux qüartk 
en ce qui concerne-l'usage du &? I*er 
  ta ce ment der I ' b t e ?  

1 Le quartier Vanier est plus recent que celui 
de Wrightville. t'étude des cartes et photos 
de la planche 1 vous a r%vélé plusieurs si- 
gnes de l'ancienneté du quartier Wrightville: 
l'aspect des résidences, le tracé des rues en 
damier (plus ancien que le tracé courbe), et 
la  largeur des rues (les vieux quartiers ont 
des rues plus étroites que celles des nou- 
veaux quartiers). 

4. l ! v ù l ~  d'un ~twt iw 

Les recensements municipaux nous rensei- 
gnent aussi sur l'âge des quartiers et sur 
l'augmentation de la population. Chaque mu- 
nicipalité possède ses registres où sont ins- 
crites les indications de  cette nature. Voyons 
ce que donnent ces recensements. 

Ces statistiques nous permettent de faire les 
observations suivantes. 

a) Le quartier Wrightville existait en 1954, 
mais les deux autres quartiers se sont 
formés plus tard. 

b) Le quartier Dollard existe depuis 1958. 
II comptait 4,491 habitants en 1 959. 

c} Entre les années 1966 et 1959, s-est 
formé le quartier Vanier. 

d) De ces trois quartiers, celui de Vanier 
est le plus jeune. 

Pour former un quartier, comme celui de Va- 
nier, on a divisé la population du quartier 
Dollard en deux parties à peu prÈs égales. - 

quiarli Wrightwille 

QUARTIER 1954 1957 1959 1961 1966 1 969 
- --- - -- - 

Wrightvlile 6,968 7.474 8,101 8,216 7,935 7.974 

Dollard 



II existe de nombreuses différences entre 
le quanier Wrightville et le quartier 
Vanier. Elles apparaissent dans le paysa- 
ge; c'est 1A notre point de départ d'une 
connaissance du milieu où vivent Paul 
et Jany. Ces différences se remarquent 
dans l'importance et la nature de l'utili- 
sation du sol urbain, dans le tracé des 
rues et l'allure des maisons. Ces deux 
quartiers ont aussi une évolution démo- 
graphique propre. 

TRAVAUXSUGG~RÉS 
Initiation à l'étude des surfaces. 





du bois (photo n o  1 l ) ,  que l'on achemine 
par la riviére jusqu'a Montréal. 

Ce commerce, très prospère, attire d'autres 
calons et aventuriers. Ainsi, Ezra Butler Eddy 
vient s'établir à Hull en 1851. Il seirit6resse 
au commerce du bois, puis à l'industrie des 
@tes et papiers, Cette industrie de nos jours 
porte le nom de sun fondateur E.8. Eddy. 

1 .  Pouvez-vaus rmdonnc9r: cies w i l h  au d 1 w i l h *  qui ont change m m  au îMm 'i 
1 de leur histoire? ?uur&mi? 1 

3. &elles sont les aczivirb (traite da ~ Q U ~ F U -  

m, wmmrce du boja, agricuttur~, etc.) 
qui ont maque les angines de vetre ville 
w de votre villqa? i - - - -- - - - - 

L'industrie du bois emploie de plus en plus 
d'hrnes; certains le coupent, d'autres tra- 
vaillent dans lm moulins. Plus cette industrie 
prend d'importance, plus la papulati~i de 19 
ville augmente (graphique no 1) et plus les 
commerces de tout genre se multiplient. 

1. Ile a-t-elle a!+ 7 

3. Eh t#mparanic k pmphhque nn 1 st te t, 
no 3, pauw-vaus dire en quetles 1 Miibs IOamoiammmt cie îa populsti6n 

hir trà nst, en qudlea d.nndes il le fut 1 
l - 

tmquec &changer des produits Wntre d'au- 
tres produits et non contre de l'argent. 

PHOTO 1 f 

Entre 7 961 et 1966, la population de la ville 
augmente de 3 , 2 4 7  personnes. II faudra 
attendre 1 9 7 1  pour comparer cette augmen- 
tation à celle des annees antérieures, puisque 
sur le graphique n o  1 et le tableau n o  3 
ne figure que l'augmentation recensée tous 
les 10 ans, et que nous ne connaissons pas 
encore l'accroissement de la population entre 
1966 et 1 97 1 . On peut nbanmoins comparer 
cette croissance de  la ville entre 1961 et 
1966 A cella des quartiers Dollard et 



GRAPHIQUE 1 - LA POPUJATION DE HULL DE 1881 1966. 
POPULATION DE 1881 A 1966 

lm1 1891 1921 1911 19?l 

Wrightville polir la même phriode. r I 

vf)k dcfe, Hull pour b n4$me pr'mck? (Ra- 

voyez le tableau na 
Quelle fut l'augmentation de la populatic 
dans le quartier Dollard entre 1961 I 

I%OLUTION DE LA PûPULAflON DE H U  TABLEAU 3 

Source: Recensement du Canada, Bull. 1.1-10, Hull 1962 

Anne% Populat Ion Augmentation 

1881 6.890 4,374 

Année Population Augmentation 

1931 29.433 3.514 



--- - 

-O- FRONTIl%E PROVINCIALE 0 LAC LEAMY E 1 MIME DU CUJTAE-VILE 

ESPACES OCCU&S c LAC DES FÉES F 2 MILLES DU CENTRE-VILLE 

A R. ûATINEAU D R. OLITAOUAIS O 1 2mi. 



2. La population du quartier Wrightvil 
a-t-elfe augment6 ou diminui entre 196 

66) (Revoyez le tableau no : 1 
Meme si la population de la ville augmenta, 
chaque quartier évolue differemment. Ainsi, 
entre 1 96 1 et 1 986, celle de Dollard a aug- 
mente tandis que celle de Wrightvilfe a di- 
minu6. 

L'augmentation de population @un quqrtier 
compense donc fa diminution de population 
d'un autre. Cette évolution propre f r  chaque 
quanier affecta la croissance de ta ville. 

Voyons maintenant I'all ure des espaces occu- 
pds Ci différentes dates de I'higoire de Hull. 

La planche 3 presente les espaces &cupés 
en 1845. 1891, 192 1 et 1960 'dans la ville 
de Hull. Au premier coup d'œil, il importe 
de lire les cartes en y associant les chiffres 
da population, Ainsi, pour la carte de 1845, 
une population de 2,81 1 habitants se répartit 
dans trois secteurs: deux taches roses au sud, 
en bordure de la riviere des Outaouais, for- 
ment les deux premiers secteurs d'occupation 
effective de la ville; le troisi4me est plus au 
nard, prds du tac Leamy. 

Buel est le secteur qui progresse le pli 

I @Tl  I'glfaT? 

Le quartier le plus anciennement habité est 
situ6 en bordure de la riviére des Outaouais. 

PHOTO 12 

On appelle couramment le uvieux Hutla 
cette partie de la ville. sorte d'île, encerclée 
par le ruisseau de la Brasserie. 

L'habitat urbain, tant par l'architecture que 
par les matériaux de construction, peut reflé- 
ter un certain degré d'ancienneté d'occupa- 
tion. La photo no 12, prise dans le vieux 

PHOTO 13 



Hull, montre des maisons destinées à être 
démolies afin de rbnover le quartier. La pho- 
to no 13 illustre un habitat récent et rési- 
dentiel, de  conception moderne, présentant 
un terrain de jeu pour les enfants. Observez 
les photographies d'habitat urbain nm 6, 
8, 12 et 13, et dites quelles sont les com- 
paraisons de paysages, d'architecture et de 
matdriaux de construction qu'elles suggèrent. 

If: w - 2  une liste les ~aractéristi~u. 

I ' ~ ~ X ~ S @ .  ta% * .] 
2. 'Poritqpai, a 'awh  vm 

n' 6) m4k plu$ .zsir&em qw spj4f c 

de l'habitat de la ville 

évolution, de sa croissance et de son expan- 
sion. 

RESUME 

I Asticou, Portage de la Chaudière, Hull: 
trois noms. trois étapes historiques de 1 
la ville de Hull. Le site sert de lieu de 
rencontre; on y fait d'abord la traite des 
fourrures, commerce tribs lucratif. Ensui- 
te, durant la colonisation, I'eau des chu- 
tes est la force motrice qui actionne les 
moulins à bois. Puis l'industrie des pâ- 
tes et papiers, qui utilise I'eau pour le 
flottage du bois et pour sa transformation 
en 6lectricité. s'implante à Hull le long 
de la rivihre des Outaouais, près des 
chutes de la Chaudiére. 

. -  - - - 

Demandez à votre professeur de projeter les 
films de l'Office national du Film: l'Age du 
castor (B. et N.), Sport et transport (en cou- 
leur), l a  Drave (0, et N,.) 

TRAVAUX PF 
1 - . .. 

mensiona. L a  nïaureû da iongueur (0, 
1, 2,  3 milltrsi) cov~un&nt l'échelle 
de$ @artes rhnies BUT !a pltnehe 3. Wa- 
QU@ CBOb [A, a, Cd D) de ~18Tlch~ 
pg&& des angles dp rep&e indiquant 
la pcrsitim q- la grille &Si iQcr?upar lors- 
que vous - supsrposar I IIum OU l'au- 
tre CaRB1 N e  qw aQq q t r h  (OU 90%) 
de la grille repmenf dam la wfFâGB 44- 
limitk par les an@= de repbre. 3 mil- 
lm de t a s e  X 3 m ü k  de hauteur cm- 
m n t  18 de Hull. 

E 

II. 1, 



Toute ville posçàde des commerces, des in- 

1 dustries, des écoles. II y a aussi des banques, 
des compagnies d'assurance et de finance. 
Lorsque vous vous y promenez, vous pouvez 
voir les enseignes des bureaux, des cabinets 
de médecins, des cir16mas ou des postes 
d'essence. 

Vous connaissez déj8 les origines et I'3ge de 
Hull. Voyons maintenant quelles sont ses 
industries et ses commerces. et comment ils 
mract6risent l'aspect de la ville et les hom- 
mes qui y travaillent. 

Chaque industrie marque le paysage et I'em- 
placement qu'elle occupe dans la ville. 
Voyons trois exemples. Les photographies 
nw 14, 15 et 16 représentent trois indus- ' tries qui diffèrent 

a) par l'origine de la matière premibre utilisde, 

1 b) par la façon d'entreposer cette rnatibre 
premibre, 

c) par les moyens utilisés pour transporter 
le produit brut et le produit fini. 

* Industrie: Art de transformer la matière 
première en produit fini ou semi-fini. 

Et pourtant. chaque ville a son caractère pso- 
pre. Pourquoi? Observons la ville de Hull 
et tâchons de rbpondre B cette question. 
Vous savez d6jb que les quartiers où rhsi- 
dent Jany et Paul sont diffbrents l'un de 
l'autre par leur Bge, leur population, leur 
utilisation du sol et leur habitat. 



Ces trois industries ont aussi un aspect com- 
mun; elles entreposent un produit en plein 
air sans risque d'en détériorer la qualité. 
Sur la photo n O 14, la ferraille est transformée 
en acier. La photo no 15 représente les tuyaux 
en ciment prêts à être expédies aux éventuels 
acheteurs. Vous voyez sur la photo no 16, 
la sciure et les billes de bois qui constituent 
des réserves de matière première destinée à 
l'industrie des pâtes et papiers. 

PHOTO 16 



1 PHOTO 17 

Les photos no 17 et no 18 nous montrent la 
Cimenterie du Canada sous deux angles diffé- 
rents, car elle a effectivement deux visages, 
deux aspects particuliers. 

- 
I'qect du parsage? 

