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d o t r e  but de soulever le voile su r  le passé de 
notre région sera amplement atteint si en 
voyageant dans nos rues et sur nos chemins, en 
passant nos ponts, uous reuoyez les êtres 
d'autrefois, et qu'ainsi I'6me de notre patelin 
s'anime et uous procure la satisfac~ion de connaître 
et d'aimer votre chez-vous.>i 

C'est ainsi que Monsieur Léo ROSSIGNOL conclut sa thèse de 
doctorat en 1941 Histoire documenlaire de Hull : Uniuersitk 
d'Ottawa. page 323 

Nous remercions Monsieur Jean Alie, peintre i~u td idac te .  
surnomnié «le peintre historifn d r  I '~uraouaisi) ,  qui  a bien r~oulu nous 
accorder la reproduction de certaines deses peintures pour tllusirerirs 
propos de cette présente &dition. Notamment la peintiirrqui figuresur 
la couverture, muriirant un angle de l'ancien Hôtel de ville de Hull 



CONTENU DE LA REVUE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lettre  LI maire de Hull, Michel Légère - 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prhface, Pierre-Louis Lapointe 7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avant-Propos, Lcic Villemâire .9 

Les textes de fonds 
La maison Charron : symbole d'une vision contrariée 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M~chael Newton .11 
La hache Hulloise : La <<Walters)) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chantal Berniquez et Luc Villemaire.. 17 

La paroisse Notre-Dame-de-Grâce de Hull et ses principaux monuments 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Romuald Boucher .23 

Des pionnières de  I'bducation dans Hull 
Soeur Germaine Juhen, en collaboration avec 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soeur Alice Labrie, à la recherche. .29 
Les Frères des Écoles Chrétiennes à Hull 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  du Récjonal de l'Outaouais .47 
L'histoire du Théâtre dans l'Outaouais depuis ses origines 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcel Fortin .51 
Antonio Desjardins, poète méconnu 

André Couture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .55 
Baillot Automobile, depuis 1916 

Michel Gauihier (doctimentation) et 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luc Villemaire (rédaction) .57 

Présentation du circuit patrimonial 
L'AXE DU PORTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .59 

Préambule 
Tableau du Circuit 
Carte du Cii.cuit 
Les vingt-huit (28) vignettes des sites 



Ville de Hull 

Michel Légère 
Maire 

D m  aa dhterunincLtion à manihatek AU v o l o n t 6  d'&the, 
t a  Ville de Hi&& accueiLLe avec d i e d é  second numéto de La 
tevue " 0 ~ t a o u a i ~  " p tha  enzée pan L ' 1 w t i t u t  d ' h d t o i ~ e  e-t de 
keclzeache au& & 0rctaoua.h ( 1 HRO ) . 
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atZeation pLLCbqut& YIOU débinh6enX. 

Ces anticeu pemettent de mebutefi n o t u  &volul t ion:  
aujoutd'hui, noua accueiUons L'llnivet&ti! du Québec à H a ,  l e  
T h t M t e  de L'lie e t  t e  C o u e a v a t o i k e  de rnuique de H d t ,  &eh 
P a k a  i n d u d t k i e h  ex d e  Haute t e c h n o l o g i e  ... e n d i n  l e  Muke  
canadien de6 c i u & a t i o ~  à H u t î !  
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p~ornouvoiil ce que n a u  a u o u  e t  ce que n o u  homrnu, b l'image 
d e s  b a t i ~ ~ e u u  de c e t  O u - t a o u h  d'hie4 q u i  d a i t  au jouadJ  h u i  
m L t e  bielctér 
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COMMENT RETROUVER UNE HISTOIRE PERDUE 

ANQO. Fond uV114 de I!i~)i 

AVANT-PROPOS 

Sans l'histoire, pas d'identité; sans recherche, pas 
d'hlstoire. C'est ainsi q u e  l'Institut d'histoire et de recherche 
sur l'Outaouais Inc., organisme 8 but non-lucratif compas$ de 
membres bknévoles, se voue depuis 1981 à la tâche magnifique 
de redonner aux gens de l'Outaouais la connaissance de ce 
qu'ils sont. Si nous sommes une entité spécilique, c'est que 
nous appartenons a un même territoire et à un même passé. 
Nous devons le reconnaître et le faire partager. Le respect de  
nos voisins ne peut s'obtenir que si nous çavonsd'abord nouç- 
mêmes distinguer la valeur de ce que n o u s  sommes. 

Dans cet esprit, la nbcessité de ne pas perdre davantage 
ce qui constitue notre avoir patrimonial et notre source 
d'identité collective, c'est avec u n  grand plaisir que 1'IHRO 
s'associe une seconde fois avec la Ville de Hull, afin de mettre 
en lumiére un certain nombre de biens patrimoniaux tombés 
dans l'ombre de l'oubli. Consciente de son r81e et de ses 
responsabilités à cet egard, la Ville de Hull a consenti une 
subvention de 10 000 $ à 1'IHRO pour permettre la production 
de cette seconde édition de la revue Oulaouais. C'est là 
I'expression des premiers moyens A d6ployer pour pouvoir 
mettre à jour notre histoire disparue. 

L'IHRO a d'abord sollicité la gracieuseté de quelques 
écritures chez certaines compélences concernant les sujets 
que nous dksirions aborder. La cueillette lut bonne puisqu'il 
nous est possible de présenter dans cette édition quat re  textes 
de fond qui constituent des précédents. Notamment : 

1. Celui de Monsieur Michael Newton, historien A la 
Commission de la Capitale nationale, qui a bien voulu 
nous accorder quelques propos sur l'origine de la vieille 
maison du parc Jacques-Cartier. 

2 .  Celui de Monsieur Romuald Boucher, o.m.i., 
Directeur des Archives DeçchAtelefs à Ottawa, qui a 
[ait le tour - pour notre bénéfice - des principaux 
établissements de la paroisse Notre-Dame de Grhce 
dirigés par les frères Oblats. 

3. On doit souiiyiier de manière particulière Iâ 

contribution majeure dans cette édition de la revue 
Ouiaouais du  t e x t e  D E S  PIONNIERES DE 
L'ÉDUCATION DANS HULL de Soeur Germaine 
Julien, Directrice des études h l'école secondaire 
Saint-Joseph, lequel texte constiiue u n  précédent en ce 
qu'il n o u s  offre pour la première fois, un tour d'horizon 



complet de l'implication des Soeurs Grises dans 
l'histoire de Hull et de la région. 

4. Dans l'esprit de ce Hull disparu et à la recherche d'une 
fierté hulloise e n  liens avec son passé. Chantal 
Berniquez et moi-rntme proposons de jeter un 
regard sur I'nistoire d'une compagnie productrice de 
haches, aussi présente dans un Hull industriel de 1850 à 
1950 que cette hache si nécessaire au secteur 
d'activités dominant l'Outaouais québécois. 

5. Aussi, un petit texte souvenir a &té confectionné, en 
collaboration zvec Michel Gauthier, pour saluer la 
présence de BAILLOT AUTOMOBILE depuis 1916, 
faisant ainsi revivre l'emplacement qu'il a occupé A 
l'entrée du pont Interprovincial pendant plus de 45ans, 
site aujourd'hui disparu. 

En second lieu I'IHRO présente avec fierté la production 
d'un circuit patrimonial en l'honneur de ce Hull disparu, intitulé 
l'AXE DU PORTAGE. II s'agit d'une présentation suggérée 
de quelques vingt-huit sites composant un sentier pédestre. 
Ca sentier fut imaginé cette fois non pas - en premier lieu - 
pour les touristes ou pour les personnalités, mais d'abord pour 
les hulloises et les hullois qui désirent se souvenir de 
l'emplacement comme des conditions générales entourant la 
localisation d e  notre  richesse palrimoniale aujourd'hui 
disparue. 

Enfin, pour compléter la revue, il fut opportun de Iaire 
usage de certains textes qui, bien qu'ayant déjA fait l'objet 
d'une édition antérieure, peuvent s'associer intimement a u  
théme actuel de la présente édition. Nous avons &valu& que 
ces textes n'avaient pas reçu toute la diffusion qu'ils auraient 
méritée, et par conséquent nous avons estimé que leur reprise 
n'occasioniierait pas de redondance mais répondrait au 
contraire l'appel d'un renouvellement mkrité. Trois textes 
furent retenus, soient : 

1. Celui de Marcel Fortin sur l'HISTOIRE DU 
THÉATRE DANS L'OUTAOUAIS DEPUIS SES 
ORIGINES paru dàns le document des Actes du  
colIoque sur I'ideniité régionale de LJOutaouais,l 
tenu à Hull en novembre 1981. 

2. Celui d ' A n d r é  .Coutpre ,  sur  ANTONIO 
DESJARDINS, POETE MECONNU, paru dans les 
mêmes circonstances que le texte de Marcel Fortin. 

3. Et finalement un texte collectif sous la direction du  
Frère Henri Tanguay, paru le 8 novembre 1978 dans 
uri Supplément du REGIONAL DE L'OUTAOUNS, 
iîous permet de nous rappeler le rale des FRÈRES DES 
ÉCOLES CHRETIENNES DANS HULL. 

En terminant je me permets de remercier publiquement 
toutes les personnes qui ont collaboré de pr&s ou de loin A la 
réalisatioii de cette seconde édition de la revue Ouiaouais. 
J'espkre que la revue se rkvélera aussi utile et instructive 
qu'enrichissante, tout comme sa production qui fut 
manifestement un lieu d'apprentissage important pour nous. 
Au nom de tous ceux que nous avons désigné sous le titre 
d'EOUIPE ÉDITORJALE. ie vous souhaite une  bonne lecture - , , 

et une ferme reprise de possession de notre passé, source de 
notre identité. A 

Luc Villemaire 
Vice-Président de I'IHRO et 
Coardonnaieur-respomable de la revue. 

1. Cette édition de I'II-IRO imprimee iriitia1er:int en 200 exernplaires, ne 
poutrait justifier actuellemeni une rSimpress.,!n ir?i6~rale. Bien que  le iiire 
du document soi1 ir+s accrocheur. les quelqiles 344 pages n@ prbsentent 
pas u n  contenu égal. A ceriames richesses s'associent certaines petites 
choses d'importance secondaire qui font au total de ce document plutôt un 
accessoire, un insirument: un tonds d'informations dans lequcl i'1HRO se 
perme1 de puiser, au besoin. et d'aller chercher l'esser?tiel 
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La Maison Charron : 
sumbole d'une vision 
contrariée 

Michael Newton 
historien à la Commission de 
la Capitale nationale. 

En septembre 1826, le lieutenant- 
colonel John By, du génie royal, arriva à 
Hull en vue de dresser des plans et de 
superviser la construction du canal 
Rideau. Peu am&. il demanda A Phile- 
mon Wright and sons de recruter cent 
hommes afin de  construire le pont de 
l'Union au-dessus des chutes de la 
Chaudiérel. En outre, onattribua égale- 
ment aux Wright des contrats portant 
sur la construction d'un barrage et 
d 'une écluse B Burrit's Rapids, d'un 
gigantesque barrage de terre a u  lac 
Dow et également sur  la fourniture, 
pour les huit prerni6res écluses du bar- 
rage, des pierres provenant de la car- 
riPre qui 5e trouvait probablement A 
proximité de l'ancienne usine de Canada 
Cernent près du  ruisseau de la Brasse- 
rie? Bien que ce contra1 relatif aux 
pierres ait étb annulé, Thomas MacKay 
e t  quelques six hommes travaillèrent A 
la carrière en novembre 1826 et en 
décembre 18273. 

Le lieutenant.co1onel By prévoyait 
que 6 000 hommes environ participe- 
raient A la construction du  canal reliant 
Bytown et Kingston a u  cours de la pre- 
mière annke des travaux" Afin de se 
prbparer pour l'afflux anticipé, Phile- 
mon Wright embaucha u n  arpenteur 
chargé de dresser un  plan pour un rtvil- 
lage d'en basa sur  le lot 1 du rang 3 et 
sur une partie du lot 1 du rang 4 dans le 
canton de Hull au cours de l'automne 
18265. Ce territoire correspond en gros 
aux terrains situ& au bord de Ici rivikre 

1988 : Apres les rénovaiioris d~ la C.C.N 
Phoio: Denis Doigle 

qui sont maintenant occupés par le 
Musée de la civilisation et le parc Jac- 
ques-Cartier. C'est là qu'ktait située la 
tnodcste maison de pierre de François 
Charron, à l'est du pont Interprovincial. 
On pense maintenant qu'il s'agit d u  plus 
ancien bâtiment de la ville de Hull. 

Se conformant au conseil de By 
selon lequel <<plus on pourrait employer 
d'liommes au  cours de la saison sui- 
vante, mieux cela vaudrait)), Philernon 
Wright avait jusqu'au mois d'avril 1827 
embauché un effectif complet de maçons, 
de charpentiers et de  manoeuvress. 
C'est au cours du même mois que I'en- 
treprise P. Wright and Sons commença 
B vendre les terrains dans le nouveau 
<<village d'en bas)) dans le cadre d'un 

1. Jaime Valentine, ccsupplyng the Rideau 
; Workers, Provisions and Health Care 
During Lhe Construction of the Rideau 
Canal, 1826- 1832,)) Parcs Canada, Enui- 
ronment Cariada, 1985, p. 7.  

2. Edward F. Buçh. ((The builders of the 
Rideau Canada, 1826.1832.)) numbro 
d u  rapport non publié 185, direction 
des Parcs et Lieux historiques nailo. 
naux, Parcs Cariada, ministére des 
Affaires indiennes et du Nord, 1976, p. 
117- 118. 

3. D.D Hogarth, Pioneer Mines of the 
Gatineau Region, Québec, Ottawa, 
p. 34.35. 

4. Valentine, p. 1. 
5. Benoit Thériault. ((Recherche sur les 

origines de la maison de pierre du parc 
Jacques Cartier A Hull,>> rapport de  
recherche préparé pour la C.C.N. ,  
décembre, 1983, p 11.  

6. Valentine, p. 9. 
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accord ((A constitub). On ne vendit que 
huit terrains, ce qui Qtait trhs inférieur 
aux prévisions. 

11 est curieux de relever qu'aucune 
de ces personnes - notamment Fran- 
çois Charron - n e  figure dans les 
contrats de travail relatifs au  canal 
Rideau ou aux activités de coupe de 
bois et autres de  l'entreprise. Des 
recherches supplémentaires dans les 
registres du médecin en chef pour les 
travaux du canal Rideau font ressortir 
qu'aucun d'entre eux ne fut soigné pour 
cause de maladie7. Jean-Thomas h o t h ,  
un voisin et un collègue de François 
Charron, venu d e  la Petite.Nation, 
constitue l'unique exception. Cet homme 
et son fils ont travaillé - probablement 
en qualité de maçons - au pont de 
l'Union prés descliutes de Ia Chaudière 
en aoGt et en septembre 1827 ainsi 
qu'en 1828 à Burrit's Rapidssur le trajet 
d u  canal Rideau8. 

François Charron acheta son ter- 
rain dans le village d'en bas le 23 avril 
18279.11 correspond exaciernent à I'em- 
placement d e  la maison de pierre, 
située prés de la rive dans le parc Jac- 
ques-Cartier, que  son propriétaire 
actuel, la CommÏssio:: rie la Capitale 
nationale, a rbcernmen: rknovée. 

La construcnon de la maison débuta 
probablement en mai 1827. Le premier 
mai, François acheta 472  pieds de  
planches A la scierie Wright et le trois 
mai, il versa aux Wright un paiement 
comptant pour I'utilisation d'un chariot 
en vue de transporter des dosses au site 
et peut-étre les pierres pour les murs. 
Les dosses auraient servi A faire des 
bclrdeaux pour le toitIo. Le reste du 

Photo a&rievnti du parc Jacques-Cartier en 
1933. 8 norcr. -n avant plan, le parc Royal. 
ancêtre de I'arena de Hull et en arrière plan la 
Maison Charron 

compte fut transféré A un registre qui 
n'est pas encore disponible; nous ne 
connaissons donc de I'avancernen t de 
la construction que ces dates et ces 
écritures. 

Charron, sa femme, Sophie Barbe 
Miville et leurs deux petits garçons, 
Louis Arsène âgé de quatre ans et 
Joseph Edouard qui venait d'avoir un 
an arrivèrent dans le c<célébre canton de 
Hull)) relevant de Wright en avril 1827. 
François &tait alors âgé de 26 ansl1. 

Des membres de la famille et des 
amis résidaient A proximité, A Bytown 
et dans le nouveau village d'en bas. En  
octobre 1827, son beau-pére Joseph 
Miville et sa femme Catherine Rouleau 
avaient présenté aux Wright une deman- 
de ccconcernant le bâtiment en bois sur 
la pointe près du magasin en vue de 
l'utiliser à mes finsi,12. Le magasin men- 
tionné se trouvait à I'embarcadére des 
Wright et était trQs bien situé en Iace du 
canal Rideau et avant les chutes de la 
Chaudière. Par la suite, en 1828 Miville 
et son hére Rémi géraient une taverne 
ou ((cantine)) a l'intersection des rues 
Sussex et Georges où près de Ià'3. 

Les frères Miville connaissaient 
bien ce genre de commerce. Avant son 
arrivée à la Petite-Nation e n  1820, 
Joseph Miville avait dirigé un hôtel- 
pension situé au 3, rue des Jardins à 
Québec, où i l  &tait connu comme cccan- 
tinier»l''. 

Rémi, le frère de Joseph, avait éga- 
lement acheté un terrain dans le nou- 
veau village d'en bas de Wright, kgère- 
ment en retrait du domicile de François 
et d'autres cousins Charron. Des 
membres de la lamiHe de la Pecite- 
Nation s'établissaient près de I'embou- 
chure de la rivi6re Gatineau et dans le 
sud du canton de Templetonl5. 

Laissant derrière eux la seigneurie 
de la Petite-Nation de Louis-Joseph 
Papineau et une pauvreté qui a été 
dbcrite comme étant «aussi prononcée 
que celle de ri'irnporte quel métayer 
noir dans le Sud des États-Unis»16, ils 
avaient &té attirés par la colonie de Phi. 
lernon Wriglit à Hull dont le succ&s&co- 
nomique était très connu, d'autant plus 
qu'on prévoyait une prospérité encore 
plus marquée, résultant de la construc- 
tion du canal Rideau et de l'atflux cor- 
respondant des travailleurs. 