2. Savez-vous pourquoi on rdnfcepuse k ai- 
dans 

- - 

Le calcaire sert à la fabrication du ciment. 
11 faut l'extraire du sous-sol afin de le trans- 
former en poudre de ciment, que l'on mélan- 
ge ensuite à l'eau. Exposée à l'air, cette 
poudre durcit et devient ciment. c'est pour- 
quoi il faut l'entreposer dans des cylindres. 
Vous pouvez comparer sur la planche 4 I'em- 
placement réservé aux quatre industries que 
vous avez examinées. Chacune d'elles occupe 
un espace plus ou moins grand dans la ville. 

A. La compagnie Vipond (Photo aérienne: 
A. 1 98 1 2-34) 

B. La Cimenterie du Canada (Photo aérienne: 
A. 1 98 1 2-1 03) 

C. La ferraille Palmer (Photo aérienne: A. 
198 1 2-34) 

0 .  Le complexe E.B. Eddy (Photo aérienne: 
Q. 651 19-66) 

. ccupe w 

ce? Gu* p w @ L  ls mwst&M en 1 
[ y  ' ~ i m r n ~  me4 @ha vas r @ w m  ' ' m nornbw de tan& dg: Wb- 
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En se servant des registres municipaux, résu- 
mons dans un tableau l'importance industriel- 
le de la ville. 
t e  total qui apparait sur le tableau n o  4 ne 
cornp~end pas les deux entreprises pour les- 
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IMiWRTANCE DES EN'iREPRISES TABLEAU 4 
- - 

Nombre d9eihploy4s Nombre d'entreprises 

Moins de 25 

De 25 B 100 

De 1 O1 500 

Plus de 5ûû 

Tar tes  situ4es danq 
l'axe nord-sud 

1 E. B. Eddy. 
Axe est-ouest 

quelles les registres omettaient de spécifier 
le nombre d'employ8s. Donc en 1968, la 
ville comptait 42 entreprises. Depu i s  lors, 
elle a aménagé un nouveau site industriel. 
(Voir la carie no 3.) 

L'importance industrielle d'une ville. comme 
nous venons de le voir. se reWte dans le 
paysage. La superficie utilisde à des fins in- 
dustrielles témoigne de cette importance. II 
existe d'autres manières de definir I'irnpor- 
tance industrielle d'une ville. On peut, par 
exemple, recenser le nombre d'employés dans 
chaque industrie. 

Observez sur la carte n 3 la zone industriel- 
le où se trouvent presque toutes les indus- 
tries de la ville. II existe deux axes cndustriels: 
le premier oriente nord-sud, groupe trente- 
neuf industries employant, selon les registres 
municipaux. 1,668 personnes en 1968. Le 
deuxième axe, est-ouest, longe la rivière des 
Outaouais; la compagnie E.B. Eddy est située 
sur cet axc et employait en 1968, 2,235 
personnes 

1.  ~ u T e s t  en surface l'importance des 
espaces industriels situés sur l'axe nord- 
sud? Utilisez une grille pour mesurer cette 
importance. 

2. Sur quel axe se trouvent les industries qui 
occupent le plus d' ployés? 

A l'intérieur d'une on dis- 
tingue trois sortes 
pé: 

1) transformation 
2) extraction 
3) entreposage 

Chacun de ces espaces présente des dimen- 
sions plus ou moins grandes selon les be- 
soins de chaque industrie. 

B. LES COMMERCES 

Le rôle des commerces peut se définir ainsi: 
acheter et vendre des produits sans les 
transformer. La distinction entre les diffE- 
ren ts corn merces se fait généralement selon 
la nature ou la quantité des produits vendus. 
Ainsi distingue-t-on les commerces de dé- 
tai l  (épicerie, charcuterie, boulangerie) et 
les commerces de gros qui sont les four- 
nisseurs des commerces de détail; ils ven- 



CARTE No 3 - LA ZONE INDUSTRIELLE 

WVEU ZONE INDUS- 
TRIELLE 

CIMENTERIES DU CANADA 

INWSTRIES DIVERSES 

FERRAILLE "PALMER" 

E. B. E W Y  

Mül'E.5, PRINCIPALES 

VOIE FERR~E 

Source: Carte C.C N. 1 . 2 5,000e 



PHOTO 19 PHOTO 20 

dent en grande quantite les produits écoulés Les commerces représentés sur les photogra- 
en petite quantité dans les commerces de phies n o  t 9 et n O 20 diffèrent par leur as- 
détail. pect et par l'espace occupé. 

commerces ne vendent aucun pro- 
offrent des services. Ce sont par 
les banques, les hôtels, les salons 

de coiffure ou encare les cabinets de méde- 
cins et d'avocats. Dans ce cas, on parle de 
commerces de services. 

Certains 
duit; ils 
exem ple, 

mtlx qui repr&ma& eur les p#mw 
n' 143. &/na 2@ 

2. &mh m le9 canirnarw les plus txm- 

PHOTO 21 - IA RUE PRlNClPALE PHOTO 22 



A l'analyse de la répartition des commerces 
dans la ville, on constate tantôt la dispersion, 
tant& la concentration de plusieurs commer- 
ces en un seul point ou le long d'une me dite 
Principale 

tes y a-t-il le plus d'activité? 

Pouvez-vous identifier des commerces d 

Les photographies no 21 et n"  22 illustrent 
ce phénomène. 

'Quels commerces de ta rue Principale pou- 
VBZ-vous identifier? l 

En quoi le centre c~mrriwcial Place Car- '. diff& . .' ' . .. . 
l~$E&le? 

Les rues Eddy et Principale a Hull, par le 
nombre de commerces qu'on y rencontre, 
portent le nom de rues commerçantes. Ce- 
pendant le genre de commerces est différent 
pour chacune d'elles (photographies no 21 
et na 23). 

Dans la ville de Hull, comme nous venons de 
le constater, il existe plusieurs genres de 
commerces. Ils sont tantôt disperses il tra- 
vers la  ville, tantot concentrés le long des 
rues ou dans un centre commercial. 

Essayons maintenant de réunir tous les com- 
merces de détail sur une seule carte et d'exa- 
miner le phénornéne de leur répartition dans 
la ville {planche 5 ) .  Nous identifions tous les 
commerces de ddtail par un point, car il se- 
rait impossible d'accorder à chaque cornmer- 
ce un symbole propre. Sur chaque carte de 
la planche 5. figutent aussi les limites des 
quartiers et des indications de surface. Seul 
le quartier G de la carte El ne couvre pas 1 
mille carré. 

PHOTO 23 2 LA RUE U)DY 

. iawI lesS L quaMar qui pemMe liB plu$ 
petit nmhrca & mnmmxw de rfgaaEl? 

Vous vous souvenez sans doute que les in- 
dustries se sont installées à proximitb de la 



CARTE A - LE VIEUX HULL CARTE B 

Ouartiars 

@ MONTCALM 

@ FRONTENAC - 
(C) LAURIER 

@ E ~ E A ~ L T  

Population en 1961 

8,840 HAB. 

7862 HAB. 

7,922 HAB. 

9,667 HAB. 

8,216 HAB. 

7,396 HAB. 

6.773 HAB. 
O 1 

1 1 1 1 1  1 1 1  1 

ÉCHELLE EN MILLES 

i mi. 



voie ferrée, Dans Hull, en effet, la voie ferrée 
traverse la zone industrielle. En revanche, 
peu de commerces recherchent le voisinage 
d'une voie ferrée, car les produits achetés 
sant livrés par camion. De plus, les mm- 
merces de détail se rapprochent de leur 
clientèle. 

LES COMMERCES PAR QUARI1ER TABLEAU 5 
- - - - pp 

QUARTIER Commerces Commerces Total 
de detail de service 

Dollard-Vanier 16 15 31 

Frontenac 

Lafon taine 

Montcalm 

Le tableau no 5 résume cette rbpaaition des 
commerces par quartier. 

la ville de Hull? 

2. Dans quel quartier rencontre-t-on le plus 
grand nombre de commerces de service? 

C. LES ESPACES VERTS 

Les aespaces vertsn désignent les surfaces 
qui conservent leurs conditions naturelles; 
vegbtation, lacs ou rivières. 

Ces espaces peuvent être transformds en 
parcs ou en terrains de jeu. On y aménage 
parfois des terrains de camp in^ et de- pique 
nique. 

En fin d~ semsine, les citedins fuient la ville 
et vont prendre I 'a i~  dans bs parcs ou à la 
campagne. Ces espaces verts, 1 isux de ddtenrè 
et de récréa$i.on, sont aussi nbcessairm fi 
I'hornme que les- routes ou les &cd-. Les 



CARTE No 4 - LES ESPACES VERTS 



sports de plein air font partie de la vie. 
Aussi, les espaces verts s'integrent-ils B la 
ville. 

A Hull. ces espaces vens forment une cein- 
ture autour de la ville; ceinture qui cepen- 
dant limite l'expansion des surfaces bâties. 
(Voir la carte no 4.) 

1. DBlimitez la ceinture verte de Hull. 

2. Y a-t-il beaucoup d'espaces verts et c 

Dans la ville, les parcs et les espaces verts 
sont rares. Ck fait s'explique par l'abondance 
de parcs a la périphérie. Pourtant, le citadin 
a besoin de terrains de jeu autant B l'intérieur 
qu'A l'extérieur de la ville. 

Dans cette ceinture verte, d'importants espa- 
ces sont consacrés aux sports d'été et d'hi- 
ver. Pr&s du lac des Fées, pendant que des 
enfants glissent en luge, les skieurs dévalent 
les pentes et les motoluges parcourent les 
nombreuses pistes du parc de la Gatineau. 

En été, ce parc attire beaucoup de citadins 
par ses paysages enchanteurs et son théâtre 
du Camp Fonune. 

Toutes ces activités de plein air exigent de 
vastes espaces, et ceux dont les Hullois dis- 
posent sont insuffisants, car les habitants 
des villes voisines s'y retrouvent aussi en 
fin de semaine. La ville de Hull doit donc 
3rouver d'autres espaces, afin de satisfaire 
,les exigences de sa population en accroisse- 
',ment constant. 

D. L'UTILISATION DU SOL 

Vous avez examiné la zone industrielle de 
Hull et l'espace occupé par quatre industries. 
Par t'analyse de  la répartition des commerces, 
vous avez decouvert ce qui fait qu'une rue est 
commerçante et comment les commerces sont 
concentrés ou dispersés dans un quartier. 
Puis vous avez delimite la ceinture verte et 
les espaces récreatifs de la ville. 

Tous ces exemples permettent de faire une 
constatation: chaque espace de ta ville est 
utilisé a des fins bien spécifiques. Ces usa- 
ges (industriel, commercial, rbsidentiel. r e -  
créatif, institutionnel - églises, écoles, hôpi- 
taux -) peuvent être présentés sur une carte 
de l'utilisation du sol. 

La photographie aérienne est un outil cou- 
ramment utilisé pour établir une carte de 
l'utilisation du sol. Pour dessiner cette carte, 
il faut d'abord identifier les phénomhnes (par 
exemple, les industries, les maisons, etc.) 

Sur la planche 6, les photographies n o  26, 
27 et 28 suggèrent trois différents usages du 
sol. 