I l  y avait une autre bonne raison 
d'aller à Hull. De plus en plus de Cana. 

diens Français s'installaient chez les 
Wright. Ils représentaient 88 p. cent des 
travailleurs oeuvrant pour P. Wright 
and Sons aux travaux de remblai du lac 
Dow entre décembre 1827 et mars 1829 
et trois quarts des travailleurs du site de 
Burrit's Rapids17. 

7. Dr A.J. CHRISTIE. Monthly Return of 
Diseases. ANC, MC 24 1 9, vol. 6, et 
également Edward F. Bush, ((The Bui!. 
ders o l  the Rideau Csnal, 1826-1832», 
Appendice F, p. 141.166. 

8. ANC, MG 24 D8, vol. 111. Fonds Phile. 
mon Wright, {(Accountç, Maçon Work 
on 8ridge, 1827,~ et également ANC, 
MG 24 13 8, vol. 103, c(0xlord Snye Day 
B d k ,  1828n. 

9. Thériault, p. 11. 
10. ANC, MG 24 D 8, vol. 99, Fonds Phile. 

mon Wright, Folio 273, ((Francois 
Charrom. 

11. Charron est né en 1800 A Saint-Benoit. 
Le tecieur devrail consulter ANC, 
Registre de la paroisse Saint-Benoît, 
(comte de Deux-Montagnes) 1799- 
1805, (FM 8, G 28, vol. 1)' bobine C- 
2905. 11 a épousé Sophie Midle à Oka 
en  1822, ANC, Registre dela paroisse 
de l'Annonciation de la Bienheu- 
reuse Vierge Marie d'Oka.  (Deux. 
Montagnes), 1806-1831, (FM 8 GL 1 
vol. 3) bobine C-2896. Pour conftmia- 
tiori des baptêmes des enfants, consul- 
ter Répertoire des B a p t ê m e s  et  
Skpultures  de Notre-Dame de Bon- 
secours  (Montebe l lo )  1815-1900, 
Société génbalogique de l'Outaouais, 
1984. Voir Charron. 

12 .  ANC, MG 24, D 8, Fonds Philemon 
Wriglit, vol. 16, p. 6038-6039. 

13. ANC, MG 28, I l l  46, Fonds HI[[ and Hill. 
vol. 4, dossier 82C. Contrat synallag, 
matique entre James Fitzgibbon et 
Joseph el  Rémi Miville, le 29 avril 1828. 
Consulter également Michael Newton. 
Lower Town, Ottawa, 1826-1854, 
vol 1. numéro du rapport lion pub114 
104, C.C.N.,  Ottawa, p.  70-71 et p 119 

14. Voir Joseph SIGNAY, Recensement 
de  la Ville d e  Q u é b e c  e n  1818, 
Cahiers d'Hisioire no. 29, La Société 
Historique du Quebec, 1976. p. 10, et 
égalemeni Mariages de Notre-Dame 
de Québec, (1621-1900)- vol. I l ,  rio. 
1-6. B. Ponibriand. Sillery, 1978, p. 
156. 

15. ThérÏault, p. 11. 
16. Cole Harris, ((Of Poverty a n d  Hel- 

plessnesç in Petite.Nation,ii Canada 
Historical Review, Toronto, vol. LI], 
1971. p. 23. 

17. Valentine, p. 10-11. 
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datbe du 30 octobre 1826 déclarant que 
ctle vieil homme était occupk avec M. 
Smith l'arpenteur dressant les plans du 
nouveau village A Inembarcad&re»32. On 
peut donc en déduire que By n'avait 
probablement pas montré h Wright les 
instructions qu'il avait reçues de Dal- 
housie lui ordonnant d'aménager I'em- 
placement d'une ville de l'autre côté de 
la rivière. 

les produits en fer et en métal, les vête- 
ments, les spiritueux et la nourriture 
nécessaire à la colonieii27. 

Philemon Wright considérait I'aaj- 
culture comme étant la ~ l u s  noble des 
occupations humaines ei il exerçait un 
contrale élroit sur le commerce qui 
&tait secondaire. II était difficile A des 
petits hommes d'affaires, des mar- 
chands et des travailleurs indépendants 
comme Joseph Miville et François 
Charron de  prospérer dans un tel 
milieu, 

D'un autre c8té Bytown étaiigrande 
ouverte aux petits marchands désireux 
de faire rapidemenf des affaires et de 
tirer parti du nouveau marchk cré4 par 
le canal Rideau. L'établissement de 
l'atelier du  génie au coin des rues 
Rideau et Sussex en 1827, l'assèche- 
ment du marais aui recouvrait la basse 
ville et la construction d'un quaiau bout 
de la rue Saint-Patrick rendirent les ter- 
rains aiskment ac:c.essibles et augmenté- 
rent leur valeur. On se précipiia pour 
obtenir des terrains et des baux attri- 
bués aux plus offrants à des loyers 
variables qui étaient rarement supé- 
rieurs à huit livres par année. De plus, 
By fit aménager un emplacement pour 
Lin marché sur la rue George et il promit 
de consacrer les recettes des loyers à la 
construction de routes. de rues et A 
d'autres arnéliorations. 

Les Wright ne firent aucune pro- 
messe de ce genre aux habitants d u  
village d'en bas. 

La rue Sussex devint le grande 
art&re commerciale, reliant le quai A la 
rue Rideau qui était le principal axe de 
circulatiori. Bytown oifrait A tous ceux 
qui pourraient s'in1 éresçer ï3 des entre- 
prises commerciales ou des spécula- 

tions immobiliC?:es la promesse de 
milliers de travailleurs démunis, devant 
oeuvrer a là construction du canal, 
accompagnés de leurs faniilles qu'il lau- 
drait loger, habiller et nourrir2a. 

Le village d'en bas de Wright était 
isolé a une certaine distance du maga- 
sin dont les marchandises répondaient 
aux besoins d'une cornmunaut& agri- 
cole indépendante. Les terrains des 
propribtaireç étaient trop petits pour 
permettre autre chose qu'un petit jar- 
din en rnatihi-e d'agriculture. Les maga- 
sins de Bytown semblaient bien loin, ils 
n'étaient accessibles que par bateau, ou 
encore il fallait entreprendre le long 
voyage jusqu'a Hull pour traverser le 
pont (à péage) et ensuite revenir le long 
de la rue Wellington pour atteindre le 
secteur commercial de la basse ville. 

L'échec du village d'en bas est éga- 
lement attribuable à sa création au 
cours d'une période où P. Wright and 
Sons faisait face A des crises iinanci2res 
extrêmement sérieuses. En 1826, le 
montant des dettes de Philemon Wright 
&tait si élevé qu'il dut accorder u n e  
hy pot hhque de 12 000 livres A la banque 
de Horatio M. Gates de Montrbal29. 
Thomas Brigham se plaignit à Ruggles 
Wright, de Québec, en 1825 que ((nous 
sommes sans  ressource^»^@, et à Noël, 
cette année -là, les bûcherons devant 
partir pour les chantiers attendaient 
encore les approvisionnements à Hull. 
De plus, Horatio Gates tit saisir un des  
radeaux de Wright pour non paiement 
de dettes31. 

En fait, le ((vieil homrnei~, comme 
Thomas Brigham l'appelait, pourrait 
avoir été dupé par Lord Dalhousie et le 
lieutenant-colonel By. Ruggleç Wright 
reçut une lettre de son frére Tibérius 

Lord Dalhousie peut avoir prescrit 
verbalement à By de ne pas idormer ((le 
vieil homme)) de ses intentions. Bien 
qu'il ait toujours été poli avec Philemon 
Wright, le Gouverneur général éprou- 
vait en privé certaines réserves à son 
endroit, comme il l'avait une fois conlié 
à un de ses collègues dans une lettre : 

cPhilemon est un curieux personnage. 
perspicace, ruse, u n  vrai yankee - il 
combine des qualités qui sont recom- 
mondobles et dbmontreni en meme 
temps qu'il es1 constamment indiqué 
ùe le sou9çonnerdu désir de tricher. ..pz. 

Les Wright avaient pensé que leurs 
contrats relatifs au canal Rideau les 
aideraient à payer leurs dettes mais en 
fait ils les endettèrent davantage. Au 
début de 1827, Philemon Wright se ren- 
dit chez ses créditeurs pour y constater 
qu'on lui réclamait maintenant un total 
de 15 930 livres34. Tiberius cherchait un 
acheteur pour sa ferme de Gatineau 
d'une superficie de 2 000 acres et il se 
plaignait à Ruggles que  : 

Bruce S. Elliot, (<The Famour Township 
of Hull; [mage and Aspirations of a Pio- 
neer Quebec Community,ii, Histoire 
Sociale/Sociai History, Presses de 
l'Université d'Ottawa, vol. XlI,  (nE 
24) novembre 1979, p. 347. 
Newton, ((The Search for Heritage in 
Ottawa's Lower Town,)) p. 25. 
John W. Hughson et Courtney C.J. 
Boiid, Hurling Down the Pine, Old 
Chelsea, Qubbec, 1964, p. 14. 
Dans l'ouvrage cit6. 
Dans l'ouvrage cité. 
Dans l'ouvrage ci té. 
Citation de Bruce S. Eiliot, ((The Famous 
Township ol Hull; Image and Aspira. 
tionç of a Pioneer Quebec Cornmu. 
niiy? Histoire sociaie/Sociai History, 
Presses de I'Uniuersiib d'Ottawa, uol. 
XI1 (no 24), novembre 1979, p.  365. La 
citation est de N MacDonald, Canada, 
1763-1841 : Immigration and Seltle- 
ment, (London, Longmans, Green and 
Co., 1939) p. 481. 
Hugson, Bond, Hurling Down the 
Pine, p. 16. 



( L e  magasin eç t vide. Je n'ai plus d'or- 
geni. Dieu seuI soil comment n o u s  
allons substi ter .  Nous n ' a v o n s  n i  
papier ni plurne.ii3j 

Les intérêts commerciaux des 
Wright furent confiés A des curateurs. 

En  avril 1827, les Wright apprirent 
avec fureur que Bytown avait demandé 
un Bureau de poste, ce qui menaçait 
donc l'existence du  bureau de Hull et 
une autre source de revenus. Charles 
Symmes, le neveu de Wright, quitta 
Hull Iurieux contre ctle vieil hornmeii ei il 
fonda sa propre communauté de Syrnme's 
tanding (Aylmer) à l'extrémité de la 
rouie Turnpike. 

Philemon Wright et sa commu- 
nauté traversaient avec torpeur la som- 
bre année de 1828, ses aspirations et 
celles des proprjetaires du village d'en 
bas s'amenuisaient davantage au fil des 
jours. 

«A mesure que le gros rapace tour- 
menté se convulsait dans les sursauts 
de l'agonie)) écrivit Courtney Bond au 
sujet de la situation financière d e  
Wright ctle menu fretin se faisait mordre 
et avalers36. A u  début de 1829, les 
Wright intentbrent des procks contre 
les dkbiteurs et les huit propribtaires du 
village d'en bas  faisaient partie d u  
((menu fretin*. Aucun d'entre eux 
n'avait payé de loyer en 1828 A l'excep- 
tion de Booth et McGafter mais à la fin 
de 1829, eux aussi, comme les autres, 
allaient perdre leurs terrains et leurs 
domiciles. 

François Charron fut l'un des pre- 
miers à ((se faire mordre et avaler)). Le 
30 janvier 1829, François renonça  A son 
terrain au profit de P. Wright and Sons 
el a tous ses droits ou prétentions au 
terrain nO1 du bloc 25. A titre de com- 
pensation, i l  se vit remet tre62 Iivreset 6 
shillings pour les améliorations appor- 
tés au terrainsr. Le coût de ces amélio- 
rations démontre égaiement qu'il cons- 
truisit la maison de pierre sur le site. 
Son beau-père, Joseph M~ville, écrivit à 
Ruggles Wright le 12 mai 1829 I'infor- 
mant qu'il n'avait plus besoin du  bAti- 
ment à l'embarcadére car il ((n'en 
retirait auc un  bénéfice~3ht il promit de 
régler ses dettes dans quelques mois. 

Les Chan-on errérent futilement 
dans la région, leur rêve de sécuritb 
financière ayant été cruellement anéanti 
dans l'imbroglio financier des Wright. 
En 1831, ils se trouvaient A Fort Cou- 
longe où naquit leur quatriéme ~ n f a n t 3 ~  

et vers le milieu des années 1840 ils 
habitaient dans u n  endroit isolé sur les 
rives rocheuses du lac McGregor40. 
Sophie sa femme y mourut en juillet 
1852 et elle fut enterrée au cirneiiére de 
Pointe-Gatineau le mois de février sui- 
vant<'. Le 22 novembre 1857, François 
QUI &tait alors âgé de 57 ans épousa 
Angelique Lepage dans l'église Saint. 
François-de-Sales A Pointe-Gatineau. 
Sa femme âgée de 19 ans, était l'un des 
neuf enlants naturels de Michel Lepage 
et d3Adélaide VilleneuveQ2. 

La nouvelle famille retourna s'éta- 
blir dans les bois du canton de Came. 
ron aux environs de Bouchette pour 
une partie des ânnéeç 1860 mais elle se 
trouvait dans l'es! de la basse ville d'Ot- 
tawa au début des années 187043. En 
1873 i ls  habjtaient à Ange-Gardien 
d'Angers et il semble qu'ils se soient 
arrêtés une dernière fois a Pointe- 
Gatineau où François Charron mourut 
chargé d'années, de vie et d'expérience 
A une date indétermide avant 1887. 
Ses descendants résident encore dans 
les villages et les hameaux situés prks 
des lacs à proximité de la basse Gati, 
neau. 

L'échec du rêve des Wright, d'un 
village florissant, avait anéanti les 
espoirs de ceux qui  étaient arrivés à la 
nouvelle colonie à la recherche d'un 
avenir prospère et heureux à proximité 
des travaux du canal Rideau. En fait, les 
soi-disantes maisons de réve de cer- 
taines jeunes familles, qui avaient misé 
leur p r o s ~ r i t é  future s u r  la Lransforma- 
tion envisagbe de Hull en  un grand cen- 

tre commercial, se trouvaient dans un 
petit bled isolé et solitaire qui allait le 
demeurer pendant des décennies. Les 
ex.propriétaires se dispersèrent vers 
Bytown ou vers l'amant à Aylmer, ou 
encore vers les terrains des cantons 
avoisinants. 

35. Dans l'ouvrage cité. 
36. Dans ['ouvrage cité. 
37. Thériault, p. 12. 
38. ANC, MG 24 D 8, vol. 18, Fonds Phile. 

mon Wright, p 6748. 
39. Répertoire des  Baptêmes et Sépul -  

tures  de Notre-Dame de Bonse- 
cours ,  (Montebetlo),  1815-1900, 
Socjétk g6néalogique de l'Outaouais, 
1984. Voir Charron. 

40. ANC.  Recensement nominatif du  
Canada,  canton d e  Templeton, 
1851, page 9, bobine C-1131. 

41. ANQ-O. Registre de ta paroisse St- 
François.de.Sales, Pointe-Gaiineau, 
1853, Folio 79 ,  MF-07.20. 

42. Ibid; voir t'annbe 1857 
43. Anc, Recensement nominatif du 

Canada, 1871. Ville d'Ottawa, dis- 
trict nE 77, Quartier d'Ottawa, Divi-  
sion n f  1, p. 33 et  p. 54, bobine 
C-10,027. 
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La hache hulloise . 
la «Walters» 

Chantal Berniquez 
recherchiste en  histoire. 

Luc Villemaire 
recherchiste diplômé en 
Sciences politiques. 

Dans les ateliers de la Walters Axe 
Company, les Walters de père en fils 
produisirent des haches de renommée 
internationale. Vendues partout a u  
Canada et A l'extérieur du pays, les 
haches fabriquées par les ouvriers hul- 
lois ne démentirent jamais à leur réputa- 
t ion d'excellence. 

C'est vers la fin des années 1850 
que Henry Walterç installa son premier 
atelier dans l'édifice de son prédéces. 
seur el  premier fabricant de haches à 
Hull, monsieur Sexton Washburn. Éta- 
bli sur les terrains de l'ancien cllateau 
d'eau A l'angle des rues Papineau et 
Montcalm, Henry Walters se servait de 
la force hydraulique de là chute pour 
alimenter l'outillage et les meules 
servant à la fabrication des haches. 

En 1901, les Walters durent céder 
la place à la corisfruction du chateau 
d'eau et installèrent une nouvelle fabri- 
que sur  l'autre rive du Ruisseau, juste 
en face. Jusqu'en 1924,iIs poursuivirent 
leurs activités à cet endroit avant de 
dkmbnager siir la rue Front, près de 
Montcalm. 

La Walters Axe Company lournis- 
sâit des haches h plusieurs catégories 
d'utilisateurs (bticherons, pompiers, 
etc.). Toutefois, avec l'avènement de la 
scie-A-chaîne, les marchésde la Walters 
Axe Company retrécireni irrémédia- 
blement. Malgré ses efforts pour rkorien. 
ter sa production en fonction des 

K~osque d'expositiori de la Wiilters Axe  vers 1956 Au centre Morley Punshon NaIrers, ,i t!rivi+ 
Renk Ouelleiie 
AcudBmic de géroniologie. Projet d e s  rnkiiers rlai<:rejols dana I'Oulcoüfiisr 198$ Phoio ofjerie par IV. René 
Ouelleire. 

besoins du loisir en torét, la compagnie par prendre d4iinitivement la relève de 
dut fermer ses aortes au début des Sexfon Waçhburn. . - - - -  

année; 1970-apr&s plus de 115 a n i d e  
iradition d'excellence. 

Premier établissement : 
Henri Walters au ruisseau 
de la Brasserie 

Le premier fabricant de haches à 
Hull fut Sexion Washburn. gtabli dans 
les propriétés d'Alonzo Wright sur le 
ruisseau de la Brasserie, près de la 
Chaudière, monsieur Washburn démé- 
nagea ses ateliers près de  l'emplace- 
ment de l'ancien Chàteau d'eau au 
tournant des années 1860. 11 partagea 
cel atelier avec Henry Walters qui linit 

La fabrique de haches était située à 
l'angle des rues Papineau et Montcalm 
sur  des terrains appar tenant  A Ezra 
Builer Eddy.l Cette propriété, terres et 
bâtiments ident itiéç sur les lots 139, 141 
et 142 du quartier 2, [ut vendue le 21 
~anuier 1886 A Charles Everett Graham2 
contre la somme de 10,000 $. L'empla- 
cement connu sous le nom de «Old Bre- 
wery House~3, était alors toujours loué 
à l'entreprise de Henry Walters qui 
occupait les lots 139 ei 14IL1. 