I . FOUYWZ-VOUS associer un usage oim prec 
B chacune des trois phot&raphi& (r 
3 G  rio 77 at n a  951\3 



PHOTO 26 

PHOTO 28 
m 

PHOTO 30 



2. Quels sont les éléments qui vous /Wm 
tent de préciser ces usages? P I 

13. L'industrie est-elle éloignée ou à proximi: 

- -- 

.2* RapBnr uir * *wgrsphie ~ q n n s  l'in- 
&tris ~~~~ i$ h phtu n ' 

intenant les photographies aérienn 
t n o  30, qui complétent la planche 

3. P8a1v~-w1~~ idmtifiea d'autr-rn pMriam$. 
n a  wr IW pbttsgr&phks Wmmm be 
caad~ @b&a? Drsww-en une l i e  et rat- 
taqhex-les aux usages rnisntionnb ant& 

6.  Vous y retrouvez les phbnoménes que vous 
avez identifiés, 

La photographie aérienne est d'autant plus 
utile qu'elle reproduit l'image d'une ville à 

1, Lequel des trois terrains de jeu encercit 
coiriespond % celui de la photqraphie 

. ne 262 - 

. . 1 - 

HULL: USAGE DU SOL EN 1945 ET 1965 

Augmentation 
USAGE f 945 1965 ou diminution 

Espaces agricoles 256% 8 .O YO - 17.6% 

Espaces boisés 

Espaces résidentiels 
et commerciaux 

Espaces industriels 

Rues et routes 

Espaces institutionnels 

Espaces récréatifs aménagés 

.Espaces para-urbai ns 
(cimetlère, dépotoir) 

?Sans usage apparent 

Eau 
- - 

t 5.5% 15.5 */O 
- - - - -  - - - -  - 

A - . -  -- 
100% 100%' 

- - -  

'~lrpe%icie de Hull en 1965: 8.3 rnllles c a r r 6 ç  



une époque donnée de son histoire. Ainsi, 
pour connaitre ce qu'était la ville en 1945, 
il suffirait d'étudier les photographies aérien- 
nes de ? 945 er de dessiner la  carte doutilisa- 
tion du sol correspondants. 

En répétant pour 7 965 la mème analyse par 
photographie, vous obtenez une image de 
l'utilisation du sol en 1965.  Et s i  vous com- 
parez la ville de 1945 à celle de 1965, vous 
constatez alors quels sont les nouveaux usa- 
ges du sol et quelles sont les transformations 
qui se sont effectuees pendant ces vingt 
années. 

Le tableau n o  6 résume les usages du sol 
urbain en 1 945 et en 1 965. 

La ville de Hull a changé de visage depuis 
1 945. Les principales transformations sont 
signal&= dans le tableau no 6 par une aug- 
mentation ou une diminution (en %) de cer- 
tains espaces consacrés A un usage defini. 

1 trietla enregistre un faible gain. 

lhwk aeux qui 

- 
- --- - -  - - -  

trielles et commerciales s'inscrivent dans 
le paysage urbain. Les transformations de 
la ville depuis 1945 se manifestent par 
une très nette augmentation des espa- 
ces résidentiels, alors q u e  la zone indus- 

TRAVAUX PRATIQUES 

J .  H I alue a une griiie aessrnse seron 

l'échelle de la carte no 3, mesurez 
l'importance de la zone industrielle. 
(Un côté de la grille divisé en 10 car- 
rés correspondra B l'échelle de lon- 
gueur de 1 milte; échelle au bas de 
la carte.} 

2. Étude des densitiis commerciales' 
Sur les cartes A et B de la planche 
5 sont dessinées les limites de quar- 
tiers. En légende, figure la population 
da chaque quartier. Exprimez une 
densité commerciale pour la carte A, 
puis pour la carte B à l'intérieur des 
limites a 0  - 1 rnillen. Détermin'= 
l'importance des mrnrnerces de d4taiÏ 
dans les quartiers Montcalm et Lau- 
rier. 

3. Visitez une industrie des pzltes el pa 
piers. Faites un  petit rapport âprbs 
votre visite. 

4. Relevez le nsmbre et le genre de 
commerces dans un centre cornmer- 
cial de votre vitlg, ou b'un,e villAq 

1 voisine._ ,- 1 . 
ta villa de Hull a connu I'age des four- 
rures. des moulins à bois et de l'industrie Densitd cornmsrciale; Nombre moyen de 

commerces par unité de surface (quartier, 
secteur, paroisse, etc.) 



Jany et Paul habitent en ville. '.&lare réside 
dans la banlieue ouest de la ville de Hull, à 
4 milles de l'école du lac des Fées. Cette 
banlieue, la municipalité de Lucerne, portait 
autrefois le nom de Hull-Sud. 

Lucerne est située entre deux agglomérations 
de tailles inégales: à l'Est, Hull dont la 
population dépasse 60,000 habitants et, a 
l'Ouest, Ayimer qui comptait un peu plus de 
6,200 habitants en 1966. 

Avant d'étudier l'habitat de la banlieue où 
réside Marc, attardons-nous à déterminer les 
caractéristiques générales des banlieues. 

Comment definirions-nous le mot a banlieuem ? 

a) Plus la ville augmente en population, 
plus elle tend à transformer sa pdriph6- 
rie. La banlieue nait donc de l'expan- 
sion urbaine. 

b) La banlieue offre de vastes espaces agri- 
coles rapidement transformés par l'ex- 
pansion des villes. 

c) Les habitants de la banlieue travaillent 

généralement à la ville; ils quittent leur 
résidence le matin pour y retourner le 
soir. 

d) Les taxes foncières et les prix de la terre 
sont moins élevés en banlieue qu'a la 
ville. 

e) Les paysages de banlieue témoignent 
d'une double influence: 

1 . celle de la campagne, plus ancienne, 
2. celle de la ville, plus agissante. 

f) Les services municipaux des banlieues 
faiblement peu pliées sont gdnéralement 
moins nombreux et de  qualité inférieure 
à ceux des villes. Ainsi, les banlieues 
fonteltes appel aux villes larsqu'elles 
ne peuvent offrir des services suffisants 
en ce qui concerne l'enseignement su- 
périeur, la santé, les loisirs, la protec- 
tion contre l'incendie, etc. 

C i ? ~ 1 8 T s ~ ~ - v w  unla hliuer ayant upe 
ou pluaibutsr . e e o l r @ & r W ~  m ~ . i o q -  



2, G o m m  L w n w  et M d & ~ # u  porter essentiellement sur trois aspects de la 
population de banlieue; 

a) évolution de la population depuis 1 92 1 , 
b) les grands groupes d'âge, 
c) les professions et les revenus. 

A. L'I%OLUTION DEPUIS 1921 

Voyons d'abord comment et au cours de quel- 
les années la population de la banlieue a 
augmenté ou diminué. Ensuite, nous élargi- 
rons notre analyse en y associant l'évolution 
de Hull. Lucerne et Pointe-Gatineau étant 
liées à Hull, il importe de les étudier en 
regard de la ville à laquelle elles se ratta- 
chent, --- UMITES MUNICIPALES -- - LIMITES PROVINCIALES aESPACEô occues NOYAUX R ~ ~ ~ ~ E N T ~ ~  NOUS le constatons, Lucerne et Pointe-Gati- 

- - .- -- - neau évoluent différemment. Certes. elles 
avaient une population d'égale importance en 

Ces deux municipalités forment la banlieue 1921, mais leur rythme d'accroissement dif- 
Ouest et Est de Hull. Les comparaisons vont fère. Ainsi, en 40 ans, la population de 

~ ~ O L U T I O N  DE LA BANLIEUE TABLEAU 7 

LA BANLIELIE 
Lucerne Polnte-Gatineau 

LA VILLE 
Hull 

1931 t 931 2.282 29,433 

1941 2.321 2.230 32,947 

1951 3.637 3.874 43,483 

1961 5,762 8,854 56,929 

Source: B.F.S. Bulletin 1.1 -1 0, 1961 . 

38 



Pointe-Gatineau augmente plus rapidement 
que celle de Lucerne. À Pointe-Gatineau. 
entre 1951 e.r 1961, la population a plus 
que doublé en 10 ans. Ce n'est pas le cas 
-'- Lucerne, dont la population n'a doublé 

'--  15 ou 2 0  ans. 

t Comment Bvulueht tes populations da, ct 
deux villes entre 1 93 7 et 1 941 

- 

L'augmentation rapide de la population de la 
banlieue, surtout depuis ? 95 1 , correspondrait 
donc à un mouvement d'urbanisation. Compte 
tenu de cette augmentation, Pointe-Gatineau 
devancerait la municipalité de Lucerne dans la 
voie de l'urbanisation. 

B. LES GRANDS GROUPES D'ÂGE 

Pour chaque recensement de population, I'âge 
des individus fait l'objet d 'un relevé. Une 
fois complété, ce relevé permet des groupe- 
ments selan des classes d'âge. Voyons un 
exemple. 

Les groupes d'âge englobent plusieurs sous- 
groupes. Par décomposition des diffbrents 
sous-groupes, on pourrait faire des obser- 
vations encore plus précises. Ainsi dans le 
sous-groupe 0-4 ans,), nous pouvons distin- 
guer les trois classes suivanres: 

0-1 a n  + nouveaux-nés, bébés 

2-3 ans y jeunes enfants (pré-maternelle) 
3-4 ans A 

Cette précision s'impose lors d'études parti- 
culières. Le recensement de la populalion 
d'âge scolaire au Primaire et au Secondaire 
est un exemple d'études particulières. 

À quels groupes correspond I'âge des élèves 
du cours primaire? celui des élèves du cours 
seconda1 re? 

Les vieux (65 ans et plus) I 65-69 ans, 70-74 ans, 75-79 ans, 
80-84 ans, 85-89 ans. 90-94 ans. 
95  ans et plus. 

Grands groupes d'âge Sous-groupes 

Les jeunes (O- t 9 ans) 0-4 ans, 5-9 ans, 10-1 4 ans er 15-1 9 ans. 

Les adultes (20-64 ans)  I 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans. 
3 5-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 1 50-54 ans. 55-59 ans. 60-64 ans. 



LES GRANDS GROUPES D'ÂGE TABLEAU 8 

LA BANLIEUE LA WLLE 
Lucerne Pointe-Getineau Hull 

Les jeunes (0-19 ans) 2,819 

Les adultes (20-64 ans) 2,698 

Les vieux (65 ans et plus) ,245 

Total 5.762 1 00 O4'0 8,854 56,928 

Source: B.F.S. Bulletin CT - 13, 1963 

Voyons l'importance des différents groupes 
d'gge dans les villes de Lucerne et de Pointe- 
Gatingau. 

Les adultes forment la classe active, c'est-a- 
dire celle dont les revenus permettent de 
subvenir aux besoins de ceux qui ne travail- 
lent pas (les jeunes et les vieux). En général, 
les jeunes et les vieux forment la classe dite 
inactive pour deux raisons. 

1 .  Les jeunes n'arrivent sur le marche du 
travail que vers 19 ou 20 ans. 

2. A 65 ans, un individu prend sa retraite 
et cesse tout travail actif. 

Plus les vieux sont nombreux, plus la charge 
de la classe active augmente. Ainsi, Lucer- 
ne 47% de la population active supporte 
53% de population inactive (jeunes et vieux 
réunis). - 

ns queil n 
plus fort pourcentage de jeunes? 

Ii faut 'bien femarquer que lés définitions aes 
classes actives et inactives ne sont pas, en 
réalité, aussi catégoriques. En effet, certains 
jeunes (parmi ceux de 18 à 20 ans, par 
exemple) et certains vieux (de 65 à 68 ans) 
font aussi partie de la classe active. 

C. LES PROFESSIONS ET LES REVENUS 

Nous connaissons l'importance respective 
des grands groupes d'âge, ainsi que le r81e 
de la classe active. Par ailleurs, nous ignorons 
la composition de cette classe active, de m 4  
me que ses revenus. Arrêtons-nous donc à 
l'examen des professions et des revenus 
que reçument les tableaux suivants. 



REPARTITION DES PROFESSIONS TABW 9 

PROFESSIONS 
EN BANLIEUE 

Lucerne Pointe-Gatineau 
A LA VILLE 

Hull 

2) SECONDAIRE 
Otlvrlers 

Manoeuvres 

Professions libérales 
et techniciens 

Ernploy6s de bureau 

Vendeurs 

Services et  loisirs 

Transports et 
communications 

Source: B.F.S. Bulletin CT - 13, 1963 

N.B. Les pourcentages sont arrondis. 

* Le secteur primaire comprend les agriculteu,~, les travailleurs en forêt, les mineurs, les 
pêcheurs. 