L'emplacement était idéal pour 
toute manulacture de cette époque 
nécessitant une force motrice de bon 
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niveau, car une chute venait précisé- 
ment couper le ruisseau à cet endroit. 
Se servant de la force hydraulique pour 
mouvoir d'&normes meules, Monsieur 
Walters y fabriqua des haches jusqu'h 
sa mort qui survient le 12 août de I'an- 
n6e 19005. Six jours avant sa mort - 
peut-être avait-il pressenti ses derniers 
)ours - Henry Walters comparut 
devant le notaire F..Albert Labelle pour 

Plari du dept. des terres et forêts, montrant le 
site de la Walters Axe. 
Archnies Ville de Hull, Fond # I .  

dresser son testament, dans lequel il 
laissa à sa fille Meribah et à son fils 
Morley Pushon Walters tous ses biens 
mobiliers et immobiliers sans exception 
(clause 4). Tout en exprimant le souhait 
que sa descendance poursuive la iabri- 
que de haches, dans le cas contraire il 
prévit un partage égal des fruits de la 
vente de l'entreprise (clause 5)6. 

11 est A noter que Meribah Walters 
ne figurera plus dans aucune représen- 
tation de la compagnie. Morley Puns- 
hon sera toujours cité avec James 
Walters. On peut donc présumer que 
Meribah se départit de ses parts en 
faveur de son autre frhre, James Wal- 
tus.  Ce dernier ferade même en faveur 
de Morley Punshon CValters en 1921 
lorsque ce dernier s'inscrira au registre 
des raisons sociales comme le seul pro- 
priétaire de la compagnie.' C'est d'ail- 
leurs à ce moment que la (tHenry 
Walte~s and Sons,) deviendra la c<Wal- 
ters A x e  Company>). 

Second &tabtissement : 
c(H. Walters and sons)) de l'au- 
tre caté du ruisseau 

C'&tait A l'époque où les cours 
d'eau appartenaient aux propriétaires 
riverains, alors aujourd'hui ce sont des 
propriétés publiques, réservées à ladis- 
crétion de l'ttat. Les propriétaires des 
rives où &tait situlie une chute, source 
potentielle d'énergie, pouvaient se pré- 
valoir de cet attribut particulier de leur 
bien foncier. C'est ainsi que  la Cité de 
Hull, désireuse d'accéder au pouvoir 
hydraulique de la itvieille brasserie», 
s'était engagée, le 12 novembre 1888, h 
en faire l'achat au prix de 15 000 $8. 

Pour ce faire, la Cité s'adressa au pro- 
priétaire - caté sud - qui taisait usage 
de la chute concernke. Ce dernier, 
Charles Everet t Graham, alors éche- 
vin, acquiesça à la demande de la Cité 
mais s'abstint de voter lors de I'adop- 
tion de la résolution dans laquelle &tait 
préciske la situation de la fabrique de 
haches : 

( L a  dite vente est sujette néanmorns à 
certain bail de louage de la dite pro- 
priété du dit Charles £. Graham a 
Henri Walters de la monuJacture de 
haches sur Io dite propri&lP, jusqu'au 
premier jour d'oodt rirochain, ouec les 
prioilèges d'enle~~er i'outilloge et les 
mrichineries de la dite manufoclure, a 
/'expiralion du dit bo11ii.Q 

Gr%ce aux délais supplémentaires 
rencontrés par la Cité de Hull avant 
d'entreprendre les travaux du Chateau 
d'eau, la manufacture put renouveler 
son bail (à  raison de 400 $ par année)lO 
jusqu'au printemps 1901. date à laquelle 
la WALTERS dut quitter son emplace- 
ment premier. 

Les Walters, réunis sous la raison 
sociale de <tH. Walters and  Sons», 
devant taire place A la construction du 
nouveau Château d'eau, purent inclure 
A leur nouveau contrat de location une 
clause d'accès à un certain volume de 
pouvoir hydraulique. Le  7 mai 1901 
Nancy Louisa Wright leur Iit la location 
du lot 95 quartier 2, juste sur l'autre rive 
du ruisseau de la brasserie à la même 
hauteur que le Château d'eau de la Cité 
de Hull, {dwith the waier privilege~, pour 
une somme annuelle de400 $ dont 300 $ 
pour le droit exclusif sur le pouvoir 
d'eau el 100 $ pour le lot, avec frais 
d'infrastructures A la charge du loca- 
taire et la permission d'utiliser une roue 

hydraulique ne dépassant pas 50 che. 
vaux vapeurs". Les Walters entrepri- 
rent donc A cette date des travaux 
d'excavations dans le but d'utiliser le 
pouvoir hydraulique. 

Le problème, qui survenait par- 
tout, c'est que deux propriétaires çe 
faisant face de par leur cours d'eau se 
disputaient la même ressource. La Cité 
de Hull n'hésita pas A contester jus- 
qu'en Cour Suprême du Canada le 
contrat de location passé entre Wright 
et les Walters. DejA le 28 mai 1901, soit 
juste trois semaines aprés la location, la 
Cité obtenait une injonction pour com- 
mencer les travaux d'aménagement 
des rives et des murs du Ch%teau d'eau. 
Les travaux de la Cite firent chuter le 
pouvoir hydraulique disponible pour la 
manufacture de haches et les Walters 
durent acheter et utiliser de l'équipe- 
ment électrique pour obtenir la puis- 
sance nécessaire au bon fonctionnement 
de I'outillage12. Protestant contre cet 
état de fait, les Walters portèrent 
plainte et obtinrent, en Cour supérieure 
du district judiciaire d'Ottawa, u n  
dédommagement de 34 320 $ I v e  la 

' 1 .  Bureau  d'enregistrement de  Hull; 
volume 5 3 registre 2222 page 166. 

2. Bureau d'enregistrement de Hull : 
volume B 3 registre 2224 page 176. 

3. Bureau d'enregistrement de Hull : 
volume B 3 registre 2225 page 178. 

4. Bureau d'enregiçtreinent de  Hull , 

volume B 3 registre 2226 page 178 et 
180. 

5 .  Bureau d'enregistrement de Hull . 
volume C 1 registre 24. 

6. Bureau d'enregistrement de Hull : 
volume B 1 registre 392. 

7. Bureau d'enregistrement de Hull : Rai- 
son sociale #461; 1 1 fbvrier 192 l .  

8. Ville de Hull, Bureau du greffier; 
Procés-verbaux du Conseil munici- 
pal; 12 novembre 1888. rksolurian #4 

9. IDEM. 
10. Lko ROSSIGNOL : Histoire docu- 

mentaire de Hull 1792-1900; Thése 
de doctorat en philosophie, Uriiversitb 
d'Ottawa, Juin 194 1; 329 pages, page 
219. 

11. Bureau d'enregistrement d e  Hull . 
volume 0 9 registre 8322 page 342, voir 
clauses 1, 2 et 6. 

12. Archives Ville de Hull: Jugement 
rendu par la Cour supdrieure d'Ot- 
tawa dans l'affaire ((Morley Walters 
et al Plaintiffs -vs- The City of Hullii, 
2 septembre 1902, page 12. 

13. IDEM. 
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-ourues (fermetures sporadiques, WALTER6 A X E  (30#?ANY 

baisse de production et des ventes) par 
la manufacture 21 cause de ses pro- - +-- 

blèmes hydrauliques C.P. R 
T R A C K B  

C e  conflit ne trouva toutefois sa 
résolution finale que le 21 juin 1904, lors 
que Janet Louisa Scott et John  Scott 
vendirent, avec le consentement de 
Morley P Walters, la rive et le pouvoir 
d'eau du lot 95 Quartier 2 b la Cité de 
Hull. Dix jours plus tard, les Walters 
achet6rent la partie du lot 95 Quartier 2 
non vendue a la Cité ainsi qu'une partie 
du lot 259 Quartier 1 (terrain adjacent) 
comprenant u n  droit conservé A la . - Se - 
George Matthews Company Ltke de - -- - 

/-- maintenir une pnse d'eau sur le ~ ~ s e a u ~ ~ .  , 
Cette vente fut établie pour une somme 5 -- 

de 1 600 $ dont 100 $ au jour de la - 
signature de l'acte de vente,  et une _-- 
hypothèque de 1 500 $ consentie en 10 /- 

versements kgaux avec intérêts de 5%, 
le tout payable a u  plus tard le 20 juin 
1905 sous réserve d'un droit de reprise15 

ment de soixante pieds par soixante- Troisième établissement : 
En achetant ce terrain, la compa quinze pieds16 et e n  1910 avec une La <<Walters Axe Company» 

gnie ((Henry Walters and Sonsii proje- nouvelle construction d'une centaine 
tait donc de s'agrandir, ce qu'elle fit en de pieds de lonqueurl7 La compagnie rue Front 
1909, lorsqu'elle ajoula un nouveau bâti employait alors une vingtaine d'hommes La ((Henry Walters and Sons» 

b --- poursuivit ses activités sur la rue Mont- 
calm jusqu'en 1924'8. date à laquelle elle 
démhnagea ses pénates sur la rue Front 
prés de la rue Monicalm (lot 260 Quar- 
tier 1). Le terrain avait ét4 acheté le 13 
octobre 1919 par Morley P. Walters de 
Dame Lois Wrighi Scott pour la somme 
de 1 400 $19 Plus exactement, la com- 
pagnie était établie du côtb ouest de la 
rue Front Dans les années 1950, la 
«Walters» était donc voisine du garage 
de la Gatlneau Bus Company Limited. 
La proximité de la voie ferrée qui pas- 
sait dans la cour de la manufacture fut 
indeniablement un avantage pour la 
compâgnie qui recevait sa mati6re pre- 
mière par train. C'est donc sur la rue 
Front que les Walters fabriquérent des 
haches jusqu'au début des a n n e e s  
1970. 

14. En respect d'une entente intervenue le 
9 luillet 1894 entre N a n c y  Loutsa 
Wright et la compagnie Mattliews 

15 Bureau d'enregistrement de Hull : 
volume B 9 registre 8372 Voir aussi le 
fonds Téireau minute 22869 

A 16 The Labour  G a z e t t e ,  volume 10; 
novembre 1909, page 545 

'I 17 Le Spectateur; jeudi 24 mars 1910, 
page 3. 

Souper de Noël des employés de la Walters Axe dans les annees '40. Au coin mlérieur gauche l'on 18. Léo ROSSIGNOL : op. cit.. 
aprçoit M. Rene r)uelleite. 19. Bureau d'enregistrement de Hull : 
Académie de g4roritdogie. Proie! d e s  mdriers d'ou~refuis duns I'0uiriouois;i 1985 Phritri oJ]erîe par ,Li. René Regis~re 46089 B 45, le 13 octobre 1919. 
Oud/et!e. 
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Fir..c hes iabi iquers par la Walcers Axe Co. 
Acadbrrric de gérori:uiuq:r! Proie! d e s  metiers 
tiiii~rrqiois  do^ i ' O ~ r o ~ i ; a i s i ,  19R5 Photo prise pur 
M. V. GQrurd Mortel chez M. Rerié Quellerie 

La fabrication des haches20 
A la Walters Axe Company, toutes 

les étapes de la fabrication des haches 
étaient exécutées sur place. C'est donc 
dire que mis à part les manches de bois 
que la con~pagnie achetait à l'extérieur 
tout le trava~l du fer était fait par les 
ouvriers hullois. 

La Forge 
Le fer arrivait à la inanulacture par 

train. Les ouvriers déchargeaient les 
wagons de ces morceaux de vingt-cinq 
à trente pieds de long (7,70 à 9,23 
métres) par lin pouce (2,5 centimétres) 
d'épaisseur et les inçtzl!aient dans la 
forge. Une fois les trains déchargés, les 
torgerons se mettaierit A l'oeuvre. Tout 
d'abord le fer é t a ~ t  coupé en pièces de 
sept pieds (2,15 mètres} de long pour 
laciliter sa manipulation et sa mise au 
four. Les forgerons chauffaient ensuite 
ie fer pendant trente à quarante-cinq 
minutes, le ïernps de le rougir pour pou. 
voir ensuite le couper selon la tail te dési- 
rée pour Ilas différentes sortes de 
haches. Une lois le fer rbduit A la bonne 
taille, le trarrail de façonnage commen- 
çait. Les foigeroris devaient écraser le 
métal pour définir la pointe et enlever 
les surplus de fer pour donner sa forme 
à la hache. 

On devait ensuiie perforer l'oeil de 
la hache grâce B une «offset machine)) 
qui se chargeait de percer le trou du 
manche; trou que  les torgeronç net- 
toyaient ensuite b la masse pour le 
débarrasser de tout résidu. Une lois le 
façonnage de base accompli, les haches 
étaient jetées dans un gros baril de fer 
contenant une solution q u i  adouc~ssait 
le métal. Ce baril pouvait brasser jus- 
qu'A 200 haches en même temps. 

Plusieurs variétés de haches étaient 
fabriquées. Le poids servait à catégori- 
ser les différents modèles. Chaque 
modèle avait son poids spécifique. Un 
seul rnodde dépassait les normes, la 
hache d'inceiidie avec pic qui pesait six 
livres (2,72 kilos). 

I 

Une fois le fer adouci, les haches 
quitta1en.t la forge pour les ateliers 
d'affilage-polissage. LA, les ouvriers 
effectuaient un premier polissage grke 
A une meule permettant d'enlever les 
surplus de métal et d'adoucir les trois 
côtés de la hache. Une autre meule ser- 
vait ensuite A polir le dessus avant que 
la hache soit passée A I'affileur. Une  rois 
cette dernikre bien aiguisée, une autre 
machine se chargeait de nettoyer. l'oeil 
afin de le débarrasser définitivement de 
tout résidu. Ces travaux de polissage et 
d'affilage étaient efiectues avec minutie 
car le moindre petit défaut condamnait 
la hache. Conscients qu'une fois sortis 

de leur atelier ces outils ne se retrouve- 
raient pas entre les mains les plus ten- 
dres, les ouvriers de chez Walters 
devaient fabriquer des haches robustes 
et résistantes. D'ailleurs à ce sujet, la 
réputation internationale des «Watters>) 
conlirme le bon travail effectué par les 
ouvriers hullois. 

Les haches étaient ensuite expé- 
diées dans un second atelier où les 
hommes s'affairaient à tremper le fer. 
Après avoir été passdes sur une meule 
de coton, les haches étaient plongées, 
par groupe de vingt-cinq ou trente dans 
une solution de plomb chauifée a 1500 
degrés Farenheit. Après le trempage au 
plomb, on transférait les haches dans 
une eau saline devant servir h aider le 

WALTERS AXE CO. 110. 
um D t  tnix 
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plomb à adhérer au fer. Une fois toutes 
les étapes de trempage terminbes, les 
haches étaient à nouveau polies. On les 

20. La reconstitution des étapes dans la 
fabtication des haches a été rendue 
possible grace à la collaboration de 
monsieur Renh Ouellette, Hullois, 
qui travailla a la Walters Axe Company 
pendant 37 ans, soit de 1935 à 1972 
L'entrevue de Monsieur Ouellette a &té 
rhlisée par monsieur Guy Chatillon, 
dans le cadre du projet aLes métiers 
d'autrefois dans 1'Outaauais)r produit 
par l'Académie de gérontologie de 
l'Outaouais Inc. en 1985. 



passait sur trois ou quatre sortes de 
sableuses de différents gra ins  pour 
obtenir un fini pariait et on  les envoyait 
A l'expéditiori. 

L'atelier d'expkdition 
Dzns l'atelier d'expédition, les 

ouvriers examinaient les haches pour 
déceler les manques, les fissures et ter- 
minaient le polissage Ala lime. Ils estam- 
pillaient ensuite ttwalters Axe Coi) sur 
les haches et leur appliquaient un vernis 
pour prévenir la rouille. Quand le vernis 
était sec, les ouvriers passaient les 
haches aux ctfilles>r. C e s  dernières, u n  
groupe d'ouvrières, &aient chargées de 
peinturer les outils. Une fois toutes ces 
étapes accomplies, les haches braient 
terminées. I l  ne restait plus qu'a poser 
les btiquettes pour identifier les diffé- 
rents modèles. Les haches é ta ient  
ensuite remisées dans l'atelier d'expédi- 
tion, sans leurs manches. 

Les manches, laits de noyer, mesu- 
raient entre 15 et 36 pouces de longueur 
selon le modBle et étaient fixées à la 
masse par les ouvriers de l'expédition 
lorsqu'une commande devait être exé- 
cutbe. Les haches étaient enfin ernpa- 
quetées en boite de s ix  pour ê t r e  
expédiées aux clients. La Walters Axe 
Company vendait surtout en gros, h 
d'autres compagnies et non au détail. 

Les haches de chez Walters ont 
donc abattu et taillé plus d'un arbre 
durant toutes ces années. De 1855 au 
début des années 1970, plus de 115 ans 
se sont écoulBs au cours desquels les 
bûcherons et les amaieurs de la nature  
de l'Outaouais, du Canada et d'ailleurs 
purent compter su r  leur ctWallers». 
Mais, modernité oblige, la manufacture 
des Walters dut céder sa  place à la scie 
à chaîne et au travail à la chaine. Avec la 
fermeture de la Walfers Axe Company 
s'éteig:iit une belle tradition hulloise. 

AcoriCniie de gProrii<i/iyiê Proje; rJ.rs !iiCticrs dbii:relnrs dorls I'Oiitncirio,sii IYM Piihlici~c' nlfcr!r pur M Rorié 
Ouciici~e 
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1 FAUT 

Démolir 
l'église NOTRE -DAME 



La paroisse 

de Hull 

Romuald Boucher 
o. m. i. Directeur des 
Archives Deschâtelefs. 

La paroisse Not re-Dame-de-Grâce 
de Hull fut, pendant plus d'un sikcle, 
une ~rande paroisse ouvrière débordant 
d'activitks. On peut percevoir cette réa- 
lit& B travers l'étude de quelques-uns de 
çes édifices. C'est le but de ce court 
article. 