Les professions, tout comme les classes d'age, 
font l'objet de groupements en 3 grandes ca- 
thgories: primaire, secondaire, tertiaire. On 
peut associer ces catégories professionnelles 
a des activités. Voici u n  exemple de cette as- 
sociation professions - activités D , page 42.  

professionnels précis. Couramment, des notai- 
res, des comptables o u  des médecins tra- 
vaillent dans les services administratifs. II 
faut donc admettre que l'association rprofes- 
sions-activitésn ne saurait être la seule 
valable. 

Les professions du secteur tertiaire et les Retournons maintenant au tableau n o  9 et 
activitbs correspondantes sont très variées. tentons de degager quelques 
C'est pourquoi, il est impossible d'associer 
toutes les professions libérales à des services 



PROFESSIONS ACTIVITES 
1 

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oz - Agriculteurs Agriculture 
.... I Bûcherons Exploitation forestière 
.... - Mineurs Exploitation minière 

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L Pécheurs Pêche 

Ouvriers et 
Manoeuvres .... Activités industrielles 

W ................... oz - Professions libérales Services professionnels 
4 .................. - Employés de bureau Services administratifs + ............................ K Vendeurs Commerces 
W 
k- etc, 

tes professions aeterrn inent un certain reve- 
nu. Un agriculteur, un médecin et un photo- 
graphe ne gagnent pas des salaires identiques. 
De même, i l  existe des diffbrences entre le 
revenu des hommes et celui des femmes. Par 
consdquent. le revenu familial prbsente des 
variations considérables. Le tableau ci-contre 
nous le prouve. 

Tant à la ville qu'en banlieue. il y a un 
nombre égal d'hommes et de femmes au 
travail. Cependant, les revenus de la fem- 
me sont infbrieurs à ceux de l'homme. Notez 
par ailleurs les différences de revenu familial 
entre Lucerne et Pointe-Gatineau, puis entre 
la banlieue et la ville. 



REVENUS COMPARES DE LA POPULATION ACTIVE T&WAlil 10 

EN BANLIEUE 
Lucerne Pi 

- 

Femmes Hi 

Nombre 1,551 

A LA VILLE 
Hull 

il Femmes Hommes Femmes 
- - - - 

,446 2,364 17,240 1 7,694 

Revenu moyen 
annuel $5,508 SI .978 $3,538 

- -- - 

Revenu famllia! 
annuel moyen 57,330 $4.71 1 

Source: B.F.S. Bulletin CX - 1, 1965 

, Dans quelle _ inlieut r, @.Mi& 
*@t+il te pW Wb@P 

a) &wz ks fiamw? 
&hez b'fmw? 

2 + &uslIwAilr~% t.rdis: mt7ioNt6s frnw&$re- 
t-elle I@ gm& en** 149 

revenu àtmud m"ioyerrd~ h m  &t dui 
des femmes? 
Où le revenu famitial est-il le plus élev47 

Rbsumons I'essent iel des observations tirées 
des tableaux que vous venez d'analyser. 

1. Lucerne et Pointe-Gatineau se dbveloppent 
de façon plus rapide depuis 1 95 1 . 

2. La population est jeune car le groupe 0-1 9 
ans représente environ 50% de la popula- 
tion totale. 

3. On pourrait qualifier Lucerne de Ü banlieue 
tertiairer, et Pointe-Gatineau de abanlieue 
mi-secondaire, mi-tertiaire S .  

4. Compte tenu du revenu familial annuel, 
Lucerne fait figure de banlieue #riche» 
et Pointe-Gatineau, de banlieue moins 
fortunée. . .. 

Les renseignements obtenus par les statisti- 
ques offrent beaucoup d'in térèt puisqu'ils 
facilitent notre compréhension de la banlieue 
et de ses habitants. Mais  les tableaux que 
nous venons d'étudier nous donnent une vue 
bien partielle des deux villes de banlieue et 
de Hull. II nous appartient donc de cornplé- 
ter nos connaissances par une étude de I'ha- 
bitat et de l'utilisation du territoire de ban- 
lieue. 

T0u.t comme le citadin, l'habitant de banlieue 
occupe un territoire dont il peut modifier 
l'usage selon ses besoins. Voilà pourquoi il 
importe que l'étude des paysages de banlieue 
s'ajoute aux connaissances acquises par les 
tableaux statistiques. Pour relier ces rableaux 
aux paysages, rendons-nous chez Marc, afin 
d'étudier le milieu oii il vit. 

3. Li parc Champlain 

Lucerne se compose de quatre noyaux rési- 
dentiels: Glenwmd, Uanier, Castelbeau et 
le parc Champlain. L'habitat de cette partie 
de la banlieue oii réside Marc, reflète une 



certaine aisance. Regardez sa maison sur la 
photographie n o  32. 

Cette aisance, déjà perçue dans le tableau des 
revenus, s'exprime dans le paysage: les 
maisons, plus grandes et plus luxueuses, sont 
éloignées les unes des autres. 

Voyez les photos n o  3 1,  n o  32 et no 34. 

Replaçons ces résidences dans le paysage, en 
utilisant la photographie aérienne et le plan. 
Comme vous l'avez constate dans les chapitres 
pr6cédents, la photographie ahrienne nous 
r6vble des détails précieux. Il est impossible 
de relever chacun d'eux, mais certains 616- 

PHOTO 31 

!.- . .- 
a.. - 

ments sont très utiles à notre compréhen- 
sion des paysages. C'est pourquoi nous 
dessinerons un plan à partir de la photogra- 
phie aérienne en lui superposant un papier 
transparent. 

Le plan met en évidence les fermes et le 
noyau résidentiel du parc Champlain. CE 
parc est encadré par deux fermes: la ferme 
A dont on ne voit qu'une partie et la ferme 
C, entièrement représentée sur la photogra- 
phie aérienne et sur le plan. Entre ces deux 
fermes, la section B, espace anciennement 
occupé par une ferme, se trouve le parc 
Champlain. 

. ,-- --- ,- - e* n 5 et sur la *tagr4 

PHOTO 32 



PHOTO 33 PLAN N o  5 

MAISONS 

MAIWNS BRTLME~VTS DE FERME 

- - Rom 

--= LIMKES DE P R Q P R I ~ ~ S  
LARMES, LOTS] 

y----- LIMITES DE PARCELLES 
ICHAMPSI 

ÉTTNDUE mSÉE 
[BU~SÉ DE FERME) 



adrienna qui ont €M ~ m t e n u s i r  d@=w1 
le plan ri0 61 voyez h:f&end@.) 

1. Quels sont les éIt5rnentS qui apparaissent 
sur la 'photographie aikjenne 8o qu'an ne 1 
retrouve pas sur le plan? 

Dans le parc Champlain, des maisons ont ét 
construites à l'endroit où il y a quelques an- 
nées, des champs étaient labourés. L'espace 
occupé par la ferme d'autrefois est assez 
grand pour y construire plusieurs maisons. 
Ainsi, l'utilisation du sol de la banlieue de- 
vient progressivement résic'--tiel. 

wam ia rsemion rr su 
vous distinguer les paweiies (ou champ: 
aindenmwt cultiv&? Comparez Ee pbr 
et fa photagmphie a6rienw. 

par l'usage agrimle sur It photographie 
&rienne no 333 

Au dhbut de ce chapitre, meiitioririarii les ca- 
ractéristiques des banlieues, nous avions sou- 
ligné la double influence dont témoignent 
les paysages de banlieue. mlle de la campa- 
gne et celle de la vtlle. L'influence de la 
campagne disparait graduellement en faveur 
de la poussée urbaine. Le parc Champlain, 
autrefois entièrement voué à l'agriculture, 
revêt graduellement l'allure d'un espace rési- 
dentiel. La photographie aérienne de la plan- 
che 7 témoigne de cette double influence. 

Pounant, malgré une utilisation rksidentielle 
du parc Champlain, on peut encore distinguer 
les anciennes parcelles cultivées. 

4. Los PIC.U'U rscr4rt3fs 

La poussée urbaine vers la banlieue de Lu- 

cerne se manifeste aussi par l'aménagement 
d'espaces récréatifs. On a constaté l'appari- 
tion graduelle de secteurs résidentiels, mais 
il ne faut pas oublier que les espaces recréa- 
tifs donnent à Lucerne l'aspect d'une banlieue 
ou l'on joue et où l'on dort. En effet, cinq 
terrains de golf et une  piste de course cou- 
vrent une partie importante de la municipalité. 
De toute évidence, ses quelque 6,000 ha- 
bitants n'expliquent pas à eux seuls cette 
présence massive d'espaces récréatifs. Les 
sportifs viennent donc de la ville en quéte 
de nouveaux espaces, et construisent en 
banlieue les équipements récréatifs (piste 
de course, terrains de golf privés et publics) 
dont ils ont besoin. 

La poussée urbaine vers Lucerne se reconnait 
donc à deux transformations des espaces an- 
ciennement agricoles; 

a) nouveaux espaces résidentiels, 
b) nouveaux espaces récréatifs. 

Le tableau ci-contre résume les principales 
transformations de l'usage du sol, qui sont 

PHOTO 35 
7. 



USAGE DU SOL DE BANUEUE EN 194s ET 1965 ~ ~ ~ u .  i $ 

USAGE 1945 1965 Variations 
- 

MI. ca. Mi. ca. % en % 

Agricple 

BcilsS 

RBsldentiel 

Routes 

Industriel 

Récreatif 

Para-urbain 

Sam usage apparent 

'Eaux 

exprimees en pourcentage d'augmentation ou 
de diminution (+ ou -1. 

La colonne des ((variations en % N  représente 
l'importance des transformations de chaque 
usage entre 1 945 et 1 969. Dans les colon- 
nes correspondant à 1 945 et 1 9 5 4  figurent 
les superficies en milles cariés réservées à 
chaque usage et leur importance relative par 
rapport à la superficie totale de la rnunicipa- 
lit4 de Lucerne. 

Comparez le tableau n o  1 1  avec je rableau 
n O 9 Répartition des professions. Vous cons- 
taterez qu'il existe par exemple un rapport 
entre les professions primaires et l'usage 
agricole du sol. 

. Peur qu& usages enregliamt-on 
augmnWrn supdtiewres B 3%? "1 

La banlieue se transforme donc en lieu de loi- 
sir, en espaces récréatifs. Voyez les photos 
de la pianche 8 .  



1 PHOTO 36 

1 PHOTO 38 

Vous avez sans doute reconnu un joueur de 
golf (photo n o  38) et une piste de course 
(photo no 36). Regardons maintenant les 
photographies aériennes accompagnant cette 
planche. et la photographie aérienne no 40. 

Examinez attentivement les deux photogra- PHOTO 30 



phies aériennes de la planche 8 avant de 
dpondre aux questions suivantes. 

m. il& mute principale- - - 
k 

Dans le voisinage imm6diat de Hull, la 
municipalitb de Lucerne acquiert graduel- 
lement un caractére résidentiel et récréa- 
tif. Depuis 1945, des transformations 
profondes dans l'utilisation du sol accen- 
tuent l'usage résidentiel aux d6pens des 
espaces boisés et agricoles. La popula- 
tion qui vit dans cette ville jouit d'un 
revenu familial annuel plus élev6 qu'a . 
Hull ou à Pointe-Gatineau. Les profes- 
sions uprimairesa conservent cependant 
leur importance à Lucerne puisqu'elles 
représentent an+cgrQ 1.3% de la popula- 
tion active. - - -  - - 

2.  Avec la m8me griHie. calculez I'im- 
purtance de la ferme C et de I'es- 
pisce rsiridmtisl 0 sur le plan no 5. 

. . 