A peine arrivés à Eytown, en 1844, 
les Oblats de Marie-immaculée sont 
invités A s'occuper de la petite popula- 
lion qui habite l 'autre côti de la'riiiére. 
I I  s'agit d'une populatio~i hétérog6ne 
composée principalement d'indiens et 
de blancs: protestants, anglais et fran- 
çais catholiques. La grande majorité 
des citoyens Etaient soit des ouvriers 
employés aux moulins insiallés pr&s des 
Chaudières, soit des gens de passage 
qui demeuraient e n  grande partie 
durant l'année dans les chantiers des 
forêts environnantes. C'était une popu- 
lation pauvre et accepter de les desser. 
uir adéquatement, c'était se rbsigner i3 
vivre dans d'énormes dettes et pour 
longtemps. Pour le clergé se fixer à Hull 
n'avait donc rien d'attrayant et de pro- 
metteur. En 1840, pour accéder au 
désir de R. Wright, M. Brady avait fixé 
sa résidence à Wrighstown (Hull); il 
s'agissait d'une sorte de cabane qu'il 
transforma en chapelle-presbytére. I I  

Eslise Notre-Daine :?iceiidibe eri 1888. 
Archiws Desch~ t r ! e f j .  Oi!owo 

caressait bien le désir d'y ériger une 
église mais la population des villages 
des alentours s'y oppos6rent vivement 
et il quitta tout. 

Chapelle des chantiers 
C'est peu aprés, en 1845, que le 

pkre Eusèbe Durocher, 0.m.i. entre en 
sckne. II faut d'abord un lieu de réunion, 
une chapelle : 

 une cliapelle bârie a la iêle des Pe t i  tes 
Chaudières, nous serait presque neces. 
saire. Tolites les cages de l'Ottawa 
passent Id, i l  joui qu'elles y séjournent 
cinq à sixlours au moins pour aitendre 
leur tour pour suuter les Petites Cliau- 
dréres. .Lorsque nous sommes mon- 
tés la derntèrejois nous en avons réuni 
au moins une centaine dans une petite 
maison, il était impossrble de s bsseoir, 

nous leur avons dit la messe le matin, ef 
nuus serons obligés de continuer d y 
aller de femps en temps; mais c'est 
gênanl dans une maison particulière. 
Cette chapelle dédiée 6 la Sainte 
Vierge el ornPe convenablement pour- 
i-ait devenir un pélerinage, où Ies uoya- 
gevrs qui montent et qui descendent se 
metirarent sous lu protection de celle 
qui est à juste litre appel6e l'Étoile de la 
rner et le refuge des péc heurs ii (Duro- 
cher à Guigues, 20 mai 1845) 

En 1846, M .  Ruggles Wright donne 
un terrain de cent trente-deux pieds par 
soixante-quatre, situé au coin des rues 
Laurier et Salaberry. Une souscription 
àuprès des enfants de la lorêi rapporta 
mille dollars. Le 28 mai, o n  commence 
les travaux et quinze jours plus tard la 
chapelle est prête à recevojr ses pre- 
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miexs fidèles. Mgr J.C. Prince, évêque 
auxiliaire de Montréal, a béni l'édifice le 
12 juillet 1846; i l  l'a dédié à Notre-Dame- 
de-Bonsecours. La chapelle mesurait 
quarante pieds sur vingt pieds. Le bâti- 
ment avait deux étages. La partie supé- 
rieure était sans division, inachevée, 
n'ayant comme ornement qu'un petit 
autel en bois, et, pour décorations, que 
les quatorze tableaux du Chemin de la 
Croix. Dans le bas, on avait aménagé 
une salle spacieuse pour la commodité 
des jeunes gens qui y trouvaient des 
beaux lits comme dans les chantiers. 

L a  chapelle avait coût4 937,65 $. A 
deux reprises, elle fut agrandie par le 
pére Frain d'abord et ensuite par le père 
Reboul qui y ajouta u n  transept et une  
petite sacristie. EUe poumit a+i accueil- 
lir deux cents personnes. Egalement 
une galerie ext&rieure, faisant face A 
Ottawa, fut construite un peu plus tard. 
Les pères et même Mgr Guigues prê- 
chaien t souvent de cet le chaire improvi- 
sée aux gens réunis devant la chapelle. 
Un  petit clocher surmontait l'édifice. 

A partir de 1855, une messe y fut 
c&l&brée A tous les dimanches soit par 
les psres du Collége d'Ottawa, soit par 
ceux de la Cathédrale. 

AprQs la construction d e  la pre- 
mière église, la chapelle des chantiers, 
fut convertie en école, la Petite école 
rouge, et les Soeurs de la Charitk d'Ot- 
tawa traversaient la riuihre chaque jour 
pour y donner l'enseignement. 

Premiére église 
En 1860, Hull prend un essor 

remarquable. C'est un village de grande 
envergure qui commence à se former. 
Les industries sont en plein progrès. 
Des ouvriers d'Ottawa cherchent refuge 
2 HuH. La population française et catho- 
lique augmente. Le  village de Hull est 
brigé en mission sous le parronage de 
Notre-Dame-de-Boi~secours ,  le I e r  
novembre 1861. 11 n'y a pas B hbsiter; il 
faut A Hull une paroisse bien organisée, 
il faut d'abord une église. 

En 1868, le père Reboul commença, 
sur  les plans de I'archiiecte Lecourç, la 
construction d'une vaste église en 
pierre. L'année suivante , en 1869, le 
soubassement du nouveau temple fui 
livr4 au culte et vers la fin de 1870, M g  
Guigueç eut la joie de procéder à la 
bénédiction solennelle de I'hglise. 

La population de Hull était alors d e  
8 318 habitants dont 3 857 de langue 
anglaise. La paroisse Notre-Dame d e  
Hull fut érigée canoniquement en 1871 
et confiée aux Oblats de Marie Imma- 
culée. L'église cependant n'&tait pas 
encore terminée. Voici ce qu'en dit son 
curb : 

((L'église n'a que les quaire inurs et 
manque de voûte, le choeur est aussi d 
laire. Pour la socnstle on latte les murs 
pour le pldlre; cette socn-sfie sera une 
des plus belles du Canodo. Au dessus 
de lo sacristie il y a une grande snlle qui 
seniira de réunion pour les Congréga- 
tions. ... Actuellemeni Io siiuoiion est 
ossez triste. Dans la semoine onjait les 
ojjices dans le soubassenient qui est 
une ueritabie cave. On dit qu'il y a 8 000 
Gmes dans Hull. Le village est immense 
Le (lai (le Jlat Lebretoti, d Ottnwa) 
dépendra oirssi de nous: ainsi que la 
partie canadienne de la hauie ville.» 
(Charpeney, lettre du 6 décem- 
bre 1871). 

Pour continuer, on songe A obtenir 
le concours de M. Georges Bouillon, 

prêtre du diochse et architecte, pour 
terminer les plans de l'église. Ce dernier 
fera, en elfet, les plans de I'intérieur de 
l'église en s'inspirant de ceux de 116glise 
de Lowell, au Maççachussettç, construite 
par le père André-Marie Garin, 0.m.i. 
Le 15 février 1871, les exercices com- 
mencent dans la nouvelle sacristie. On 
continue les travaux en 1872. A l'église 
primitive, qui mesurait cent vingt pieds 
sur cinquante-trois, et à la sacristie de 
soixante-quinze pieds sur quarante, on 
ajoutait un sanctuaire de  s o i x a n t e -  
douze pieds sur cinquante. II ne restera 
glus que l'ameublement et l'ernbellisse- 
ment. Le 24 mai 1874, un événement 
important eut Iieu; on assista à la pre- 
mière messe pontifiiale dans I'eglise 
Notre-Dame. Elle fut c:haritée par Mgr 
Alexandre Taché, o.ni.i., archevêque 
de Saint BonÏface. En 1888, a n  projetait 
de taire construire un jubé dans la cha- 
pelle des Congrégations. Malheureuse. 
ment, la même année, église et presby. 
tère jurent anéantis par un incendie qui 
dktruisit une partie de la ville. 

Eg1ise Notre Dame incendiée en 1888 
Arch~ve~l De~chfitelets. Otza~u. 



Premier presbytère 
Loger les pères lors de la fondation 

de la paroisse en 1870 fut tout un pro- 
bléme. 11s rbsid$rent d'abord dans une 
maison appartenant au notaire Tetreau, 
rue Inkerman (par la suite rue Cham- 
plain), qui en 1892 est devenue la rési- 
dence de Stanislas Simon. Apr6s bien 
des tergiversations. les Oblats de Hull 
prennent enfiri possession de leur nou- 
velle maison. On &tait chez soi dans un 
édifice de cinquante-cinq pieds sur 
quarante-six. Le 4 mai 1876 Mgr Duha- 
mel autorise l'installation du chemin de 
croix dans la chapelle intkrieure de Ia 
maison de Hull qu'on appelle la chapeHe 
Saint-Hyacinthe. On y demeura à peine 
seize années car un incendie vint tout 
ravager. Aprés l'incendie, une dame 
Bouliane offrit aux pères la moitié de sa 
maison. Ils y demeurkrent quelque 
temps pour dbménager ensuite dans 
une petite maison de bois attenante à 
l'Oeuvre de jeunesse, au coin des rues 
Albion et Victoria. 

Deuxième église 
Malgré un état financier assez pré- 

caire, le père Cauvin, alors cure de la 
paroisse, entreprit néanmoins la recons. 
truction de ['église et du presbytere. Les 
plans des architectes Roy et Gauthier 
furent accepti?~; le contrat de la maçon- 

nerie fut donné aux  entrepreneurs Pré- 
nuveau, Turcot et Martineau et celui de 
la charpente fui adjiigé à M. Bourque de 
Hull. Dès octobi-e 1833, on s'aifaire au 
dbblajement d u  terrain; :andis que le 27 
mars 1889, les fondations du presbytère 
et de I'église sont commencées. Le 15 
septembre, Mgr Duhamel béni? la 
pierre angulaire de l'édifice et le père 
Augier, provincial, donne le sermon de 
circonstance. La construction va ron- 
dement tant et si bien que la commu- 
nauté des Oblats prend possession du 
presbytere le 21 décembre de la même 
année. Les murs d e  l'église sont termi- 
nés à l'automne de 1890 et la toiture au 
début de décembre. Les travaux de l'in- 
térieur sont confies A MM. Paquet et 
Godbaut de Saint-Hyacinthe. Le sou- 
bassement est ouvert au culie le 30 août 
1891. Le dimanche 25 décembre 1892, 
l'église &tait A son tour ouverte au culte 
et bénite par Mgr ['Archevêque d'Ot- 
tawa. L'église de Hull passait alors pour 
la plus belle du diocdse et de beaucoup 
le plus magnifique monument de la ville. 
Le clocher s'&lève A deux cent soixante 
pieds dans les airs; la longlieur du tem- 
ple est de cent quatre-vingt-dix pieds, la 
largeur en est de soixante-quinze dans 
la ne! et de cent au transept. La voute 
s'élève à soixante-neuf piedç de hau- 
teur. Le sous-sol mesurait dix-sept 

pieds de hauteur, contenait trois cent 
soixante-dix-huit bancs de trois places, 
de quoi accommoder près de mille deux 
cents personnes. L'église a cinq nefs et 
peut contenir deux mille personnes 
assises. Malgré ces dimensions impo- 
santes, l'église de Hull suffisait A peine A 
recevoir les paroissiens. A la toute fin 
du dix-neuvième siécle, la ville de Hull 
comptait 12 000 âmes en grande majo- 
rité de religion catholique et de langue 
kançaise (2  269 familles dont 67 irlan- 
daises). Voici c o m m e n t  M. Lucien 
Brault dans son ouvrage Hull, 1800- 
1950, p. 219, nous décrit cette église : 

Le 25 septembre 1892 Mgr Thomas 
Diihomel, urche~méque d'oirawa, bénis- 
sait solennellement la nouvelle &lise 
Noire-Dame.de-Grôce. I-lull possédait 
u n  temple qu i  Jaisoit honneur aux 
parorssiens, aux  desservonts et  d la 
vrlle. De style romano-byzantin, avec 
su pierre a bosses. ses coins piqlids au 
marteau, ses longues (enéfres u plein 
celnlre, ses rosaces, sa four monumen- 
iule et soti clocher ù jour s'dlançanr a 
260 pieds, I'églrse est un monument 
imposonl. Sn crypte est tout entdre au 
dessus d u  rocher s u r  lequel I'église 
repose. A l'intérieur on y trouve le 
maitre-autel ciuec ses marbres et ses 
dix colonnes de prophyre, ses bas- 
reliejs er son tabernocIe en onyx du 
Mexique, dont la porte est de bronze 
étnaillé, au  dessus de l'autel une stalue 
de Notre-Dame-de-Grûce, de quinze 
pieds de hauteurs, iine double sacris. 
ire, avec ses chasubiers e t  ses ves. 
fiarres, crnq nejs rGgulieres, de lotigues 
rongées de bancs, des Jenêtres de 
vingtcinq pieds, une voüte haute de 
soixante n ~ u (  pwds : le tout porte au 
recuei1lemerif.i) 

Église Notic-Dams 
Archiver Deschfii~lcits. Oftawu. 



Ce magniiique temple avait coûte 
200 000 $. On n'avait au départ que 
37 491,84 $. Malheureusement le 12 
septembre 1971, il subissait le m&me 
sort que le premier; i l  disparaissait dans 
un violent incendie. 

Voici ce qu'on lit sur une plaque 
mise au profit des touristes sur le site de 
l'ancienne église : 

itTrois clochers se sont succédés sur 
cei emplacement. Lo prerni&re église 
cal holique de Hull, une simple chopelle 
de mission appelée chapelle des chan- 
tiers et dédiée <ji Noire-Dame des voya- 
geurs, fut construite en 1846, à l'angle 
sud-est de ce quadriloldre el devient 
plus lard l'école Soint-Etienne. L'oc. 
croissement rapide de la population 
catholique suscita la construction 
d'une grande église et d'un pres byiéte 
que le père Delisle Reboul jit ériger 
entre 1868 et 1872 a i'ouest de /'on- 
cienna chapelle. Cette grande &lise, 
dont le clocher neliir jamais complété, 
avait des dimensions semblables a 
celle quifut krig4e sur les mêmes jondo. 
tions aprks l'incendie d u  5 juin 1888. 
Elle occupait le mhme espace mais Jai- 
sait Joce d la riuiére et & ce qui est 
devenu aujourd'hui la rue Laurier. ii 

A p r h  ce désastre une période 
d'hésitation suivit. Comment rempla- 
cer l'église? La restauration des ruines 
fut considérde comme un projet trop 
coûteux et l'idée fui abandonnée. Un 
plan pour inseter une chapelle dans un 
complexe commercial ou domiciliaire 
n'eut pas de suite. Entre temps les 
messes sont dites d'abord à ~'Eco~e nor- 
male et au presbytère. On étudie la 
situation. ftant donné le manque de 
prêtres, le déplacement d'une large part 
de la population, la forte baisse de la 
pratique religieuse, le coût de plus en 
plus élevé de l'entretien des édifices, on 
décide, en 1972, de regrouper les qua- 
tre paroisses de l?le de Hull - Notre- 
Dame-de-Grâce , St-Rkdempteur, Ste- 
Bernadette et Sacré-Coeur - dans ce 
qu'on a appelé Zone de 141e de Hull. 
Enfin la paroisse Notre-Dame d e  
]?le, comprenant les quatre paroisses 
mentionnées, a été érigée par decreide 
M g  Adolphe ProuLt, bvéque de Gatineau- 
Hull, le 7 juin 1982. Les dites paroisses 
deviennent des communautés chré- 
tiennes avec chacune leur lieu de culte 
mais sous la direction d'un seul curé. 
Pour la communauté Notre-Dame, le 
lieu de culte se trouve au 103, rue Fron. 

tenac. I I  s'agit d'une salle très modeste 
qui peut accommoder au plus une cin- 
quantaine de personnes. Le dimanche 
on ne cél&bre qu'une seule messe. La 
cornmunaut6 des Oblats qui dessert cet 
ensemble demeure au presbytkre du 
Sacré-Coeur, au 115, boulevard du 
Sacré-Coeur. 

Deuxième PresbytBre 
Le p&re Alexandre Faure dans un 

rapport adressé au supérieur général 
en 2904 et paru dans les Missions de la 
Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée en mars 1904, nous dkcrit 
ainsi le presbytère : 

dl est parfait. Le Père Cauuin l'a vo~llw 
grand, spacieux, aéré, commode, bien 
chaulfk, bien situé. Avec l'église, les 
dépendances où logent un gardien et 
sa iomille, avec son jardinet el un bou- 
lingrin que garde une sfatue de Marie 
Immaculée, il occupe entre quatre rues 
un espace d e  12 lots. La Jaçade est 
masquée par u n  carré de  maison- 
nettes, mais à l'opposé, du côté d u  

soleil levant, une galerie extdrieurt 
nous dérobe aux regards trop rlrri 
nous ofire un beou coup d'oerl : c'est 
l'Ottawa où se croisent lbntique canot 
d'écorce, relique du scolasticat, et le 
yatch dernier modèle; le ponr cdlexon. 
drai) où se pressent rramways, piétons, 
voitures, trains à vapeur; les fieches 
launies de lo cathbdrale, le grand cou- 
vent des Soeurs Grises, la colline du 
Parlement, etc. La cuisine et le service 
d e  la maison sont conliés à trois 
bonnes jilles qui Jont reluire partout 
une propret4 parfaite, tandis que nos 
frères convers s'occupent de lu sacris- 
tie, de l'église. du jardinage et gardent 
la porte. Au rroisreme, une bibliothè. 
que bien montCe ofire d nos pères toute 
jacilild pour l'étude, la prhprzrot ion des 
instructions et des conj6rences th.4010- 
giques.)) 

En cette arinke 1904, le presbytéte 
hébergeait 27 religieux oblats. Contrai- 
rement à l'église, l'édifice a été épargné 
lors de l'incendie de 1971. II existe 
encore et est devenu la pxopri4té de 
l'Hôtel Ramada. 