1. A raide d'une gdHe (voir Is modè- IAl 

3. Combien de fermes de type C pur -  
raient oçcwper le terrain de golf? 
[Utilisez la photo no 38 et le plan 
no 5). 

4. Combien de m;ériaww du type de 
celles de la sectian El purmit-ph 
canstmi.re~ sur hn éqpam d a  di? 
rnensions,dgal~s a calles du terrigin 
de golf  ph@^ na 3O)P 

* - l 

T B  

A dtun Mpier transgarent que vous 
wpmpAre a ~s pfia<oerepfie ahfredns 
n" M;. ,tjlener un plan gui rngftw en 
&idena@, 

1) Yes diffarents usages du ml, 

1 2) les tirnites de ces usages. 

hirh une li&e des mages que vous ob- 
sawez sur la phatographis, ca qui wm3 

pmettm anmite di&ablir une ttagende. 
(ta planche 7 \rom servira dbexernpk,J 

Essayez d'obtenir, avec l'aide de vatre 
professeur, une photographie abrienne 
de votre village ou de la banlieue de 
votre ville. (Consultez la liste des phot* 
graphies &rianne$ disporriblrts, page 82). 
Utilisez un papier calque pas4 sur cette 
photographie pour dblirnitw les diffgmn*s 



s - 
PHOTO 40 



aJe vais a la campagne,> dites-vous parfois, 
et ce mot %campagne» évoque à la fois le 
village, les champs ensemencés ou labourés, 
les fermes ou les troupeaux, les coopératives 
agricoles ou !a vie communautaire. 

La campagne, tout comme la ville, présente 
des paysages variés. Nous savons que la 
banlieue perd graduellement son aspect rural 
et s'urbanise. Au-delà de cette banlieue 
évolue le  milieu rural. 

Pour comprendre la campagne, examinons 
successivement les paysages ruraux de la 
rkgion, les grandes activités agricoles, avant 
d'écouter les propos d'un agriculteur. 

Chaque paysage a un passé, une histoire 
qu'i l faut connaître si l 'on veut expliquer le 
prhent. Les paysages actuels témoignent des 
changements imposés par l 'homme, les éIé- 
ments naturels. l'économie, la production et 
la technique. À l'analyse d'un paysage. on 
découvre les phénomhnes qui l'animent. lui 
donnent vie. 

La répartition du peuplement s'est faite pro- 
gressivemenr, marqua ni le paysage de façon 
différente sous le régime français et sous le 
régime anglais. 

Sous le régime français, la terre fut concédée 
a des seigneurs. Leur domaine ou seigneurie 
s'Étendait perpendiculairement aux cours 
d'eau, principales voies de communication 
d'alors. CES seigneuries, divisées en bandes 
parallèles mesurant 3 arpents de front par 
3 0  arpents de profondeur, bordaient le fleuve 
Saint-Laurent, la rivière Richelieu et I'Quta- 
ouais. Du rivage vers l'intérieur, sur une 
distance de 30 arpents, ces bandes parallèles 
forment le premier rang. Avec les progrès de  
la colonisation, on vit apparaître le deuxième 
puis le troisième et le quatrième rang. 

Dans le comté de Papineau, seule la Seigneu- 
rie de la Petite Nation témoigne à sa manière 
de cette histoire. car partout ailleurs dans 
la région, le canton domine le paysage. 

Le canton (ou township), apparu sous le régi- 
me anglais, adopte une forme généralement 
carrée oh la superficie des lots (ou fermes) 
atteint tantot 100 acres. tant& 200 acres 
(soit 1 mille X 1,650 pieds). Ce type de 



FIEGIME FRANÇAIS REGIME ANGLAIS 

FERME 1 Bande de 3 x 30 arpents 1 FERME ou LOT 1 100 A 200 acres 

1 Forme: allongée 1 1 Forme: carr6e 

RANG Plusieurs bandes parallèles CONCESSION Plusieurs lots 

SElGNEURlE 1 3 ZI 5 angs 1 CANTON 1 16 ?i 20 ~ ~ n c e s s i o n s  

peuplement a remplacé le rang. Le tableau 
ci-dessus met en évidence ces deux types 
de peuplement. 

I-mw C m  tep 

La planche 9 r6unit ces deux paysages clas- et b n & n h  
siques. Voyons ce qui les caractérise en ré- 
pondant aux questions suivantes. un &F@ idtk9- ps 
Observez la photo n o  41 et le plan n o  6 et &ta- $Ami &WW~W Do$p 
remarquez l'importance de la route, qui pour 
le canton, joue le rôle de la voie d'eau pour 
la seigneurie. 

- 
Le canton et la seigneurie, hérités de I'histai- 
re, font que la wmpagne de l'Outaouais offre 
des paysages très variés. Indépendamment 
de l'histoire. le milieu naturel a conditionné 
ces types de peuplement. En effet, qu' i l  s'a- 
gisse de rang ou de canton, ce mode de di- 

Le deuxième paysage vision des terres devait s'adapter aux condi- 
vous venez d'examiner, notamment par la tions du  milieu. Ainsi, les vallées trop étroites 
dimension et la forme des parcelles, par (par exemple, celle du Lièvre) imposaient 
l'emplacement des maisons et des bâtiments des modifications dans la rbpartition, la di- 
de ferme. mension et la forme des lots. L'activitB des 



PIANGHE 8- 
PHOTO 41 

PLAN PLAN 

* MAISONS. BATIMENPS DE --- UMiTEû DE PROPRIMS 
l l FERME [EX. LOT 2, CONCESSION X] 

9- UMITES DE CONCESSIONS ---- m Bols DE FERME 
PARCULES (CHAMPS. 801- VILLAGE DE 

[M. CONCEÇÇIONS IX ET XI &SI SAINT-ANDR &WELLIN 
I 





Les parcelles cultiv8es totalisent une plus 
grande superficie que celles laissées en pâtura- 
ges ou en jachère. Dans les trois comtés, 
l'importance prédominante des superficies 
cultiv&es apparaît nettement. Voyons donc S'il existe un lien entre les types de culture 
quels sont les types de culture pratiqués et et l'élevage, &:étude des genres de fermes 
leurs liens avec les autres activités de la de la région -nous le montrera. Examinons 
ferme. les fermes dont la valeur des produits ven- 

TYPES DE CULTURE 

!. Si@Gh wus4 (d~iste+t-il un tien entre l. 
eukurè du f&in et de t'moine d'une pwl 
et I'BIewage, d'autre part? 

3 .  Quelle nourriture donne-t-on qhérafemetr 
aux animaux de ferme? 

SUPERFICIES OCCUPÉES 
PAR LA CULTURE PONTIAC PAPINEAU GATINEAU 

- - 

- de l'avoine 22.928 acres 25,864 acres 118,114 acres 

- du foin 

- des cdrdales 

Swtce: B.F.S. Bulletin 5:2-1, 1961. 

fssayez d'expliquer l'importance des su dus au marché dépasse $5,000. Ces fermes 
pficies ~zomcrhss à la auTture du foin 1 sont des fermes commerciales; les autres ne 
l e  l'avoine. -1 le sont pas. 

LES FERMES COMMERCIALES TABLEAU '1 4 

ACTNIT& PONTIAC PAPINEAU GATlNEAU 

- €levage dés bovin. 
des porcs et des moutons 

- Diversifiées 

Total 674 807 594 

Source: B.F.S. Bulletin 5.2-1, 1 961. 



Les fermes laitières jouent un rôle important 
dans l'activité agricole de la région. Elles 
définissent en quelque sorte le type de cultu- 
re nécessaire a l'alimentation des troupeaux. 
L'élevage, activité prédominante de nos trois 
comtés, détermine l'importance des superfi- 
cies cultivées en avoine et en foin. Cette 
activité détermine donc à son tour l'aspect 
des paysages ruraux de l'Ouest du Québec. 
(Photo n O 43.) 

Cependant. en n'étudiant que des fermes 
commerciales nous négligeons les espaces 
agricoles peu rentables. Ces espaces englo- 
bent un nombre important de fermes. Le ta- 
bleau ci-dessous présente les proportions 

CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE DES FERMES TkBLEAU t5 

PONTIAC PAPINEAU GATINEAU 
- 

Fermes cornmerclales 

Fermes non cornmerclales 

Total 1,193 1,386 t ,330 

Source: B.F.S. Bulletin 5.2-1 , 1 96 1. - - 

de fermes non rentables dans les trois com- 
tés Btudiés. 

rte hmwg cwm* M m  km 
mi$ sxwnt& p wdm Q' imp~mw 
~rdmm. 
l#&m-wa c& rndms) ts'irn~wwn- 
ce d&miSSBm m m qui mnceme I s s  
Qwrw&i bibi&es2 
ot mmintrs-t.on k .plus grand o.miom~ 

fsmïas nen mrmr&lm? 'l&mm& les 

..".Y UVI.,.W ".a..JL 1 VI"." Y I I I I , . , " I C C I . I \ i ~  

décroissante. 

4. Le mbme ordre décroissant existe-t-il 
-*am" B.m s ferrr-- -. ." *":vit& r';,,--:zL*-' 

Le grand nombre de rmes non commerciales 
dans la région doit retenir notre attention. 
Dans le comte de Gatineau, ce nombre est 
supbrieur à celui des fermes commerciales, 
alors que dans les deux autres camt9s. il de- 
meure légarement infbrieur. Le fait d'un 
nombre supérieur ou infbrieur importe peu en 
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regard des interprétations que l'on peut 
accorder a ce fait. Ainsi, l'abondance de fer- 
mes non rentables devient un indice de ma- 
laise agricole. Dans le comté de Gatineau, ce 
malaise est évident alors que dans les deux 
autres comtés, les difficultés du milieu rural. 
semblent un peu moins apparentes. 

3. L'opinion d'un agricuh#ur 

Les chiffres ne représentent pas de façon vi- 
vante le milieu rural et ses activités. Le témoi- 
gnage d'un agriculteur de la région nous fera 
mieux prendre conscience des problèmes. 

Monsieur Kéon demeure dans le canton 
dmOnslow au Nord de Quyon depuis de nom- 
breuses a n d e s .  Dans cette partie du Pontiac, 
seules les fermes occupant te fond des val- 
lees sont rentables. 

PHOTO 44 

Question: Y a-t-il des fermes prospères d a n s  
la vallée de la Quyon? 

Réponse: Oui. mais elles ne sont pas nom- 
breuses. En fait, il y a de moins en 
moins de fermes rentables comme celle 
du vallon. (Photo n O 45.) 

Q .  Pourquoi les fermes prospères disparais- 
senr-elles? 

R .  II n'est plus possible de vivre avec le 
coût de la vie actuelle, mëme s i  la terre 
est bonne pour cent ans encore. 

Q. Que s'est-il passé pour en arriver à cette 
situation? 

R .  Ce n'est pas facile à dire . . .  Voyez par 
exemple, autrefois, la production de la 
ferme était variée afin de répondre aux be- 

PHOTO 45 



soins de la famille. Aujourd'hui, on achète 
la farine pour animaux, les engrais, I'ou- 
tillage. etc. Et le prix d'achat de tout cela 
dépasse largement les revenus de la vente 
de nos produits sur le marché. 

Q. Mais n'avez-vous pas de subventions du 
gouvernement? 

R .  Si ... II y a des subventions qui nous ai- 
dent beaucoup, mais n'éliminent pas les 
difficultés de production et de mise en 
marché. 

Q. Donnez-nous des exemples précis. 

R. Ils sont nombreux. On achète de la farine 
pour animaux et des engrais en petite 
quantité au prix fort, mais on vend le porc 
ou le bétail au prix des gros producteurs 
de viande. Un beau matin, on se lance 
dans la production du bœuf parce qu'i l 
se vend bien, mais au moment de négo- 
cier, les prix ont baissé! 

Q. En somme vos investissements rapportent 
peu? 

R .  C'est bien cela 

Q. Quels genres de difficultés financières ren- 
contre-t-on sur la ferme? 

R. II y en a trois: d'abord le coût de I'outil- 
Iage agricole, ensuite le salaire minimum 
puis le marche. 

Q. Parlez-nous du prix de l'outillage. 

R. Vous savez qu'un petit tracteur de 
$5,000 00 ne se paie pas en un an. Mon 
voisin d'en face a dû vendre vache après 
vache pour faire face à ses dettes. sim- 
plement à cause des mauvaises récoltes. 

Un jour, il a vendu sa dernière vache ... 
plus de bétail; il a finalement vendu sa 
ferme. 

O. Et le salaire minimum? 

R .  La loi du salaire minimum est valable pour 
les citadins. Pensez-vous qu'on puisse 
payer les salaires de la ville à ceux qui 
aimeraient rravailler dans une ferme? Pas 
de salaire. . pas d'ouvrier; ce qui nous 
force B mécaniser: un vrai cercle vicieux. 
Alors nombreux sont ceux qui décident de 
vendre, comme le cultivateur du bas de 
la route. 

Q. Et le marche? 

R. La grande entreprise contrôle le marché, 
comme je vous le disais ... En plus, il y a 
la concurrence des gros exploitants agri- 
coles. Pour vlvre, on doit agrandir et mo- 
derniser la ferme. Ce n'est pas à 50 ans 
qu'on fait cela. E t  comme nos enfants ne 
s'intéressent pas à ce genre de vie, il faut 
vendre un jour ou l'autre. Au fond de la 
vallée, il y a u n  type qui a compris cela 
depuis bien longtemps ... il a tout aban- 
donné. (Regardez la photo no 46.) 

Q. La situation n'est pas bien gaie dans votre 
canton . .  

R. A qui le dites-vous? Mon voisin travaille 
à Quyon deux jours par semaine pour aug- 
menter ses revenus. Pendant ce temps-là, 
personne ne travaille à la ferme. Bientôt, 
il y aura trop de retard à rattraper.. . 1 04  
jours en un an! C'est un retard qui «cou- 
p e ~  la production. Ne produisant plus, i l  
ira travailler à la ville cinq jours par se- 
maine. C'est ça la vie dans notre canton. 



La campagne nous offre des paysages 
variés dont les origines remontent aux 
régimes français et anglais. En plus de 
cette marque de l'histoire, on sait que 
l'orientation de la production se reflète 
dans le paysage. 
Les surfaces sur lesquelles on cultive 
l'avoine et le foin qui servent I'alirnen- 

( tation du bbtail. sont aussi orientees 
vers la production laitibre. I 

1 U N t  urcunsivn Ï\ ~n URMPAL~N~ 1 
Faites le plan d'une ferme en indiquant 
lm limites dr4 la pr~pii6té et des parcel- 
les. Maquez d'an point les bdtirnenîs et 
b 'ma'w,  coloriez en muge les parcel- 
les labourée et en vert les parcelles 
mnsacrk  au foin el aux patu'rsges. 

Une carte topographique et une phot* 
graphie aérienne de l'endroit visité 
pmmettront d'ident fier les ph&nurn&nes 
du terra& et d'en mmpfertdre leor re- 
p&mtstiAian sur la =na, puis lm aapect 



L'Ouest du Québec comprend cinq comtés; 
Pontiac, Gatineau, Papineau. Hull et Labelle 
(carte no 5, planche 10). Ce territoire totalise 
2 1,648 milles carrés. Cependant, l'espace ha- 
bité couvre à peine 10% de cette superficie; 
la foret, les cours d'eau et les lacs composent 
le reste de cette région qui longe la frontiére 
de l'Ontario. 

En 1966, l'Ouest du Québec comptait 
228.000 habitants répartis principalement 
le Tong des vallées de l'Outaouais et de 
la Gatineau. Regardez la carte n o  6, planche 
1 o. 

2. Existe-t-il un rapport entre les limites 
comtés et l'espace habité? 

I 3. Où passe la frontihre entre le Quebec ( 

l'Ontario, la frontière entre le Québec ( 1 
Lies Etats-unis? 

Depuis le début du XXm siècle, pulation 

PHOTO 47 

En 65 ans, la population de l'ouest du Que- 
bec a augmenté de 136,418 habitants, pas- 
sant de 92,208 à 228,626 habitants. Sur 
le tableau no 16 figurent le nombre d'habi- 
tants de chaque comté et l'importance rela- 
tive (ou pourcentage) de cette population 
par rapport à celle de la region en 1901 et 
en 1966. 

1. ~ 1 s  mrft les ~ r n I 3 i s  qui aiiiiaIesrt plWh t 

1 20,(fmh.bi~men 1900 

de l'Ouest du Quebec a nettement augmenté. ' 
)Néanmoins, chaque comté présente une 4vo- 
 luti ion particulihre, dont le rirsukat apparaît 
sur le tableau no 1 6, page 62. 

3, h l  est h m t d  qui emirglktre les wii 
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POPULATION DES COMTES EN f901 ET 1966 TA6liEAlk 18 
- 

f sss 

Gatineau 

Hull 

Labelle 

Papineau 

Pontiac 

Total 
- 

Source: B.F.S. Bulletin 1, 1-10 1961 et Bulletin 1. 14 1967 

Hull et qui réduit celle du Pontiac, de Papi- 
neau et de Gatineau. 

2+ V M q p  mt r i h  dir k.dgiiins 

E~$Bw $ml ~mt4 la paamimt-4 & L'Ouest du Québec compte 25 aggloméra- 
, ,- poprilmn -41 plui a. tgO1?q tions dont la population varie de 500 à 

60,000 habitants. Dix-huit agglomérations 
de moins de 5,000 habitants reprkentent 

Cene évolution de population suggère les 3.896 de la population agglomér6e: soit 
constations suivantes. En 1901, les comtés 25,, B9 habitants. autres de 5,000 
de Papineau, de Gatineau et de Pontiac con- 

a 10,000 habitants totalisent 27,002 ha- 
servaient i m ~ n a n c e  "lative presque bitants et raprhsantent 1 9.1 % de la popu,a- 
identique. Celui de Hull ne formait que 1 6.8% des et Pointe-Gatineau 
de la population régionale et celui de Labelle et Gatineau, villes de à 20,000 ,,a- 

7.7% d@ P ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  En bitants, formant 20.3% de la population ur- 
1 966, l'importance relative de chaque comte baine r8gionale, Hull gmupe 42.6% de la 
est totalement modifiée. Celui de Hull est agglomeree de la r6gion, 
au premier rang et représente près de 50% 
de la population régionale, tandis que celui Ces agglombrations variees 
de Gatineau vient au deuxième rang avec une marquent le paysage. quelques exem- 

légère diminution relative. Le Pontiac se pfes commentés. 

place maintenant au dernier rang. * Population agglomérée: les habitants des 
Nous constatons donc un mouvement de villes ou des villages par opposition à la 
population qui accentue l'importance de population dispersée. 



PORTAG E-DU-FORT (Pontiac) 

Village de 500 habitants situé dans un petit 
amphithéâtre et tourné vers l'Outaouais. Le 
flottage du bois et le complexe hydro-électri- 
que situé sur un barrage de la riuiere lui 
donnent sa raison d'être. Ce village est relie 
au réseau routier du Pontiac par la route qui 
conduit à Campbell's Bay et à Shawville. 

SHAWVILLE (Pontiac) 

1,652 habitants, situé dans la zone agricole 
la plus prospère du Pontiac, Shawville possè- 
de quelques industries (bois de construction, 
cr&merie), un centre récréatif et un hi3pital. 



CHÉNÉVILLE (Papineau) 

Chénbville a une population de 800 habitants. 
Ce village possède plusieurs commerces de 
detail (20 au total). La proximité du lac 
Simon, lieu de villkgiature, explique la vita- 
lité commerciale du village. Le rang, de for- 
me althrée se superpose au  canton anglais. 
Ici et là, des lambeaux de terres défrichées 
retournent à la forêt. 

BUCKINGHAM (Papineau) 

Les chutes de la rivière du Lièvre ont d'abord 
attiré les moulins a bois. Aujourd'hui, un 
complexe industriel de pàtes et papiers, 
contrôlé par la compagnie James Maclareri, 
s'esr installé sur les deux rives de ta riviè- 
re du  Lièvre. Sur la rive gauche, à I'intersec- 
tion du pont et de la route principale, se 
développe un centre corn mercial. Quelques 
industries de la rive gauche longent la voie 
ferrée. La ville compte 7,200 habitants. 



sp'lmhirn mr k 
- .  

~ i u t e s  les agglom6rations de i.ouerbu 
Quebec présentent un visage qui leur est 
particulier. Elles se distinguent tantirt par 
leur importance, tant& par leur site et l'usa- 
ge du sol. Neanmoins, plusieurs d'entre elles 
ont un point commun: elles possèdent une 
Industrie des pâtes et papiers. C'est le cas 
da Gatineau. de Buckingham, de Thurso et 
de Hull qui ont toutes quatre une industrie 
dont la matibre première provient de nos fo- 
rêts. 

Les photos n o  52 et n o  53 reprdsentent 
une partie de la ville de Gatineau et le com- 
plexe industriel de la Compagnie lnternationa- 
le de Papier (C.I. P.). Comme la compagnie 
E.B. Eddy, la C.I.P., utilise le bois dans la 
fabrication des pâtes et papiers. Cependant 
les espaces occupés par ces industries don- 
nent aux deux villes un visage différent. Exa- 
minons le complexe industriel de la C.1 P. 



PHOTO 54 

- 
Photo aérienne A 17260-1 28 

Quelle est la partie du complexe industrie 
qui a p t m ~ R  rw 1s m o ~ p h i e  . q  n a  6 5 ? 1  2,- @fi quoi oanaists os c e m & ~  industriel? 
'f?@mnk $ l'ai& de la pbta n" 54 a ' 
. i -  O a 
- 

66 

p- Examinez Ir ,.-.. .. 3 et les photogrc 
phies n" 62 et n 54. Quelie est I'utilit6 
de ia rMBîe Outaouais? OG1 88 trouve la 
mtmle UWrique de 4 C.1 .P.? I 
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ils plus importants que ceux qui so 
L 

o c c u p é s  par les bâtiments principaux; 

La prdsence d'industries des pâtes et papiers 
dans la region s'explique par l'abondance 
des ressources forestieres de l'Ouest du du& 
bec mais aussi par celie des cours d'eau. 
Ces cours d'eau favorisent le flottage du bois 
et procurent I'érfectricit8. La carte des con- 
cessians forestières de la C.I.P. met le p h 6 w  
mene en évidence (carte no 7). Vous remar- 
quez que la concession de la C.I.P. s'étend 
à l'ensemble du bassin de la Gatineau, car 
la rivière sert au transpofl bu bois. 

2. Camparez lei supefioie wve~t~s par h ) wpau* h s b w  n k W i n  a i d  

Le bois sert aussi de matériau de construc- 

PHOTO 55 

PHOTO 56 

don. Plusieurs villes et villages ont des in- 
dustries de transformation du bois. La SO- 
GEFOR de Maniwaki (photo no 55) transfor- 
me le bois en planches et madriers gui servi- 
ront ensuite 21 la construction de maisons ou 
à la fabrication de meubles. Certaines de 
ces usines, comme celle de Shawville, ont 
dussi se d6velopper {photo no 56); d'au- 
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rres ont 6té abandonnées, laissant dans le Les populations par leurs diverses activités 
paysage la marque d'une activité industriel- donnent A leur ville ou à leur village un 
le autrefois pmpère (photo ne 57). caractère particulier. 

i rn Nous pouvons distinguer trois types d'agglo- 

. 1 - 1  
mérations selon leurs fonctions, c'est-à-dire 
selon I'activité principale de leur population. 