Preçbyiére Notre-Dame en 1975. 
Archives Desclidtefers. Oriourn 



Oeuvre d e  jeunesse 
La jeunesse a toujours 6té une pré- 

occupation de choix pour les responsa- 
bles de la paroisse. En 1884, le père 
Maxime Harnois, fondateur de I'Oeu- 
vre de jeunesse, avait P t e  autorisé à 
bâtir, rue Albion (plus tard Dollard), un 
vaste &difice à deux btages - pour les 
besoins de l'oeuvre - qui fut active 
durant deux ans. Au lendemain d'un 
incendie qui survint  e n  1887, seul le 
nom de l'Oeuvre resta attaché à I'édi- 
lice. Les deux salles de la maison furent , 
converties en chapelles dans lesquelles, 
chaque dimanche, on  disait dix huit 
messes, afin d'accommoder la popula 
tion. Cette situation dura trois longues 
années, jusqu'à ce que le soubassement 
de la nouvelle église sort livré au  culte. 
Ce bstiment avait deux étages. L'ktage 
supérieur servait de salle de théâtre, 
l'autre était à la fois gymnase, salle de 
billards et de jeux de toutes sortes. Ven 
due avec le terrain à la commissjon sco 
laire pour la çonime de 6 000 $, en 1899, 
celte maison fut la proie des flammes en 
1900. 

Chorale de Nr8t;c L:triie de Grace V:I 19.17 
ANQO. Fond <* lSiiit di. ,kli,lh,. 

Salle Notre-Dame 
Les Oblats dbcidèrent de constxuire, 

rue Notre-Dame, une salle de spectacle 
moderne pour remplacer celle que la 
conflagration de 1900 avait réduite en 
cendre. La salle fui prête en  1903. Elle 
coGta environ 5 966 $. Elle comptait 824 
sièges et quatre loges. Les plans ont été 
confiés à l'architecte Charles Brodeur. 
Pendant quarante-deux a n s  (1903- 
1945) la Salle Notre-Dame de Hull, 
sera le foyer de l'art dramatique de la 
ville. Aprh  cette date elle sera rénovée 
et disparaitra complètement comme 
salle avec sa sc&ne et son balcon, elle va 
devenir une maison pour les Oeuvres. 
Elle aura un sous-sol, un rez-de-chaussée 
et un étage. Une nouvelle salle parois- 
siale, plus vaste et plus moderne sera 
construite de l'autre côté de la r u e  
Notre-Dame. 

Une plaque, installée en lace du 
site occupé par la salle paroissiale, nous 
renseigne sur son histoire : 

((Cornmu ndment appelée la Salle Notre. 
Dame, le centre paroissial se ~rouuaif 
en  jace de /'ancien presbyière, sur /a 
rue Notre-Darne. Érige au lendemain 
du grand feu de 1900 le Centre parois. 
sial allai! devenir le cenlre de laparoise 

Notre-Dome. E n  ejjet, cést  18 que se 
rencontraient les nombreuses confré- 
ries et associations de I'eodroit. C'est 
d'ailleurs sur la scéne a'r la Grande 
salle que les t<mordusii de ihéôtre ama- 
teur, iels les Provost, les StJean et les 
Larocque, jirent leurs dkbuts. Le cen- 
t re  paroissial fut dénioli le 23 j4vrier 
1973. ii 
Un autre édifice, appelé, La Bourse 

du Travail, fut mis à la disposition de 
certaines oeuvres comme Le Droit, 
l'Union Saint-Joseph du Canada, et 
autres. 

Pour compléter l'étude des édifices 
de la paroisse Notre-Dame de Hull, il 
faudrait enchâîner avec les &coles et les 
autres maisons d'enseignement. 11 est 
malheureusement impossible de  les 
inclure dans le cadre de cet article. 
L'étude du demembremeni de cette 
immense paroisse ne manquerait pas 
d'intérêt. Nous osons espérer r.liie d'au- 
tres auteurs s'en chargeroilt. 
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Des pionnières de 
l'éducation dans Hull 

Soeur Germaine Julien 
directrice des études d 
I'école secondaire Saint- 
Joseph de Hull. 

Les Soeurs de la Charité 
d'Ottawa dites Soeurs Grises de 
la Croix 

Eri 1867, au moment ou les Péres de la 
Confkdération confiaient au gour~ernement 
provincial Ir droit d e  Ibgilérer s u r  les 
quest ions d e  I'kdtrcation, Hull était u n  
modeste village, une simple desserte avec 
une petite chapeile et sans prêtre résident. 

Pourtant, dès 1864. le Pére Re boul, que  
i'on nomme à juste titre ((père et fondateur 
de la ville de '  H u l l ~ ,  avaji doté sa petite 
((paroisse Notre.Darneii de deux écoles, 
l'une pour les garçotis, ['autre pour les filles. 
et d'un cimetière de quatre arpents sur les 
bords pittoresques de  l'Outaouais.] Daris 
l'esprit de cet apôtre inventif et audacieux, 
le ctvillage d'en bas)) etait appel6 à devenir 
une cité proçpére, où I'on pourrai: naître, 
grandir, s'établir et y reposer h lamais. 

Deux ecoles - au plui6t deux ciasses 
- nécessitent d e s  enseignants : les pre- 
miers riiaitres d'école furent c::?s P k r e s  
Oblats; ils regroupaient des enfants au pre- 
mier étage de la Chapelle des Chantiers, et 
leur eiiçeignaient le catéchisme ainsi que  les 
connaissances jugees alors indispensables.* 

Le 16 luin 1866, uri événement fort 
attendu donna à l'histoire de  t'éducatinn 
dans Hull un tournant nouveau et décisif : la 
lorniaiioii d'une cummission scolaire dis 
tinçte pour les catholiaues. et nortant le 
nom dé nNotre-Dame dé ~ u l l i i . 3    es voeux 
du Père Reboul étaien1 exaucés, sa tâche eri 
devint grandement facilitée. Sans perdre de 
temps. les nouveaux administrateurs sco- 
laires s e  mirent à l'oeuvre. Le 7 novembre, 
ils réussirerit a Pchanger u n  terrain qui leur 
avait et& dot-iné par Rugyles Wright, e n  
1825. pour fins d'éducation, contre deux 

L ecale Sairit.JosepIi de Huil 
A gauche : aile construite en 1931. 
A u  cenire . l'école normale Saint Joseph, cnristruite e n  
bi t i  en 1890. 

beaux !ots piils rapproch4s, à l'angle des 
rues Wright et Church (aujourd'liui Saint- 
Jacques). 

11s achetèrent la maison de M .  Joseph 
Filiatrea~ilt qu i  s 'y  trouvait déjh et. A ses 
frais, le plus souvent aussi de ses tnains, le 
Pére Reboul la transforma en une école a 
laquelle on donna le nom de  ((Saint-Antoine>}. 

1867 : un simple passage 
A la suggestion d u  Père Reboul, [es 

~ o m m i s s a i r e s  résolurenl d'engager deux 
Soeurs Grises. moyennant unsalaire atinuel , . 
de 120 $ chacune. pour prendre charge des 
deux classes : l'une française, l'autre 
anglaise. 

Le 7 janvier 1867, deux novices arnvaient 
à Hull e t  y recevaient leurs premièresElèves 
Ces enseignarites ne s'en tirPrent pas trop 
mal si I'on en juge par le rapport blogieux 
que f i l  t'inspecteur à ['issue de sa visite : 

Les r@~$rendes Soeurs D'Amour el SI ojjord 
du couvent d'Ottawa sont chargées de la 

1909,3 droite le couuenr Notre.Dame de Grace. 

direction des deux &cotes carholiqves de ce 
village. 81en que récole franqnise soli l rop 
nombreuse pour une seule instirutrice, les 
deues ont obtenu des succès qiri .font hon- 
neur au zèle et a I'liabiletd de leur rnairressa 
t'école anglaise mériie égnlemenr une men  
tion h~norab le .~  

1. Ra~ipori sur les aciivitksde la maison del'&@- 
che pour le second semestre de 1864, pa r  le 
P+re Grenier dans Gaston Carriére. O m i , 
Histoire documentaire de la Congrtga- 
rion des Missionnaires Oblats de Marie- 
Immaculke dans l'Est du Canada. tome 
VII, Éditions de l'Universir4 d'oirawa, 1968, p. 
287 11 ciie rtMissions des Oblats de Marie- 
Irnmaculéeii, 4 (1865). p 200 

2 Joseph Boiihomme. Historique de Notre- 
Dame de Hull, p 64. 

3. Lucien Brault. Un siécle d'adminiscraiion 
scolaire 1866-1966, La Commission des 
Ecoies catholiques de Hull. 1%. p. 45. 

4 .  LE DROIT, Ottawa, 11 novembre 1918 
Lucien Brault, op cil p 47-48 et aussi Lucien 
Brault. Hull 1800- 1950,  es Editions de l'Uni- 
versite d'Ottawa. 1950. p 187. 
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Ce furent les premiers pas des Soeurs 
Grises dans le champ de l'enseignement en 
pays hullois. Cependant, ceite prbçence 
d'un semestre ne fut qu'un s~mple passage 
qui n'eut pas de lendemain imrnbdiat : en 
septembre 1868, elles furent remplacées par 
un laïque dont le salaire représentait 40 $en 
moins pour une commission scolaire dont 
les revenus étaient très con~ptbs. 

La déc:ision fut-elle la meilleure? Leur 
n-iaigre salaire suffit-il à expliquer l'instabilité 
des instit uieurs laïques qi;i se succédèrent d 
cette école en deux ans? Quoi qu'il en soit, 
les commissaires firent pression auprés des 
autorités religieuses, A la (in de juiliet 1869, 
potir obtenir de nouveau les services des 
Soeurs Grises. Leurs dhmarches portPrent 
fruits et les Soeurs Grises vinrent A Hull, 
prendre la direction de l'enseignement aux 
filles." 

1869 : Un premier enracinement 
- la petite école rouge 

La petite Chapelle des Chantiers, 
m&me agrandie d'un transept et d'une 
sacristie, devint insuffisante aux besoins du 
culte. Convaincu que la populaiion catholi- 
que de  Hull allait croître rapidement, le Père 
Reboul entreprit la constrirction d'unevaste 
bqlise en pierre, Al'emplacement m&me de la 
chapelle primitive qu'il fit transporter à l'ex- 

trémité du terrain. Quant A ceiie petite cha- 
pelle, i! lui avait trouvé une assignaiion 
importante : dwenir une ecole paroissiale 
pour filles. Ce fui la naissance de l'école 
Saint.Erienne. 11 obtint aussi des Soeurs 
pour son école. 

Une lettre du Pbre Hyacinthe Charpe- 
ney, premier cure de la paroisse Notre- 
Dame, permet de mieux nous situer cette 
Qpoque de notre histoire : 

Notre kglise f i t  situPe presque VIS-ii-uis la 
caihtdrale d 'Ot ima.  Elle est skparke de la 
nVière par un terrain large de qiiotre à cinq 
orpenrs OCCU@ par un clos de bois, moulin 
appartenant ù Monsieur Wright Mais lious 
cornprendrez mieux quond je VOUS dira~quc 
l'dglise est bâtie ù lo place de i'ancienne 
chapelle qui a été tronsportPe l'autre botri 
du terrain, chapelle qui a &?é convertie en 
école tenue par les Soeurs Grises. Le village 
de Hull se trouve alors derriére I'église sur 
ces petites hauteurs qui naguère étaient 
couvertes de sapins e! qui sont couvertes 
maintenant de rnai~ons.~  

Ainsi fut constitué un bloc qui meritait 
déjà à la desserte de devenir paroisse. un 
bloc que décrivait le m&me Père Charpeney 
avec illustration A l'appui. en rbponse au 
questionnaire administratif de 1876 : 

Sur le hlnc de l'église se trouvent bâties 
l'église. la sacrisfie, les hangars ei la maison 
d'école de filles ou vieille bglise formant le 
carré suivant : 
1. EgIise : 166 pieds x 162 - 4û WO (XI $ 
2. Sacristie : 75 pieds K 40 - 10 COCI 00 $ 
3 Maison : (4  étages) 60 p:eds x 46 . 4 003 01) $ 

- 4. Marson d'école et sheds : - 4 nn(i 0ii S7 

F A partir de septembre 1869, des reli- 
? gieuses traversent la rivière matin et soir, en 
I: chaloupe ou sur la glace, selon les saisons, 

pour enseigtier à la petite école où elles ont 
inscrit, en septembre, environ trois cents 
é1éves.S 

1 Eglise, 2 S~..:risi ir, 3. M a i ~ m n ,  4 École (couverit rouge), 5 Coiirer:: Norre-Di..rrie de G r k e  (1875). 6 R u e  
Si-Jean Baptste, 7. Rue Notre-Dame, 8. Rue Papineau 

Dans t'esprit de Mére Bruyére, les 
Soeurs Grises sont A Hull pour y rester. 
C'est d'ailleurs 1869 qui fut toujours retenu 
comme date officielle d e  i'arriuke des Soeurs 
Grises A Hull. 

Toutefois, les Soeurs n'ont pas encore 
de résidence. Pendant l'&té 1870, le P&re 
Reboul s'active A l'aménagement de la petite 
chapelle pour qu'elle soi1 le plus hospitalihre 
possible, et le couvent sera pr&t pour sep- 
tembre comme le laisse en!revoir le P&re 
Tabaret dans sa lettre i3 Monseigneur Gui- 
gues, alors en voyage en Europe : on a 
trouué moyen d'arranger la chapelle ccpour 
ménager un bon logemerit pour les Soeurs 
et de belles salles pour les classes : les tra- 
vaux sont A peu près terminés* 9 

Les rbnovations sont bien pençhes; les 
Soeurs en sont A la fois fieres et satisfaites 
Mére Bruyère est heureuse d'en faire pari A 
ses Soeurs : 

Lu vierlle 6glise on bois a brk changée de 
place, elle est pn !igriedroiie avec la nouvelle 
eglise en pierres. Elle a 414 agraridie. EIle est 
diuisée en deux klages dans la n d  et en 
trols dtoges dons le choeur et la crorx, ce a t r i  

fait trois grandes classes pour les écoles 
parorssiales. une grande et même deux pour 
l'académie que nous commencerons cet 
au tomne 11 y auru en outre, une cuisine faite 
avec la sacrisile. un rtjectoire qu'on a 
o]ou!é, et un parloir, une co~?:rnunoutrl, un 
balcon, une cloclie poirr appeler les é/éues. . 
un hangar, erc Vous voyez que Hull se 
montre ei soi! bien faire les choses.1~ 

Mère Bruy$re n'avait pas attendu rant 
de satisfaction pour prendre une résolution 
qui enracinerait davantage la Congrégation 
dans le village de Hull : acheter un terrain, 
bâtir un  couvent, une école. Voici unextrait 
du  prochs-verbal des  dblibérations du 
Conseil général du 30 avril 1870 : 

. la Rhdreride Mére a proposé d'acheter 
un beau rerrain de cinq arpents sur la rivière 
Oriawa, d Huli, en lace du Couuenr et 
proche de la nouuelle &lAe b0tie par Ie 
Révértend PBre Reboul, qrie ce terrain si 
conuoriable éfait oflert à des conditions rai- 
sonnables. Que les R4~84rends PPres y 
feraient iransporter la uieille église en bors 
pour servir aux cloises eri otrendanr que 
nous puissioits y bâtir des koles .  En outre 
que nous ovions !'espoir d'y avoir une école 

5. Lucien BrauJt, Un sikcle d'administration 
scolaire 1866-1966, Hull, 1966. p 47 

6 Hyacinthe Charpenay, o.m.i., Lettre au P h e  
Aubert, 29 février 1872, Archive-s Deschate. 
leis, Ottawa. 

7. Hyacinthe Charpenay. O m i , Répcnse au 
questionnaire administratif de 1876. Archives 
Deschatelers. Ottawa 

8. Mère Elisabeth Bruyére, Circulaire du 26 
décembre 1869, Archives de la Maisori mPre, 
Soeurs de la Charité d'Ottawa. 

9. Pbre Tabaret. Lettre 3 Myr Guigues. le 15 
~uillei 1870, Archives j~roviiiciales O m IL ,  dos- 
sier Universiit d'oiiawa. 1870- 1871 

10. MBe Etisabetb Bru$re. Lettre Soeur Phe- 
[an. le 22 juillet 1870. 





rait ce qui manquerait de pierres, de chaux, 
de bois sec. Les Soeurs ayant examinf Ies 
raisons pour et conrre, I I  o &té déterminé d 
Itnanirniré que dPs cet hiuer Io Direct ricedii 
Couvetir de Hull s'occuperait jaire chor. 
ger toute lu pierre qu'elle pourrai! payer sur 
le lerrain destin4 a u  jutur Couuerii 20 

1875 : Le Couvent 
Notre-Dame-de-Grâce 

Et le Père Reboul se remet à i'oeuvre. II 
surveille de près la construction du couvent 
de brique rouge, édifié à l'angle des rues 
Alma (aujourd'hui NotrsDame) et Division 
{Saint-Jean-Bapt iste), avec facade sur la rue 
Division. La bâtisse mesure 40 pieds sur 80. 
Elle a deux étages et des mansardes : le 
premier étage a !Il,$ pieds de haut et le 2e, 
11 pieds.>] Des témoins l'ont vantée : *Elle 
avait grande allure. avec ses murspercésde 
larges ien&tres françaises. son perron en 
retrait, ses pelouses bien taillées et surtout 
son arrihre-plan de vieux arbres.$? Le Pére 
Reboul eut la consolation d'y voir entrer les 
Soeurs, les pensionnaires et les éIèves de  
I'Acadbmie, en septembre 1876. Un avan- 
rage qu'il ne (allait pas mbconnaitre : ((le 
nouveau couverit est bâti vis-à-vis le grand 
Couvent d'Ottawa, au point que les Soeurs 
peuvent se voir et presque se reconnai- 
tte.ii23 

Mére Elisabetli Briiyére qui avait tant 
désiré l'avènement de ce jour, ne fut pas 
prbsente A l'inauguration : le coeur &puis&, 
elle mourut le 5 avril précedent, à I'Bge de 56 
ans. Elle partit, comblée de réalisations et 
d'amour : etle avait fondé une Commu- 
naut&, qu'elle laissait riche d'oeuvres, d'ins- 
titutions et d'ardeur apostolique. Quant a u  
Père Reboul, i l  la suivit de près : i l  mourut A 
50 ans, le 2 mars 1877, en pleine mission 
apostolique, épuisé lui aussi par toutes les 
fatigues qu'un zéle apostolique inégalable 
avait suscifées. 

Ces deux bons serviteurs ne sont pas 
partis les mains vides : ils ont établi à Hull 
des institutions solides, dont la population 
bénéficie encore aujourd'hui. Puissent leurs 
noms survivre à jamais et de rnani4re tangi- 
ble dans une ville où. les deux, de façon 
différente, il ria sans dire, ont Qté des fonda- 
teurs, des pionniers. 