1) Les villages forestiers et agricoles 

LG L'activité agricole a gbnéralement peu 
d'importance en milieu urbain. I I  est donc 
normal de ne rencontrer qu'occasionnelle- 
ment une agglomeration oc prédomine 
cette activité. En fait, Kazabazua est le 
seul village agricole de la région. I I  comp- 
te 29.1 % de sa population active engaghe 
dans l'agriculture. En revanche, les villa- 
ges forestiers sont plus nombreux: Fart- 
Coulonge (28.9% de travailleurs en forBt), 

PHOTO 57 Luskville avec 36.4%, Ferme-Neuve 

Les ressources d'une region expliquent donc 
ta prdsence d'un certain type d'industrie. 
L'exploitation des forêts de l'Ouest du Qué- 
bec entraine la présence d'industries qui 
produisent du papier et du bois de construc- 
tion. Cependant, les exemples que nous 
venons de voir nous permettent d'affirmer 
que certaines ont mnnu un r&l succès, 
alors que d'autres ont dû abandonner toute 
forme d'exploitation. 

Une seule ressource naturelle le bois. Deux 
types d'industrie: papiers et matériaux de 
construction. Comme nous l'avons constaté, 
ces acquis industriels des villes et villages 
modifient le paysage des agglomérations de 
façons très diverses. 

(40.7%) et Notre-Dame du Laus (44.1 %). 

2) Les agglomerations industrielles 

Elles sont toutes situées à l'Est de la Gati- 
neau, principalement dans le comte de 
Papineau. Par ordre d' importance croissan- 
te, men t io n no ns Perkins, Masson, Thurso, 
Buckingham et Gatineau où l'industrie 
emploie la plus forte proportion de la 
population active. Ces villes et villages 
ont donc développé une activit6 du sec- 
teur secondaire, l'activité industrielle. 

3) Les villes commerçantes 

Les activités du secteur tertiaire englo- 
bent le  transport, le commerce, les finan- 



ces, les services professionnels et I'admi- 
nistration publique. Exception faite de 
Hull, trois des onze centres ayant une 
activité tertiaire prédominante. sont vrai- 
ment dynamiques. II s'agit de Mont-Lau- 
rler, de Maniwaki et de Shawville. La 
population de Mont-Laurier est surtout 
engagée dans des activités bancaires. de 
transport, de commerce, de services 
professionnels et d'exploitation forestière. 
Celle de Maniwaki s'orienre vers des 
activités de transport, de commerce, de 
services professionnels tout en dévelop- 
pant l'exploitation forestière et l'industrie. 
Shawville vit du transport, du commerce. 
des banques er des services profession- 

-- - 

Dans l 'ouest du Québec, les agglomérations 
présentent des aspects variés. Elles ont aussi 
des activités, des fonctions diffërentes. La 
diversité de foncrions des villes et des villa- 
ges fait que chaque agglomération remplit 
un rôle particulier. Ce r6le particulier à son 
tour anime un système d'échanges et de re- 
lations que nous allons examiner. 

Vous souvenez-vous des origines de Hull? du 
commerce des fourrures et du transpori du 
bois que I'on expédiait à Montréal, puis en 

Europe? Ce sont là des relations d'une autre 
époque, qui unissaient la région au reste 
du pays et à l'Europe. Le transport des four- 
rures et du bois se faisait grâce a la rivière 
Outaouais. Par ailleurs, la  région recevait 
de Montréal ou d'Europe des produirs (vête- 
ments, outils, machines) que I'on ne rrouvait 
pas sur place et nécessaires aux habitants 
dispersés dans la campagne. 

Aujourd'hui, les échanges sont beaucoup plus 
variés et nombreux D'une part, les exporta- 
tions ne sont plus limitées aux fourrures et 
au bois; d'autre part, les moyens de trans- 
pon  et de  communication mieux adaptés 
facilitent les échanges commerciaux, les 
déplacements des hommes ou des produits, 
et les mouvements d'idées. 

Le transport par camion de produits alimen- 
taires (photo n o  58) ou de tuyaux (photo 
n o  15), ou encore les idées transmises par 
la télévision, les journaux et la radio (photo 
n"  59) sont autant d'exemples de relations, 
de liens entre l'ouest du Québec et les autres 
régions. 

PHOTO 58 



Si l'on compte le nombre de véhicules circu- 
lant sur les routes de l'Ouest du Québec et 
si l 'on porte les résultats sur une carte 
(carte no 8), on obtient alors une carte de 
l'intensité de la circulation. Cette intensité 
correspond à la moyenne journalibre de v6hi- 
cules qui empruntent une route et représente 

1 aussi les relations qui existent entre les 

I diffbrentes villes de la région. Certaines vil- 
les entretiennent entre elles des échanges 
nombreux et réguliers, d'autres n'ont pas ou 
très peu de liens. 

PHOTO 59 - ANTENNE DE TRANSMISSION 
PAR SATELLITE 

Puisqu'il existe plusieurs formes de cwnmu- 
nications, d'échanges de produits, divers 
moyens de transport (camion, voiture, train, 

- 

avion), il existe aussi un nombre correspon- 
dant de façons d'exprimer ces relations. Cette carte de la circulation routière dans la 

région de l'ouest du Quebec indique que la 
Voyons successivement trois exemples: le route no 8, celle qui longe la rivihre des 
premier touche la circulation routière, le  Outawak, est un axe routier important puis- 
second, les appels téléphoniques et le troi- que le plus grand nombre de véhicuhs I'em- 
sième, la diffusion des journaux dans la ré- prunte quotidiennement. En outre, elle révèle 
gion. les difficultés d'échanges dans la région. 



CARTE No  8 

D M E  LIE LA SALETE CESMPBN'S BAY 
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Notez par exemple qu'il n'existe pas de route 
<<est-ouest s permettant des échanges entre 
Notre-Dame de la Salette et Wakefield, ou 
encore, entre Notre-Dame du Laus et Grace- 
field. Plus on s'achemine vers le nord, plus 
l'intensité des Bchanges diminue. Ainsi, au 
Nord de Maniwaki, comme au Nord de No- 
tre-Dame de la Salette, la circulation est de 
très faible intensité. C'est donc la route n o  8 
qui demeure l'unique axe routier de la region 
par où s'effectuent les échanges. 

On comprend alors qu'une telle deficience du 
rbseau routier de la région accentue l'impor- 
tance de la route no 8 et le rôle des villes 
situées le Iong de son parcours. 

Notre deuxibme exemple concerne les appels 
télbphoniques, qui sont une autre expression 
des bchanges multiples qui existent entre les 
villes. C'est l'appel interurbain qui retient 
i c i  notre attention car le nombre d'appels per- 
met d'établir des statistiques précisant I'im- 
portance des khanges entra deux localités. 

Examinons ces liens téléphoniques (carte 
n o  9). Les taches roses représentent le 
territoire sur lequel toutes les villes de 
l'Ouest du Quebec entretiennent avec Hull 
des relations tel6phoniques, dans une propor- 
tion égale ou supérieure à 50% du total des 
appels interurbains de la région. Nous avons 
fait de mgme pour l'Ontario ou certaines vil- 
les dirigent plus de 50% de leurs appels 
interurbains vers Ottawa. On a d6couvert 
par la meme occasion qu'il existait d'autres 
villes ayant une attraction identique. Nous 
avons procédé de même pour delimiter leur 
zone d'influence. 

5. Quels sont les centres intermédiaires c ., - - - - -  
2 ~ 7  de 

. - - 
Nous obtenons de cette carte, des informations 
précises et subtiles sur les relations qui exis- 
tent entre les hommes, les villes et les 
sociétés. En effet, corilrairement à la cir- 
culation rwtibre dont la direction des k h a n -  
ges reflet0 le trac6 de routes, les liens télé- 
phoniques peuvent aller dans toutes les di- 
rections. Les appels interurbains identifient 
davantage des liens d'amitié et d'affaire sans 
consid4ration de prhsence ou d'absence de 
routes. Le pourcentage d'appels d'une ville 
vers une autre sert de base pour determiner 
la zone d'influence d'une métropole, d'une 
capitale rhgionale ou d'un centre intermédiaire. 

L'influence d'une ville se fait sentir de 
plusieurs manières. Ainsi, la ville qui diffuse 
des émissions de t6l6vision au de radio re- 
joint-elle un public rbsidant bien au-dei& des 
limites municipales. Par ses émissions, elle 
influence les goUts, les idées et les habitudes 
de consommation des auditeurs. De telles 
Brnissions auront une influence tan'tdt écono- 
mique, tantfit politique ou culturelle, tantôt 
mgme sociale. 
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Quoique moins agissante que celle de la 
radio et de la t6lévision. l'influence des quo- 
tidiens n'en conserve pas moins son impor- 
tance. Les journaux atteignent aussi une vaste 
clientèle. Ils déterminent eux aussi l'influence 
d'une ville. 

Tout l'ouest du Québec doit s'approvisionner 
à Ottawa ou a Montréal en matiare de jour- 
naux, car on ne publie aucun quotidien dans 
l'Ouest du Québec. L'influence des quotidiens 
met en évidence le rôle de Montréal et celui 
d'Ottawa dans cette région. Pour compren- 
dre ce rôle, il faut connaître l'aire de distri- 
bution des quotidiens de Montréal et d'Otta- 
wa. et puisqu'il existe des quotidiens de 
langue anglaise et de langue française, tenir 
compte de cette dualité afin de découvrir où 
elle existe et où elle est absente. II s'agit 
donc d'une Btude portant sur la quantité et 
non sur la qualité des quotidiens. 

La carte n o  10 représentant l'influence des 
quotidiens de Montréal et d'Ottawa nous 
apporte un complément d'informations. 

Cette carte nous renseigne d'abord sur I'im- 
portance numérique des journaux disttibuds 
dans chaque localité, La rbpartition des 
quotidiens rév6le deux aires principales d'in- 
fluence où celles de Montréal et d'Ottawa 
dominent, puis une zone de panage d'influen- 
ce s'étendant de Mont-Laurier jusque dans 
l'Est ontarien. Des lignes horizontales roses 

LA PRESSE DANS L'OUEST DU QUEBEC ~A8,t.mu i? 

INFLUENCE DES QUOTIDIENS IMPRIMES A 
Ol lAWA (1) MONTREAL 121 

Français 
- 

Anglais Français Anglais 

* Donnbs Incompl&rr 
Source: ABC Audit Repoit, 1966. 





identifient l'aire d'influence d'Ottawa; des 
lignes verticales, celle de Montréal et le qua- 
drille, un  partage d'influence. 

O u  domine la presse de . . . . ,  langue anglais i,& - 9 1 

L 

Notre analyse de l'Ouest du Québec 
nous a permis de découvrir trois aspects 
essentiels de cette région. Tout d'abord, 
la population de l'Ouest du Québec tend 
de plus en plus à se concentrer en un 
seul comté urbanisé: celui de Hull. Cette 
évolution marque à la fois un mouvement 
d'exode rural et un accroissement de la 
population urbaine. En second lieu. con- 
sidérant l'importance et les activités des 
villes et villages de la région, la diver- 

L 

sité des paysages et des fonctions de 
ces agglomérations apparaît nettement; 
cette diversité est d'ailleurs étroitement 
tibe aux activités des agglom8rations. 
Ces deux acquis de l'Ouest du Québec, 
la population et les activités, engendrent 
un certain nombre de relations à I'inté- 
rieur et hors de la région. 

II edste une multitude dé liens enire 
les hommes, les villes et les pays. Ces 
relations que nous avons perçues B tra- 
vers trois analyses (circulation routière, 
appels t616phaniques et influence des 
quotidiens), temoignent que l'Ouest du 
Québec est tantôt tourné vers Montréal. 
tant& vers Ottawa et l'Est ontarien. 

Toute collectivité qui produit ou consorn- 
me des biens et des services entretient 
avec ses voisins des relations et des 
échanges. Plus une ville est importante. 
plus ses relations sont nombreuses et 
variées. Ainsi Hull, ville de plus de 
60,000 habitants, offre plus de services 
et engendre plus de relations que Mani- 
waki ou Gatineau. 

Les rapports entre l'homme, la ville et 
l a  campagne, puis entre les villes et les 
régions sont tan t6t d'ordre économique 
(ex: échanges de produits), social (ex: 
rencontres d'amis). culturel (ex: émissions 
de t6iévision) ou politique. Ces rapports 
sont à ta mesure de l'acquis régional; 
ils transforment le milieu et parfois con- 
ditionnent l'activité humaine. 



1 :  2. <tàbf&e~ U h 8  -Tt& & h r @ ~ & .  
tien des kudianw, r i  dans u64tg 

I 
I ~ m m i m h  scolaire r8giwale, adon 

- leur lieu d'origine. -- - 

I 
Votre commission scolaire régionale 
posshde la liste des 6tudiants selon 
leur lieu de résidence. Transposez ces 
renseignements sur une carte. P w r  
faciliter le travail, superposez un pa- 
pier transparent & une carte routière 
et pintez ensuite au crayon noir le 
nom du lieu de rhsidence de chaque 
étudiant sur la liste. 

A défaut de cette liste, dessinez une 
carte de la repartition des éleves de 
votre classe, selon leur lieu d'origine. 

Appelez cette carte: INFLUENCE DE Lb 
REGIONALE SCOLAIRE. 

Appelez cette carte: UTILISATION DU 
SOL À GATINEAU. 
r 



L 'A VENIR 

Quel est l'avenir de l'Ouest du QuBbec? Au 
terme de cette étude de la région, la question 
mérite bien que l'on prenne un moment de 
réflexion pour esquisser les grandes lignes 
de cet avenir régional. 

Voyons d'abord l'acquis régional de l'ouest 
du Québec, pour ensuite considérer les ten- 
dances de l'évolution récente. 

1.  Les tableaux nous ont permis de conclure 
à une augmentation générale de la popu- 
lation de la région qui profite surtout au 
comté urbain de Hull. Ce comté groupe 
près de 50% de la population urbaine 
régionale. 

2. L'espace habité se limite surtout aux 
vallées de l'Outaouais et de la  Gatineau. 
t e  reste du territoire, en grande partie 

- vide d'hommes, forme un immense ré- 
servoir forestier. 

3. Des champs cultivés couvrent la presque 
totalité de l'espace habité. Cependant, 
l'activité agricole semble de moins en 
moins rentable et les agriculteurs qui t -  
tent la campagne. Seules quelques fer- 
mes dans les comtés de Papineau et de 
Pontiac sont économiquement rentables. 

4. Au cmur de l'Ouest du Québec, la ville 

de Hull accuse plusieurs retards. Le 
développement industriel insuffisant se 
traduit par une très faible augmentation 
des espaces utilisés à des fins industriel- 
les. (Lire à ce sujet l'article paru dans 
l'hebdomadaire Québec-Presse du 1 5 mars 
1 970). Les espaces verts qui encerclent 
la ville annulent ses possibilités d'expan- 
sion et retardent ses chances de déve- 
loppement. 

5. La population active de Hull, autrefois 
ouvrière, s'oriente de plus en plus vers 
l e  secteur tertiaire: services sociaux, 
commerces, finances, transports et admi- 
nistration. 

6. Les villes et les villages de la region 
multiplient les échanges entre eux. Néan- 
moins, les villes qui assurent les meilleu- 
res liaisons sont peu nombreuses. Hull, 
Mont-Laurier, Maniwaki, Shawville et 
Buckingham jouent en quelque sorte le 
rôle de plaques tournantes. 

Voila en bref l'acquis régional des espaces 
habites de i '0uest du Québec. Quant à I'es- 
pace inhabité, il est concédé aux compagnies 
d'exploitation forestière (telles que la C.I.P., 
E.B. Eddy, MacLaren) ou transformé en terri- 
toires de chasse, de pêche et en parc. 



Les journaux dêjr3 mentionnes (Le Droit, Le 
Devoir, Québec-Presse) de m&me que des 
émissions de t6lévision touchant les affaires 
publiques (Sus /e vi f  et Sur le vif plus, par 
exemple) présentent réguliérement les activitds 
quotidiennes des habitants de Hull et de 
l'Ouest du Québec. Grâce 3 l'information 
écrite ou télévisée, il est possible d'acqubrir 
une idée nouvelle de cette vie régionale. Ainsi 
apprend-on qu'un comité de citoyens ré- 
clame une participation directe a l0&laboration 
d'un plan de developpement de la ville. Puis- 
que Hull veut prendre un nouvel essor, les 
citoyens exigent que cette rénovation ne se 
fasse pas sans eux. D'ailleurs une clinique 
médicale est nbe d'une voiontb commune des 
citoyens à se donner un service pouvant ré- 
pondre & leurs besoins. La tél8vision. précieux 
reflet d'une condition sociale, peut nous 
aider à mieux comprendre la ville. Ces infor- 
mations quotidiennes nous fournissent une 
perspective différente de la vie urbaine. 

A l'aide des différents moyens de diffusion et 
de nos connaissances actuelles, nous pouvons 
aborder les questions touchant l'avenir r8gio- 
na1 auquel vrius participerez dans dix ans. 
Quel sera le développe men^ de Hull et de sa 
région au cours des années à venir? Voici les 
lignes générales de quelques débats que vous 
pouvez a border avec votre professeur, vos 
parents et vos camarades. 

l'avenir de l'agriculture dans l'Ouest 
du Oudibec? 

3. Parce que Hull attire peu d'industries, 
la population active industrielle aug- 
mente peu. Si cette condition persiste, 
quel sera l'avenir industriel de la 
ville7 Connaissez-vous les moyens 
d'attirer des industries a Hull? 

4. L'absence d'une presse locale quo- 
tidienne accentue le manque d'infor- 
mations de la population. Par ailleurs, 
les journaux de Montréal et d'Ottawa 
divisent la region et rendent plus 
djfficile encore l'acquisition d'une 
conscience regionale éveill$s aux 
possîbilit6s de developpement de . 

l'Ouest du Québec. Si vous aviez 
h informer la population de cette 
rhiorr, quels moyens nouveaux choi- 
siriez-vous? 

de sa banlieue formera plus de 50% 
de la population de l'Ouest du Qué. 
bec. Quelles conséquences y voyez. 
vous pour la ville? pour le reste de 
la rbgion? -- 

Nous devons tous contribuer au dhveloppe- 
ment de notre milieu. Tôt ou tard, vous serez 
appelés à participer au progrès de la collec- 
tivité dont vous êtes membres à part entiére. 
Comment envisagez-vous votre r6le et votre 
action? Comment pensez-vous, dès mainte- 
nant, préparer votre avenir et celui de la 
région dans laquelle vous vivez? La contribu- 
tion du citoyen à la vie communautaire de 
Hull, au progrès de I'Ouest du Québec 
dépend pour une large part d'un profond 
désir de changement. Votre participation exi- 
ge dès maintenant une connaissance du mi- 
lieu Mieux vous connaîtrez les difficultés, 
les espoirs et les possibilités de votre région, 
mieux vous serez en mesure de contribuer à 
son développement et de façonner son avenir. 



1 .  PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 
Pour une meilleure sélection, demandez l'index des 
lignes de vol couvrant I'Ouraauais, à 

1 .  Photothhue et canothéque. ministére des 
Terres et Forets, Québec. 
Cartes no 31 J. 31K.  31G. 3 1 F  ($1.00 l'unité). 

2. Photorhéque nationale, 6 15, rue Booth, Ottawa, 
Ontario. 
Canes no 3 tG-1 -16 ,  3 t E .  31L, 31M. 31N. 
31Q. 31G-5 O. et E., 31F-N.E., 31A.  31E, 
31 F.  

Voici quelques suggestions pour les villes et les viila- 
ges de la région. 

a u t ~ ~ c  (11 CANADA (2) 
Q6511943h45 A 2 0 8 7 5 - 3 4 h 4 l  

A  208 76-85 90 
A 20877-10 a 20 

Q65118-31 a 3 2  
Q 65124-253 et 255 

A 2087343 à 4 6  

QBSI0921d 
Q 65122-261 8,254 A i 881 2-207 

h'lIB 

Hull Q 651 19-65 â 68 A 17260-131 a 135 
Q65719-1328135 A17261-8h 12 

Gatineau Q65119152et153 A17260-124si125 
PointeGatineau Q 651 19-1 35 A 17260-131 

Tmnple~on Q65119149et 150 417261-20 

LsbsHb 

Mont-Laurier C l  851 52.1 37 à 1 39 
FerniaNew Q 65163-1 18 h 1 18 

bbslb Q $4551-56 67 
L'AnMlticiarion Q65f41-130et131 
MrrrVfingue Q 65141-95 a 98 
SamtbAnne du Lac Q 651601 15 
VaCBarene Q 65132-75 e9 76 

%pineau 
Buckingham Q66117-119 A l663B-16 

a 65 1 1 7-203 et 204 
T h u r s ~  Q 66117-110 A 18360-101 H 102 
ChdneviIt Q 66278.1 80 A 19618-96 
Mas~m 0 651 16-70 A 18380-118 et 120 
Papiiwauville Q65117-91et92 A18380-Q6et97 
Ripon wir indax A 1 9446-23 et 24 

Saint-André-Avellin Q 85 1 23-80 A 18360-1 7 

Nou+heme de la 
Salette Q 65128-157 m i r  indm 

Le prix de la photographie aérienne varie de $0.30 à 
S0.75 l'unité. 
Pour la lecture de ces photographies au sréréoscope, 
II faut un couple (ex.: Buckingham). Le numéro pré 
cédant ou suivant celui donne en rdfbrence (ex.: 
Portagedu-Fort) peut former un couple stérbscopique. 
Avant de commander, vérifiez sur les cartes de lignes 
de vol. 
Les maisons spécialisées (ex.: Keuffel et Esser) vendent 
des stéréoscopes de poche de $3.00 d $ 1  2.00 
I'unitd. 

2. CARTES 

A. Topographiques 
Vous pouvez vous pmairer les canes topographiques 
au Bureau de distribution de cartes. 61 5, rue Booth, 
Ottawa. Ontario. 



Ce bureau dispose d'index des canes topographiqueç 
($0.50 l'unité), qui permettent une meilleure sélection. 

Index couvrant l'Outaouais 

2 pour cartes au 1 : 50,000e 
26 pour cartes au 1 : 25,000e 
23 pourcanesau  1 : 125.000e 
18 pour canesau 1 : 250.000e 

SUGGESTIONS 

NOM DE LA CARTE NUMÉRO 

31F 
3 1 G 
315 
31 F-N.L 
31G-N O .  
3t.J-S.0 
31 K-S.E. 
31J-N.E. 
31 05-E. 
31 G5-û 
31 Gl 1-E. et O. 
31 G12-E.  a O. 
31G13-E el O. 
31G14-E et O. 
31G15-E. et O. 
31 F9-E O. 
31F10-E 
31F14-E. 
31 F I  SE. 81 0. 
31 F I  6-E ai O. 
31J4-E el  0. 
31J5-E. et 0. 
31J1 1-E. et O. 

lïmmon b k s  
Brethrid@e Station 
Aylmsr 
0lhW-a 
Buckingham 
ferlcins 
Cantiw 

B. Autres cartes 

Les municipalités urbaines possèdeni genbralement des 
plans de villes très utiles, sur lesquels figurent les 
noms de rues. 

Les municipalités rurales disposent généralement de 
plans cadastraux. 

Toute une variéré de cartes routiéres publiées par les 
compagnies Esso, Shell. etc , sont offenes gratuite- 
ment De mkme, les compagnies de pares et papiers 
offrent des cartes (ou des livres) de leurs concessions 
forestiéres aménagées en terrain de camping, 

3. FILMS 

Deux grands producteurs. l'Office national du Film 
ei l'Office québécois du Film envoient sur demande le 
catalogue des films en circulation. 

Thémes à développer par présentation de films: les 
quartiers, les villes, les loisirs. les transpons, les 
commerces et les indusiries, la vie rurale. la ferme 
laitiére, l'exode rural. 



DépBt légal - 2. trimestre 1970 
Bibliothèque nationale du Cluebec 

lmprim6 au Canada 