L'essor était donne; 13 pensionnaires 
et 96 externes viennent chercher au nou- 
veau Couvent leur part de connaissance e( 
de formation. A ce moment, 1'Qcole Saint- 
Etienne passe aux garçons et )es fiiles vont à 
t'école Saint-Antoine que le Pére Reboul 
avait enrichie d'une annexe terminée le II. 
septembre 1876. En 1885, I'école Saint. 
Étienne est abandonnée l'état de la maison 
ne perinettait plus d'y loger convenable- 
ment des classes de facon régulière. Les 
filles étaieni au départ mieux partagées, 
mais avec la construction du collége Notre- 
Dame, et l'arrivée des Fréres les garçoriç 
n'eurent plus rien a leur envier. U n  autre 
wdérangementfi les attendait. 

Le 21 avril 1880, la ville de Hull subit u n  
premier grand leu : l'bcole Saint-Antoine 
brflle en même temps que tout un quartier 
de la ville. Les filles se retrouveroni tempo- 
rairement à ['bcole Saint-Étienne ou au cou- 
vent, et pour peu de temps, car  le montant 
des assurances perrnii [a reconstruction 
rapide de l'école. 

Le Père Eugéne Cauvii-i, curé de la 
paroisse, faisait alors partie de la Commis- 
sion scolaire : il conçut le projet de recons- 
truction et el; surveilla personnellement 
I'ex8cutinn. Ce fut une magnifique maison 
de pierre selon S .H.  Lefebvre qui la décrivit 
pour la corninunaut6 : 

La nioison est en pierre et a trois érages. Le 
corps de la Iihiisse mesure 60 x 56 pieds et 
les ailes 20 x 60. La hauteur du preniier 
étage es1 de 12 pieds 11 pouces. Le deuxidme 
étage o 12 pieds et let roisièrne, 11 pieds. Dir 
maibesses y donnent I'insiructiun ù prés de 
800 enjunts *' 
Devant tant de  précision, peut on dou- 

ter du talent des femmes pour les m a t h h a -  
tiques? Et les Soeurs soni fibres d'enirer 
dans cette école qu'elles nomment fiére- 
mentnllÉcole Supérieure Saint-Antoine». 
On le sent rapidement à la simple leclüre 
des chroiiiques cornmunoutaires du tempç. 
Le 7 janvier 188 1, les classes logées dans des 
locaux de fortune emmenagent dans la belle 
école de huit classes avec en plus une  salle 
de rtsunion. C'est le vrai paradis su r  terre. Le 
11 janvier suiva nt, Monseigneur Joseph 
Thomas Duhamel vient b h i r  la nouvelle 
école et ckl2ibre une messe à laquelle assis- 
tent tous les élèves des Frères ei des Soeurs 
au nombre d'environ ctun milleii.'5 

1880-1888 : Deux écoles, une 
même communauté locale 

Hull progresse toujours: [ogbes dansun 
m&me couvent, les Soeurs eiiseignent soit à 
l'école paroissiale, soit A l'école privée. L'his- 
toire de ces écoles se confond dans les cliro- 
niques ef dans les souvenirs des anciennes 
tant l'entente était bonne entre ies deux 
groupes. 

Une initiative semble-t-elle promet- 
teuse, les deux écoles l'acceptenl d'emblée 
C'est une époque où le partage et la mise en 
commun semblent tout naturels. Ainsi, en 
janvier 1882, on instaure une classe de cou- 
ture pour les élèves de Saint-Antoine et de  
Notre-Dame-de-GrSce . le mercredi a p r h  
midi, on s'adonne A la couture ei au tt-icot. 
Les deux écoles ont acissi leur classe 
atiglaise qui parait bien i!iti'.gr&e ce milieu 
francophone.?+ 

Monsc~iyrieur Duhamel fait-il une utsite 
au couvent, les ecoles paroissiales sont 
représentées, on lui lit une adresse en tran- 
çais et l'autre en a~ ig la i s .~~  Les mbmes exa- 
minateurs visitent les deux écoles en 
dhcernbre et A la lin de I'annbe scolaire. 
Monsieiir I'inspecteur Aug. Gay leur fait 
passer des examens,?R et dans les deux 

écoles les resultats semblent trés conso. 
lants. Maitresses et directrice soni satis. 
laiies : (!Les &léues répondirent bien. Ces 
examens eurent le succès que nous en 
attendions,)) disent.elles modest ement.Zu 
Ces examens sont d'ailieurs très solennels. 
Les Péres Oblats, visiteurs de dro~t  des 
écoles de leur parojsse, les Commissaires, 
parfois des Frères et  certains parents 
accompagnent l'inspecteur ou le Surinien. 
dant de I'lnstruction publique. Les élèves 
subissent des examens oraux et bcnts sur le 
catéchisnie, la lecture, l'histoire, l'arithméti- 
que et d'autres matières au gré des exami- 
nai eurs La durée de l'examen peut varier : 
ainsi. le 27 juin 1882, la sbance dure toute la 
journbe et se termine par la distribution des 
prix. 

De cette époque également, les ancien- 
nes on! conservé de touchants souvenirs. 
Donalda Simon, une +!lève de ce  tempç qui 
(ut en communauté Soeur Marie-de.Lorette, 
nous en a laissé quelqiieç-uns par écrit. 

Les religieuses du Coiivent o!fraient aux 
élèves externes qiii apporrarenr leur diner. 
une bonne assiettée de soupe nioyennorit 
un sou, iI un sons dire que toutes en pre- 
naient poirr dix sous. celles qui le d6i;irorent 
avorenf u n  diner cor~ipler. Ces &lèves 
ouaieof accès ou même ré(ectoire qiie ~ P S  

pensionnaires. mois sur une foble 6 port. 
Une Soeur veillair sur toit/ ce petit mon& 
aflamé. Apràs le diner. les Elèves oies deux 
catégories alloieni s'amuser enserniile et 
prendre leurs Qbats dehors, s'iljoiscit b ~ a u  
ou d 10 salie pcir marivoisc t~rnpérat~ire. Le 
bocoge se trouvait ofi est ouiourd'hur l'en- 
{rie du Poni lnterprovrncial et s'4tendait 
ossez !oin c i  droite et a gauche. Pos iirie 
inaison ne liguroil la sinurt des fentes d'Al- 
gonqiii i is u gauche du Pont et du Couvent, 
e n  allant vers la Griiinea~r.3" 

Conime leurs consoeurs du Couvent 
rouge, les él&ves de Notre-Dame-de-Grâce 
et celles de  Saint.Ant oine raffolaient des 
congés, si courts soisnt.ils. Ces jours-la, la 
classe finissait A trois heures: les élèves 
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apportaient Ieiir goûter et toutes se ren. 
daient au bocaqe. 

conseille toutefois d'attendre que les interes 
séç en fassent la demande.34 

1887-1900 : Deux grandes dames : 
l'Académie Saint-Antoine e t  
l'Académie Sainte-Marie 

- 
Essayer d'exprrrner lu jourssance qlie cou. 
sair d routes les él4ves cet éudnemcnl esr 
irnpossib/e Toute cette jeunesse rojjoloit de 
ce congé en plein c ~ i r .  Psnsionnnires e! 
dléues du dehors Praient très unies.3' 

1890 : Un nouveau couvent, rue 
Notre-Dame. 

Cette fois, la Congrégation f i t  construire 
un cauvenl de pierre avec façade sur la rue  
Alma (Notre-Darne) C'est le deuxiéme cou- 
vent Notre-Dame-de-Grsce. mais celui-ci 
est exclusivemenl réservé aux religieuses, 
du moins, est-ce l'inteniion premi&re du 
Conseil. La maison fut bénite le 25 avril 
1890. Treize Soeurs y habitent, la plupart 
enseignent a l'école Saint-Antoine. La mai- 
son est vaste On y a meme des salles de 
classes que l'on propose en location à la 
Commission scolaire pour des ctasses 
paroissiales sous leur juridiction. Voici les 
conditions telles qu'on les retrouve dans les 
chroniques du Couvenr : 300 00 $ de loca- 
tion annuellement, par classe, ce qui inclut 
le togement. le chauffage, l'ameublement. 
l'entretien et le salaire de la maîtresse. L'of- 
fre est acceptée : en 1890, le couverit loue 
deux classes; en 1895. trois et en 1896, [es 
quatre classes sont occupées. 

Avec  la disparition de l'Académie 
Not;e.Dame-de-Grâce, l'école Saint.An!oine 
vit croître considérablement sa clientéle. 
Elle offre le cours complet sanctionne par le 
Bureau Central : en 1893, 10 $Iéves se sont 
présentées pour le diplôme d'Ecole Modéle. 
En 1895, ceite école comptait 13 classes et 
597 élèves. Enfin, couronnement de plu- 
sieurs annbes de service aux jeunes de la 
région, Sain[-Anfoine se voit conférer le titre 
d'Académie par décret du Département de  
I'lnstruction publique du Québec. 

Mais qu'avaii ce bocage pour être si 
attrayant? De beaux arbres : peupliers, éra- 
bles, piris, sapins et une vue attrayantesur la 
rivière sillonnée de voiles, de chaloupes. Et 
le traversier d'alors, le Laverdure! 

Oh' /es parties de bocage! Beaucoup de nos 
Soeurs ,  dgées muin t e n a ~ ~ t ,  on parlent 
encore mec honheiir et enthousiasme foui 
comme s'tk eirssent eii lieu recemrneni 

Et la narratrice ajoute : 
Pour quelques-unes. 1883 c'est un souvenir 
de soixante ans.3' 

Grace A I'iniiiaiive du Père Lauzon, 
curé de la paroisse Notre-Dame, Hutl t u t  
dotée d'une nouvelle école pour filles qui, 
par la suiie, joua un rôle de premier plan 
dans i'éducation des filles de notre région. 
Commencée en 1895, elle fut bénite solen- 
nellement le 13 septembre par Mgr J.-O. 
Routhier, V.G. et prit le nom de Satnte- 
Marie. 

Un dernier souvenir, d'un tout autre 
genre. Une religieuse mourut pendant 
l'année. 

Alors qiiand elle,br exposée. les Soeurs de 
I'Acodémie arn~nèren! a Ottawa par le 
bateau traversier les Pldues de ceite dgjunre 
afin de prier onprès de sa dépouille. Ce jiii 
uii 4v4netnenr. cor tfoir une Soeur morte. 
exposÉe. presque assise sur des  planches 
soureniies par des trdteaus, c'diait chose 
extraordinaire, sans précedenr polir les 
gens du monde. Aiissi /es ileues ont-elles 
longteinps parlé de celte exciirsionj~indbre 
0 la Maisoii-niére.33 

Les qiiaire classes louées du Couvent 
sont alors transferees dans cette école qui 
absorbe également les classes pius avan- 
cées de l'école Saitit-Anroine. Huit reli- 

Dès 1894, !a maison nécessite des 
dnnexes, et la cnmmunaut& [ait I'acquisitioti 
d ' u n  nouveau terrain pour y loger nos 
dépendances ccce q u i  occasionne de 
grandes depensesi) est-il not6.35 
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de Grâce. Hull, 1890.1900. I l  jüiri 1894. 

Une même metiace sembte toujoürs 
nous poursuivre : le 5 janvier 1895, nouvelle 
alerte : le leu est aux dépendances. Une 
grande partie de  la remise est brûlée. Et,  de 
nouveau, sans perdre courage, il faut répa- 
rer ce qui fut endommagé 

1888 : Une nouvelle orientation? 
Pour la deuxiéme fois, Hull est victime 

d'une conflagration. Lotie lois, le Couvent 
Notre-Darne-de-Grâce n'est pas épargné : I I  
n'avait duré que 13 ans. De la jolie bbiissede 
bnque rouge où coexistaient un couvent de 
rel~gieuses. un pensionnat et une académie, 
i l  ne restait plus que des ruine;. ?es pom- 
piers d'Ottawa étalent bien venus apporter 
du renfort pour empêcher I'tncendie de  
s'étendre, mais le vent violent transport a 
des étincelles jusque dans les pinsderriére le 
couvent. e! ce fut u n  nouveau brasier. Les 
treize Soeurs doivent sedisperser; celles qui 
enseignent A Saint-Antoine logent dans leur 
kcole, les autres s'en vont A la Maison mére, 
et les pensiotinaires éloignées de  leurs 
familles sont reçues au pensionnat Noire- 
Dame-du-Sacré-Coeur, rue Rideau, à Ottawa. 
Les exterries sorit admises à récole Saint- 
Antoine 

Apr6s l'incendie, Munseignsur Duha- 
mel rencontre Mère Demers, Supérieure 
gknbrale. au sujet des classes de Hi111 rele, 
vant de nos Soeurs enseignantes, II est 
dCcidé que 1'6cole Saint-Antoine continuera 
comme avant et la Cornniunauté louera une 
maison sur la rue du Lac (Laval) pour les dix 
Soeurs résidentes. Cependant, I'adminisira- 
(ion gbnérale de la Commilnauté décide de 
discontinuer l'oeuvre dti pensiorinat et de 
['Académie, dans l'intention de ne garder 
que les bcoles paroissiales. Tout en appuyani 
cette décision, Monseigneur Duliamel 

Mai 1.5'~: : < r i~ i ; l ' ~ -  d'r,!t.i.cs de l'Académie Sainr-Antartie. La flèche iridique Madame Clori;~ Lalléche- 
S;iric hc. 



CI,sse Ces 8 i~r!isi!ricr;~. d~ I'Acadeiii~e Saint-Antoine 
Assise, la 2e ;i droite, Madame Uona LaflGchc--Sanch~ 

gieuçes y reçoivent un geii plus d e  300 
éléves. La pc]~u!aiion crc i t  rapidement. Le 
12 septembre 1898, les deux Académies 
enregistrent au total 730 étéves; le 24 octo- 
bre, le nombre s'éléve A 805, soit 448 élèves 
a Saint-Antoine et 357 à Sainte-Marie, si 
bien q u e  le 12 décembre, une classe nou. 
velle s'ajoute d Sainte.Marie pour les 44 
éléves de surplus. Nombre qui ne parut pas 
trop &levé pour une seule classe si i'on en 
juge d'après la remarque (le la prdposée aux 
chroniques : «les quelques places vides ne 
tarderont pas à être rempliesn.36 

A ce momeni, les deux école5 sont 
complémentaires et offrent le cours régu. 
lier, a partir di1 cours préparatoire, avec les 
&tapes suivantes : 4e année : fin du  cours 
Pllémentaire; 6e annbe : fin du cours modéle; 
8e année : fin du cours supérieur. C'est 
cependant à l'Académie Sainte-Marie que  
sont regroupées les éléves du cours S u p é -  
rieur : 7e et 8e  années. Les dénominations 
peuvent nous surprendre si nous compa- 
rons les degrés du temps avec ceux d'au- 
jourd'hui. On ne peut mettre en parallèle la 
6e année de 1887 et celte de 1988. Au siècle 
dernier, les classes comportaient aussi des 
lettres : A, B, C. D, et, sans être uri cancre, 
une élève pouvait normalement passer, par 
exemple, de la 3e année D a la 3e année A, 
sans Btre dans la situation d'une doubleuse. 

Au début du XXe siécle, a p r h  30 ans 
de prksence dans Hull, inspecteurs, anima- 
teurs, commissaires et parents semblent 
très satisfaits du travail des Soeurs Grises 
dans les écoles. Le 22 avril 1900, devant les 
excellents résultats obteiius par les éléves 
des ecoles dirigées par les Soeurs, I'assern- 
blbe des Conimissaires vote une r&solutioii 
qui cliarge la Supérieure du Couvent, Soeur 
Sie-Emérentienne, de  ta surveillance ( d e  

toutes les classes tenues par les séculières*. 
Le Bureau lui accorde aussi une Soeur pour 
la seconder dans la correction des concours 
et pour servir au besoin de  suppl4ante en 
cas d'absence d'une religieuse. 

Les rouages sont bien engrenks; tous 
les espoirs sont permis, et pourtant ... 

1900 : La pire des conflagrations 
Le 26 avril 1900. C'était jour de congé. 

Les Soeurs aperçurent une fumée &paisse 
du cc3tb de l'Académie Saint-Antoine. 
Quelques-unes s'y rendirent en toule hbte. 
mais il &tait trop tard. Seul un piano et quel- 
ques livres furent sauvés.37 

La ville est en leu. Plusieurs tbmoins 
ont fait la narration de la pire conflagration 
que la ville de Hull ait connue. Ce fut vrai- 
ment u n  abîme de dksolation. 

I l  ne restait plus que I'AcadéniieSainte- 
Marie pour recevoir toutes les 4lèveç de la 
vÏlle 

1897-1969 : Rayonnement de I'Aca- 
démie Sainte-Marie 

Née A la fin du siecledernier, survivante 
du grand feu de 1900, I'Acadérriie Sainte- 
Marie était bien décidée à vivre et & grandir. 
Ses débuts sont prometteurs, comme le 
rappelle Soeur Paul-Émile : 

LrAcad4mie ne tarda pos d s'imposer 
comme un ~driioble centre culturel pour la 
genteléminine de la uille. Si les arts dbgré- 
merir y fieurissaien1 comme il c:rini;eiicit! à 
tine acaddi~iie - C mot sonnort haut en ce 
temps-lb - les diplAmes de Ilnsir~iciion 
publique que décrochaient choque onnéelo 
rnajoritk des jinissan~es les luisaient reclter- 
cher comme enseignantes dans les écoles 
qui sbuuraienl un peu partout ou profit 
d'irrie population industrieuse de croissance 
raprde. 3" 

Elle a déjà des finissanies : 
En 1901, brevet académique : 1 éléve 
En 1901, brevet moddle : 12 6léves 

En 1909, avec l'ouverture de  l'École 
Normale, elle se sent menacée dans ses 
classes les plus avancées : désireuses de 
faire donner a celles qui s'orientent dans 
I'enseignement la meilleure formation péda- 
gogique et lit tbraire possible, les mait resses 
dirigent leurs meilleures élèves du c6tl  de 
I'tcole Normale. Pour les favoriser, une 
entente est conclue le 5 septembre 1912 : 

Les éléves de l'Académie Sainte-Marie 
seront admises gratuitement au cours 
modéle et académique de l'École Normale 
e n  considkrat~on de la somme de 350 00 $ 
payée par la Commission a titres de salaires 
pour une Soeur maîtresse de la classe 
modèle et une de  la classe académique. 
Treize éléves pouvaient ainsi devenir nor- 
maliennes, mais il y a une restriction 

iiToute unité normalienne ou~dessus de 
ireore (13) sera tavde d la Commission sco- 
laire ou pnw de Iiuit (piastres] pur onnée.ii3' 

I I  ne s'agissait pas ici, comme on l'avait 
cru d'abord, de  recevoir gratuitement des 
éléues de Sainte-Marie A l'école annexe 
d'Youville, m&me si d e  fait, certaines le 
furent : 

({Cependani, dans I'int4rPf des dites éldues 
de I%cole Normale, nous avons odmcs les 
dléves de I'Acad&rnie oyont Io copocitd et 
1'6ge requis ci l'obtention du dplôme klkrnen- 
taire a la fin de /'année de Ieur entrde d 
/'École Normole. b4o 

Quant à celles qui n'avaient pas de  goût 
pour I'enseignement elles préféraient rester 
à l'Académie, oh I'on pouvait suivre un très 
bon cours commercial. Une autre orienta. 
tion favorisait les kléves : l'enseignement 
ménager avec un programme et des cours 
bien équilibrés. 

Ce transfert de leurs meilleures éléves 
ne fut pas prisé de tous et de toutes : c'étai1 
une amputation que I'on ressentit vivement 
el  dont o n  l i t  tacitement le reproche aux 
autorités de L'École Normale, en quête de 
recrutement. 

Bien située à I'ornbredu clocher parois- 
sial, l'Académie Sainte-Marie a toulours pu 
compter sur la prksence el l'appui des Péres 
Oblzis, ses fondateurs et se5 protecteurs. 
Ils ont travaillé avec un zèle infatigable 
auprés des enfants d e  ce t te  dcole, q u i  
connut des années florissantes et fut pen- 
dant longtemps la {(reine)) des écoles parois- 
siales de la cité de Hull 
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Et les Soeurs le leur rendaieni bien. O n  
pouvait toujours compter sur [eur participa- 
:ion lors des M e s  religieuses ou civiles, ei 
dans le déroulement quotidien de la vie 
paroissiale. C'est ainsi qu'on vit reuenir, 
comme enseignantes, d e s  anciennes d u  
couvent Rouge et de Saint-Antoine et d e  
Saint-Etienne. Entre autres, S. St-Norbert, 
qu i  de 1890 A 1896 ase dbvaua exclusive- 
ment A la prtlparation des gremiéres com- 
muniantes A Sainte.Marie». De 1910 A 1916, 
elle devient titulaire d'une deuxiéme annke, 
au temps <<où les démonstrations patrioti- 
ques et religieuses, A l'occasion d e  la Saint- 
Jean-Baptiste, de la féte duSacré-Coeur, de 
la clôture des grandes retraites paroissiales. 
S. Si.Norbert est l'âme de tous ces déploie- 
ments offerts par les écoli&res d'alors.fi4i 

En 1916, la villecélkbra le centenairede 
la fondation des Oblats. ~Hu l l  vit s e  derou- 
ler, par les rues de la ville, un rosaire vivant 
conçiituk par plus de deux cents fillettes, 
vêtues en blanc, de pourpreou d'or, portant 
un bouquet de roses de  mêmes tons, sym- 
boles des mystéres de  la joie, d e  la soul- 
france et de  la gloire. En tête, un groupe 
dessinait la croix. Quinze groupes diffkrents 
reprbsentaient les Gloria Patri. Le double 
défilé de chacun des chapelets se réunissait 
au point voulu.n4' 

Semblables déploiements s e  renouve- 
11irent souvent. En plus d'une imaginâtion 
fbconde, il fallait aux Soeurs un coeur géné- 
reux, capable de s'imposer un h o r m e  sur -  
croît d e  travail et un savoir-faire peu 
commun. La confection des costumes, des 
Beurs, des divers symboles, l'ex6cution du 
chani,  de la parade, requéraient de l'habilité, 
de la voix et une graiîde varibtk d e  talents. 
Les jeunes Soeurs  étaient heureuses de 
seconder  leurs a înées  et  leur p rksence  
transformait ces  corvées en vbritables Iêtes 
fraternelles 

En 1924, la bât isse de douze  (12) 
classes était insuffisante. On construisit une 
annexe qui lui permit d'en avoir vingt-quatre 
(24). De la rive antarienne de  l'Outaouais, 
on pouvait admirer c e  bel édifice de pierre 
grise surmonté au centre d'un clocher élé- 
gant, qui est actuellemetit la propriéié de 
l'Université du Qukbec. 

Les religieuses oeuvrant A Sainte-Marie 
ont toujours cherche B c e  queleur 4cole ait 
le ptus haut ccstandingii possible. Et leurs 
efforts ne furent pas vains : leur école pou. 
vait se mesurer favorablemeni avec les 
autres du m&me niveau dans la prouiiice et ,  
A bien des poiiits de  vue, ne le cédait en rien 
A s a  concurrente, en qui elle vit parfois une  
rivale, ~ ' E c o ~ e  Normale Saint-Joseph. 

Soucieux de donner A leurs écoles une 
orientation de qualité et un essor constant, 
les Curks de  Notre-Dame sont souvent 
intervenus pour I'oganisation et  le b o n  
dbroulenient de la vie scolaire, notamment 

pour le choix des directrices et  le maintien 
de certaines enseignantes qu'ils jugeaient 
ccindispensableç A I'kvotution de I'oeuvreii. 
Ainsi, le Pére Bourassa écrivait des  lettres 
élogieuses pour transmettre une demande 
~mpérative : 

«Puis-le au  moins rnsisrer pour ne pas per- 
dre celles de nos Moitresses que j'cstime 
ind~pensables au progrès de nos classes7 
Elles se nomnietif , Soeur Maire-Cldophos, 
Soeur Soin!e.Auriemmo, Soe~cr Chorles- 
Eiienne et Soetrr Saint-Gustove.»~ 

Les trois p remières  enseignaient  à 
l'Académie. 

Les gens veulent des Soeiirs Grises A 
Hdl. A l'instar de ses deuanciers, le Pére P. 
Bourassa ne néglige rien pour I'bvolufion et 
le bon majniien non seulement de I1Acadb- 
mie Sainte-Marie, mais aussi des écoies 
paroissiales de Hull. Ses démarches auprés 
de la Supérieure génbrale du temps, M$re 
Saint.Albert, sont habiles et pressantes. Le 
bon Père Curé eçi visiblenient trQs satisfait 
du travail des Soeurs : 

Le 22 juillet 1 925 
Permertez moi de uous dire que comme 
c u r i  et comme mrnmissorre d'dcole. je n'ai 
que des louonges a adresser à vas reli- 
gieuses qui se dévouent d l'rmtruction de 
nos enjonls, dans Notre-Dame Ellesjont ici 
une oeuvre admirable et s e  montrent de 
dignes filles de Mére dYouuil1epor leur zèle. 
leur boii espri! et leiir sauorr-jaire. Ce sont 
precisément ces qualires qu i  me ]ont inter- 
venir prPs de uous d l'heure prdsenre; je 
iiens b éloigner le plirs possible les chonge- 
rnen15, cetie annde "l 

Le 2 juii!et 1926 : 
Les succéç remportés pur nos deues, a u  
cours de I'onnée. disent combien nous vous 
devons de leconnoissonce. Nous souhai- 
tons voir nos Ecoles enregistrer de nou- 
veaux sucçés C'est ce qui rn 'uméne à VOUS 

Ocrire la présente lettre 4i 

Le 20 ruillet 1927 
A la procharnemsernblée de la Commrssion 
scolaire de Hull, ilsera quesiion de i'engoge. 
ment des nouvelles insiituirices. Comme 
nous donnons tou~ours Io prdjcirence aux 
religieuses de votre communoutb. il nous 
serait ugrdable de savoir si  le nombre des 
Soeurs enseignantes dons Hull sera aug. 
men!&, cette onnbe. Deux religie~~ses , une 
pour RsbouI ou Saiiite-Maire et hurre pour 
la nouvelle kcole Laverdure, dans Wright. 
ville. jeroien! bren notre ajjaire 

Je ne uoudrors pas mettre I'Administrairon 
géndrale dans I'emhrras mais si parmi 1 ~ s  
nouvelles pro,ksseurs il s'en trouvait de dis. 
ponrbles, leur venue h Hull serart fort appré 
crPe 4 6  

Le bon Pére Bourassa eut  gain d e  
cause. En 1929, au moment d'ouvrir une 9 e  
année A Sainte,Marie, i l  revient à la charge : 

Je n'or pas besoin de V O ~ J S  dire que je tiens 
Iieuucoup d confier tou!es les cluses supé. 
rieiires de i'Acad4rnre C? des religieuses 

Et par voie de consPquence, s'il nese trouve 
pas a I'Académre. ù l'heure actue!le, de reli. 
gieuse s~ijJisammenr preporge, nous es& 
roris qu'un &change nous  vnudro cette 
jweirr insigne,d: 

41 Nbcrologies, Soetirs de la Chant6 d'Ottawa, 
1945-1950, Torne V, Maisoii mkre. Otiawa 
1985. p 155. 

42. lbid p 156. 
43 Lettre du Pére Philémon Bourassa d Mére 

Saint-Albert, le 2 p~iller 1926. Archives Descha- 
telers, Ottawa 

44. Letire du Pere Philemon Bourassa à Mére 
Saint-Albert, le 22 juillet 1925. Archives Des. 
chatelets, Qtiawa 

45. Ibid., 2 juillet 1926. 
46 Lettre du Pére Philémon Boiirassa A MEre 

Saint-Bruno, 20 juillet 1927. Archives Descha- 
telefs, Oi tawa 

47 lbid , 8 avril 1929 

Écale Norma!e FI rk id~nce  des Religieuses. Hull. P Q , 31 dCc. 1931 



Au service d'une population majoritai- 
rement ouvr:ére et appuybe par une Corn. 
mission scola:re dynamique. les Soeurs 
essayent d'élever aussi haut que possible le 
nive..::. i i ~ s  études des filles : le 3 septemiire 
1924. c'est l'ouverture d'ui7.e septiéme 
année avec cours d'enseignement mena. 
ger.48 L'année suivante s'aloute une hui- 
titine, en 1929, c'est la 9e; l'Académie 
conipte alors 23 classes. A partir de septem. 
bre 1939, elle a des éléues de 10e et de l l e .  
Et en 1950, le cycle est complet, de la Ire A la 
12e année. 

Pendant toute sa durée, cette école a 
maintenu son idéal de cutiure; en plus d'un 
enseignement régulier sérieux, contrôlé de 
pr&e war les directrices et leurs adjointes, 
elle a tenu A ce que ses t.léves reçoivenl ce 
complément de formarion qui en ferait des 
personnes cultivées. 

La batine diction y est à l'honneur et les 
cours se &turent par des concerts.49 Une 
tradition s'instaure qui voit peut-éire son 
couronnement dans le succhs obtenu par 
une éléve de l'école au to~irnoi oratoire orga- 
nisé par la Jeune Chambre de Commerce 
de Hull, pour les éI&ves de 12e secondaire, le 
25 février 1964.50 

On cherche aussi A y développer le 
goût de  la lecture, et l'école veille B enrichir 
sa biblioth&que, la plus ancienne clu district 
scolaire, puisqu'elle avait été inaugurée par 
Monseigneur Duharnel le 6 février 1901. 
L'événement est conservé aux archiueç 51 

Une tradition d'enseignemenl sérieux 
s'est instaurée dès les débuts : les inspec- 
teurs sont satisfaits de  leur visite. Les éléves 
obtiennent 5es succks, ta presse en est 
l'écho : 

ir  ..nous les remercictis de l'honneur quelles 
joni re)a!/itr sur toute Icporoisse. Cesont les 
diones Ji!lcs des Rkc'rendes Soeurs Grises 
dé. la Crow er, en les fdlicitont, nous jélici. 
tons les dévouées religieuses, tout sp2ciale. 
menr et tour ajjec~ueusemcni RBvBrende 
Soeur Soint~Thainos-d'Aquin qui. avec ses 
vertus et ses talents habituels, a su luire de 
ses jeunes jilles de dignes insfitutrices de la 
jeunesse; et de plus, i l  e ~ t  à remorquer que 
pas irrw seille des élèves prépardes par 
Rduérende Soeur Suint-Thornus-d'Aquin 
pour lojrançais et RPvQetide Soeur Joseph 
du Sacré-Coeur pour l'anglais, n'u failli 
depuis nombre d'ar~nées.i~~ 

La distribution des prix. dans la sale 
Notre-Dame, était la grande tête de ctfin 
d'ann0e scolaire». Les journaux en reii- 
daient compte avec beaucoup de dktails et 
d'éloges. I I  y avait d'ailleurs tout un pro. 
gramme d e  proclamations de succés et 
d'honneurs, entrecoiip6 de saynétes, d'opé. 
rettes, de gymnastique et de musique. Les 
diplômées y ont longtemps reçu médailles 
d'or et couronnes; dés 1963, on décernait la 
médaille du lieutemeni-gouverneur.53 

La renommée de l'Académie Sainte- 
Marie ti'était pas surfaite : I'école a fait ses 

preuues et ses anciennes lui sont restPes devenue kcole primaire et le demeurant jus- 
irks aitachées. Pour resserrer leurs liens qu'en 1963, avec comme seule et dernier@ 
d'amitié, elles ont fondé, le 6 mai 1928. une directrice Soeur Cécile-de-Rome. 
association des anciennes de  Sainte-Marie 
et de Saint-Antoine, l'histoire des deux Deux bcoles, l'une primaire, l'autre 
s'Ptant en quelque sorte coiifondue d partir secondaire, de ta même institution . .**- de 1tcYI. 

Du début à la fin de son hisio~re, l'Aca- 
démie Sainte-Marie sera sous la direction 
des Soeurs Grises, seize (16) directrices s'y 
succbderont : 

1897 Soeur Marie-Anne Raby 
1900 soeur Sainte-Émérentienne 

Soeur Sainte-Alodie 
Soeur Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
Soeur Saint-Thomas-d'Aquin 
Soeur Sainte-Foi 

1927 Soeur Saint-Elphège 
1931 Soeur Anne-Marie 
1938 Soeur Thérèse de Saint-Augustin 
1910 Soeur Saint.Florian 
1944 Soeur Marie3téphane 
1945 Soeur Pierre-Célestin 
1947 Soeur Jeanne-de.Do!nrémy 
1953 Soeur Charles-Étienne 
1961 Soeur Ckcile-de-Rome 

En 1958, I'Acadétnie Sainte-Marie auait 
enregistré 787 éléves; 222 au cours supb- 
rieur, de la Be à la 12e; 565 au cours é!émen- 
taire, de la Ire, à la 7e. Le 9 avril 1959, en 
vertu d'une décision des Commissaires, 
l'kcole perdra  son nom d'Académie et 
deviendra l'&cote secoridaire Sainte-Marie.54 

evoluent d'une façon indépendante : depuis 
1961 , dans les deux cas, une Soeur Grise en 
assume la direction. Apres 28 ans de service 
dont 13 comme directrice, Soeur Charles. 
Étienne se r e t !~  e de l'ccole Immaculée. 
Conception en  jui:? 1964; elle sera remplacée, 
par Soeur Isidore-Marie, dernière Soeur 
Grise à diriger cette école et qui le demeu- 
rera lusqu'en 1967 

Ainsi, de 1897 à 1969, pendant 72 ans, 
les Soeurs Grises de la Croix (devenues 
Soeurs de la Chariib d'Ottawa) se devoue- 
rent nombreuses et entreprenariies dans 
l'Académie Sainte-Marie, où elles étaient 
dksirkes et où elles ont donne tout ce que 
leur amour des jeunes, leur volotité de 
contribuer à la promotion féminine, leur 
conviction de faire une oeuvre dStglise prio- 
ritaire ont pu leur dicter. Leur souci hi1 aussi 
de conserver a la ville d e  Hull, et à la 
paroisse Notre-Dame. une école qui n'aurait 
rien A envier aux écoles privées ou à celles 
des autres villes du Québec. 

48 Chronrqueç de I'AcadPmie Sainle-Marie. Hull, 
3 septembre 1924. 

49 LE DROtT, Ottawa. 6 juin 1929. 
En sentembre 1959. [es élèves de Ire. 50 Chroiiiqiies de l'Académie Sainie.Marie, Hull 

2e  et 3e s ' i n  vont à l'école ~ e t o m t e :  i l  reste 25 fkvrter 1964. 

24 claçseç et 626 &léves. peu peu siorga- 
51.Surte des Chroniques du  Couvent Notie 

Damede Grâce, 1900-1928 6 fP\.rter 1901 nise une école se limitant au secondaire. Ce 52 Le Temps, le 16 août 19U2, 
sera chose faite en septembre 1961. les Soeur Saint Thornasd'Aquin fut maltres.;e du 
élèves des classes supérteu;es s'en vont, rue cours SuniPneur nendant 15 ans. 
Laurier. dans la nouvelle Ecole secondaire 53. Le bid. ' 

Immaculée-Curiception; les élèves logees à 54. Chroniques dc l'Académie Sainte-Marie, Hiill, 

l'école Lecomte reviennent a Sainte-Marie, p 19 b 27. . 

Lléve~ (IL cours  mixlele 1.16 i Y 1 7 .  dans la cciür de ~'Lcole Normale. 
Saurce ArL, i i i ,es  e.crilr Sr .!rjs@;~k 



1909 - Deux écoles complérnen- 
taires : I'Ccole Normale Saint Joseph 
et l'école Annexe Youville 

En 1902, le Conseil de I'lnsiruction 
publique présentait au Gouvernement un 
voeu, celui de fonder à Hull une École nor- 
male pour les jeunes filles qui se destinent à 
l ' e~ i se ignernen t .~  Des démarches s'amor- 
cent. 

En 1906, Monseigneur Joseph-Thomas 
Duhamel qui considérait I'kducatiori de la 
jeuneçse comnie un devoir prioritaire de son 
ministère, s'entretint avec le Père Duliaut, 
curé de Notre-Danie. des  avantages q u e  la 
vaste partie québécoise dudiocèse retirerait 
de l'établ~ssement d'une école normale dans 
Hull. Les Soeurs Grises promirent leur col- 
laboration. U n e  çorrsspondance s'btablit 
avec le Déparlernent de l'Instruction publi. 
que. Qui fournirait le terrain et la bsrisse? 

Lors de l'ouverture officielle d e  ['École, 
l'honorable P. Boucher de la Bruyère rap- 
pela la genése de cette fondaiion 

Ici. Q Hull, il fallait Ic cnncolirs des Soeurs 
Grises de la Crorx. i i  le jollail rion se~i lr . :  
pour ens~,igner les iiarinoliennes, rnais 
encore pour bdtir cette ,~ioisori Et ce 
concolrrs riul/arf pas sons siriirfices pdcir 
niaires. En efier, encore qrie I'aiincorron du  
Goitvememenr soli ben gdt~éreuse, corifes- 
sons-le hauienierit, bien généreuse, dis-je, 
elle n'@torr pas poirrtont assez éleu4e pour 
reticontrer les ddpençes régtrlières dellnsti. 
ttifiori et payer les intdr&/s dii capital de 64 
000 00 %, investi dons ce bel Bdfïce scolaire. 
E!ifin I'entenre se iir en ~lousrntire 1907 ef k 
conlrc~t Jui signé enluiri 1908 Monsinur I'or- 
chitecie Brodeur doni le tulenr ~i'est pas à 
lorier. tant i l  est moirifenonl connu el oppré. 
cid. donria les plons de ce!te ccole norrnole, 
et Messieiirs Corori et PPpin. srrrreprencurs 
~nidligents et diligerits. mirent debout cette 
ninison de pierre et de cristol, ceft e nouvelle 
Alnia Mater des norrna1ienr:es 

A côte des tiams des rkvgrendes Mères 
Demers, Kirhv. Duhotnel q i ~ i  etirent 6 trai- 
ter aiicc le Gotiuerriement, je dois trfscrire 
dons cette premiére page de nos nnjiales les 
rioii15 des révérendes Soeurs Soirif-Urbain 
ei Sainr.Alberr, celleci. Directrice de I'Eco!e 
iiormale et celle-là, SlrpPneure de 1oMai.con 
des Soeurs Grisos à Hull: elles ont porté la 
fatiglre priticipule des labeurs rie I'instolb- 
ilon ei de I'rirgnnisatiori de cetic Institl~tion 
Et combien celte fâche Ju! occoblante et 
cepetidorif odrniroblement accomplie, le Ie 
sais, moi, qui eri f i ls  /'c*nliiii fémoiri.s" 

L'engagement c o m m e  principal de  
I'abbe Sylviu Corbeil, professeur au Sérni- 
naire Sainte-ThérPse, était accepté. C'était 
uiie garantie de succès.': L'emplacemerit 
est dejà tout indiqiiC : sur  la rue Notre- 
Dame, à cbi é dii couvent de 1890. Le 30 juin 
1908, on commence à creuser et i'on voit 
s'édifier une belle conç i ruc t~on  en pierre 
aussi imposante dans ses ditnetisioris que 
dans la parfaite appropriation de ses locaux. 
En juillet 1909,les Soeiirs n e  peuvent chô- 
mer : leurs vacances, ce sont les corvées de 

Pr-r i i i ic i  qi :~iirie C I L .  i i i i i  in-!.:liei-11-it.5 <i:.t . i  Ic I ' r l ~ ! i ! p ~ ' i  ! ~ t > d ~ l t e i ! ~  : I'.bi)td S C I V I ~ )  Cor?lin!J, <::, i(.lITJ 

Li twui, de g i ) ~ ~ t > i '  a droi ie . Socur 5airii-Allieri, Mère Sniiit.Erürio. 2e rangée. a c!roitc . Soeur 
Marie-de-la.Miséricorde 

couture, de nettoyage et de déméinagemeni 
pour que l'école puisse recevoir ses pen- 
sionnaires et  ses exterries. 

II fallait des enscigrianies : la Congréga- 
tion des Soeurs Grises y pourvut. 11 fallair 
aiisçi d e s  élèves ei la Providence s'en est 
m&t&e. Comnie le rappelait élégainment une 
Pléue de la premiQre heure, Madame Jeanrie 
Moquin-Lessard, lurs des fetes du centen- 
naire de I'institutiaii 
L'école Normole naquit un jour de la iéna- 
cité d'un bon abbk. 

C'éruir la jiri de l'été 1909, la consiruc- 
lion de I'.&o/P normale érnit complétée. les 
del ix  titulaires, principal et professeui-,  
riomrnés, tnais pas d'élèves. .. 

M. {'abbé Sylvio Corbei!, décotrrogé de 
ce que les inacrrpliuns ne se jatsaiei~t pas, 
s'amène ci la Commission scolaire. ei 
demande des jeunes filles pré tes  ù entre- 
prendre leur cours d ' i n ~ l i f u t r i c e ~ .  O n  les lui 
reluse. 

Mais ce bon prêtre étarf renace, et stir- 
!ouf conjiar?i c z r :  la Provrdence II s'adresse 
donc à Sf-Joseph, et leprre de luiaidcr dons 
une i~otivelle tsnlative uupres d e  MM. les 
corninissaires. Notrueatr refus. Mais St -  
Joseph veillai[. et pur de noilveaux orgu- 
rnents de l'abbé Curbeil, ori confie à I'fcole 
normale qlielques jeunes jilIes désireuses d e  
p » u r s ~ ~ i ~ . r e  I'ideaI qu1 leur était oJerr. 

Quelques éIPves des 7e  et 8e années  
des ecoles de la urlle de Hull, lin peu de 
recruterneni dans les villages environnants, 
des parents des religieus~s de t'institution, 
et l'gcole n o r m a l e  ouvroir enjin foures 
grandes ses portes, à une génération vieille 
a~ilourd'hui de cinquarite aris! 

Puisse St-Joseph continuer ulxc le 
même acharnenieri! les niênies s~rccès, son 
oeuvre d ' d t i c a ~ i o n ,  et nos(illes, nos pet ire^- 
iilles fêteront le Ceritenaire de I'inslirufion, 
auec le même souilonir, le inêmeamour que 
leurs grands-i-riumaris de 1909. 

JEANNE MOQUIN-LESMRD 
Éièva 1909-1910 

Le 10 septembre 1909, mPme si la mai- 
son n'eçi pas terminée. c'est l'entrée de 32 
élèves, dont 26 riormaliennes; 10 élèves au 
cours académique; 10, au cours mod8le; 7,  
au cours élémentatre et 5, a u  cours prépara- 
ioire.5'Le même jour, c'était aussi la tonda- 
tion de l'école annexe Youville auec trois 
ctasses pour filles et garçons. La premiere 
leçon d'observatton a lieu quinze jours pl~is 
tard dans les classes annexes. Ces classes 
serviront d'application aux normaliennes et 
formeront une vkritable école modèle qui 
s'eririchira progressii~ement de tous les 
degrés du cours &lémentaire et d'une classe 
maternelle. Nombreux sont [es hommes et 
les femmes de Hull qui s e  disent fiers d'avoir 
fréquenté cette Ecole annexe. et qui se SOLI. 
viennent du chant d'ouvertiire de leurs 
searices ei fêtes annuelles : 

55 M le Suririiendani de I'lnstrurtion publique. 
l'honorable P Boucher de la Brnyére. Ouver- 
ture dficielle de I'Ecole Normale, Annuairede 
I'Ecole Normrile %int.Josepti, Hull. na  1, 
1910. p 9 

56 Ibid.. p 10 
57 Smur Paul-Eniile, R6niriiscerices. op ci[. p 3 
58. Jeanne Moquen-Lessard, Programliie Çouve- 

nir. Jubile, École Normale d e  Hull. 1959. p 35. 
59 Chroniques de I'Ecole Normale Saint-Joseph 

1900- 1928, p. 83. 
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Cc;iirs pierricr8:iij: e 2~ année 1927- 1928. 

Nous sommes la gronde Jarnille 
Que l'on nomme /'École annexe; 
Dans I'pcole Norinale brille 
Ce lin et beau joyau connexe. 
Jolis barn bins, belles Jillettes, 
Beaux gros garçons, pleins de lacon, 
Et demoiselles jeunes et belles, 
Forment l'école dont on raflole. 

Aux normaliennes, o n  donna une 
devise : {Per angusta, ad augustan : ((Par du 
labeur, à noble buiii 

Ce programme exigeani, les Soeurs 
Grises l'on vécu avec foi et courage. Ici des 
noms de pionni$res s~i:gisseni qu'il nous 
semble nécessaire de citer : 

tcsoeur Sainf.Albert,  premi6re direc- 
trice et Juture S111x5neure générale. Femme 
de réte ct argaii içatrice hors pair, elle sém-  
ploya à jeter de5 bases solides, donnant à 
son école une orientation progresçiue qui ne 
s'est jomais rrilen?ie.ii 

((Soeur Saint-Bruno, directrice de 1912 
2i 1923. Femme a la direction sage et éclai- 
rée, Jemrile airrir;e de ses éléws qui lui ont 
conservé tolite leur aflection. Elle aussi 
dcuiendra supérieure génbi-ale >) 

ctÇoeur Marie-de-la-Mixjiicorde. d'abord 
enseigr~ante ù l'École Normale, puis direc- 
irice à deux reprises. Femme maternelle, 
originale et ar-r!ste, ellic a laissé le souvenir 
d'une grande pi& et d'une discrète généro- 
sité.)) 

L'implication de ces directrices lut laci- 
litée par l'appui et le travail sbr~euxdes Prin- 
cipaux qui les ont secondées dans la ligne 
qu'elles avaient adoptée. Chacun a laisse 
une empreinte bien personnelle quiapermis 
à l'École Normale de grandir et de  rayonner 

dans tout l'Ouest quhbhcois Le [ondaieur, 
I'abbé Sylvio Coxbeil (1909- 1928) eut le 
souci de former des lemmes capables de 
penser correctement et de bien écrire : Sa 
<rNorrnalienne en Belles-Lettres* les a sui- 
vies et aidées quand elles durent met ire en 
pratique ce  qu'il leur avait si méthodique- 
ment enseigné. Le deuxiéme princjpal, M. 
l'abbé Paul Courte, (1928- 1933), s'appllqua 
h former des chrétiennes bclairées, dési- 
reuses de s'engager dans leur milieu. Et 
l'école se souvient encore de l'honneur qui 
lui a ktk conféré en ayant comme troisihme 
principal, Mgr Joseph Charbonneau { 1933- 

1939), qui devint successivement éveque de 
Hearst et archevaque d e  Montréal. Cet 
homme sage et doux, à l'intelligence ouverte 
et pratique, inaugura des cours de philoso- 
phie et de théologie. organisa des cours 
d'été pour les religieuses et accepta de diç- 

penser lui-même des cours, malgré son ira- 
vail de Vicaire général du diocèse d'Ottawa. 
Son successeur, M. l'abbé Paul Desjardrns 
qui  fut principal pendant 17 ans, de 1939 A 
1956, s'employa A hausser le niveau des 
é t u d e  littéraires et ces longues périodes 
d'entrainement et d'exercices. Les sujets 
traités oni varié selon les époques, ils furent 
souvent ambitieux. 

On y compare les civilisations, et leurs 
méthodes : 

L'École d'Aulrefois et l'École d'aujour- 
d'hui (1920); 
L'éducation au 17e et au 20e sihcle 
(1950); 

Le féminisme est un sujet favori : on le 
traite en 1922, p i s  1924, en préçence de 
l'honorable Cyrille Delage, qui est ver,.. 
accompagné de ça femme et de ça fille. 
On y revient encore en 1952. 
On y confronte des écrivains : 

L o u i s  Veuiilot et Frédéric Ozonom 
( 1  945) 

des politiciens : 
Mercier et Chapleau (1949) 

des savants : 
Louis Pasleur et Madame Curie (1942) 

des hommes céllbres . 
Alexandre et César (1948) 
Louis XIV ef Napoléon l er ( 1  946) 
des héroïnes de la littérature francaise, 
dans le théâtre de Rocrne et celui de 
Claudel. 

011 s'arrête aussl à des problèmes contem- 
porains . 

Presse ou radio (1950) 
Parlons-nous Jrançais ou canadien7 
(1  951) 

Conscientes des bienfaits d'une iniiiation d 
l'art dramatique, les Soeurs <cexercentii cha- 
que année une pikce qui met généralement 
en vedette des tales féminins - ce q u i  s'ex-  
plique aisément d'ailleurs dans une école 
rkservée aux Iilles : 

En 1936 : ~Bathilde, reine de France)), 
drame historLque en cinq actes, 
E n  1947, itl'Eylantineii de E .  Boulay, 
drame biblique e:: quatre tableaux; 

i En 1948, )>Sainte Claire au jardin)); 
En pkriode de guerre, ce sera  ((L'Es- 
p~onneji (1943). 

A l'époqueou les mleurs familiales iraditïon- 
nelles sont hbranlées, ce sera (Gardienne 
d'amounb dYvonne Estienne, pièce A thése 
siir le divorce (mars 1959) et «Lacombe aux 
oiseaux», drame social du môme auteur 
(mars 1961). 

Pour la mise en scéne et les décors, les 
Soeurs ont recours à des spécialistes et à 
des artistes, qu'elles trouvent le plus sou- 
vent chez leurs consoeurs. 

A d'autres moments, des expositions 
s'organisent. L'une des plus imposantes fut  
l'exposition de livres et de revues de langue 
française qui dura trois jours, les 4.5,6 mars 
1961.60 



Une réalisation A citer, tant par la qua- 
lité de son organisation que par la perma- 
nence de sa vjtalité, c'est l'Amicale des 
anciennes; crehe en nov. 1922, elle se  don. 

La Communau té des Soeurs Grises 
vient de se  charger d'une lourdedetteque la 
crise &conamique ne viendra pas facilemclnt 
renflouer. 

U n  nouveau cours s'ajoute en 1937 . le 
cours supérieur avec 2 élèves. En 1935, le 
nombre de normaliennes est de 76; 11 ans 
plus tard, i l  s'él&vera à 143. Quant 3 1'Ecole 
Youville, elle offre tous les cours de la classe 
maternelle à la 9e année et porte depuis 

_ - -  - _ - 

1942 le starut d'école ménagère moyenne : 
en 1949, elle compte 430 é18ves. 

A l'exception du prafesseur laïque, le 
corps professoral des deux kcoles se com- 
pose exclusiv~men t de religieuses, possé- 
dant toutes leur breuet supérieur, quelques- 
unes leur baccalauréat Ls arts. 

naii un programme h sa taille : 

L 'Arnrcal~ est une jrimille d'dmes (idPles d 
leiir Alnin-Mater. L'esprit doiit cette,fufoinille 
vivra sern norinolien : (a) Les Anciennes 
s'acquitteront de leurs devoirs d'dduco- 
tflces enver'. leurs enjants en conformité 
avec la pPdogogie qu'@/Pues-insri!trtrices, 
elles praiiquorerii: (b) el(es orienterarit vers 
I'hcole norrnaIc /es jeunes )îl/cs chez qui se 
rdvhle uitc vorntion pddagogque; (cJ elles 
entoureront de leurs symporhies les jeunes 
rnoitresses de felrr viIlage et leur serotif tuté- 
laires coiitrc qui les persécutent.bl 

L'avenir était prometteur 

1950 : Un 18 mai inoubliable. 
Et it y eut le 18 mai 1950. 

Le soir de l'Ascension, vers 10h20, 
l'alerte est donnée : l'école est en feu. Reli- 
gieuses et normaliennes se hatent d'évacuer 
les lieux. Un feu d'une rapidité inouïe détrui- 
sit alors complètement lecouvent de 1890et 
l'aile centrale de 1909, doni les murs seuls 
sont restks debout L'aile de 1931, qui était 
construite à l'épreuve du feu, fui &pargn&e 

Elle s'affilie A la Fédéraiion des Alum. 
nae en 1931. 

Aprés 10 ans d'existence, elle auait 3 
son crédit la iondation d'une bourse en 
faveur des normalierines. et uri cercle 
d'études non dépourvu d'intérêts. Sou- 
cieuses de formation continue, ses mem- 
bres organisent des cours, des contérences, 
A l'intention des amicalistes. Elles travaillent 
A la promotion de la femme et à l'expansion 
de ia Lrgue catholique ferninine diodçaine 
dont rune d'elles est présidente. Jusqu'A la 
dernière annPe d'existence officielle de 
l'ccole Normale, cette Amicale a été fer. 
vente de son Alma Mater, heureuse dans 
ses initiatives et persévérante dans ses 
rbalisaiions. 

61. Annuaire de I'fkole Normale de Hull. 1921- 
1931, n u d r o  quatorze, p. 36. 

62. Chroniques de l'École Normale Saint Joseph, 
1WO- 1928. 

6.3. Lettl-e des Soeurs de l'École Normale A Mére 
Saint-Bruno, 31 décembre 1931, Archives de 
1'E.N.. Hull. 

A ses débuts, l'École normaleprdparait 
a u x  diplbmes académique et moddle. Elle a 
suivi l'évolution des programmes et des 
régimes imposés par le Département de 
l'Instruction publique : ainsi. en 1924, elle 
propose les diplômes élémentaire et supé- 
rieur. (En 1930, disparaît de la liste de son 
personnel le nom du docteur J. E. Fontaine, 
M.P., comme médecin de l'tcole Normale; i l  
le fut pendant 20 ans.) 

La clientéle augmente; les locaux ne 
suffisent plus. Un besain urgent d'espace 
supplémentaire se fait sentir. 

Le 2 lévrier 1929, la Congrégation des 
Soeurs Grises füt l'achat de la proprieté 
d'Adjutor Vézina, a i'aiigle des rues Noire- 
Dame et Saint.Laurent; le 16 mars, la ceré. 
manie de la premiÈre pelletée de terre atttre 
bien des curieux (et des curieuses). Les ira- 
vaux avancent A un ythmeétonnant, si bien 
que le 31 septembre suivant, les 87  norma- 
liennes peuvent prendre possession d'un 
grand dortoir, d'une salle attrayante et d'un 
gymnase que l'on trouve alors trés vaste et 
surtout trés ut~le. Les 162 élèves d e  ['École 
annexe entrent dans six belles salles de 
classes spacieuses, &clairées et confortable. 
ment meubi6es.b: Quant à la chapelle aux 
verribres attrayantes. or1 n'y entrera que le 
15 octobre suivant.M 



Parce qu'elles croyaient dans l ' o e u ~ ~ e  
de la formation des futures institutrices, les 
Soeurs Grises décidèrent de reconstruire, 
et de le faire le plus tôt possible pour que 
leurs élèves ne souffrent pas d'un retard 
trop prolongé. Des equipes travaillèrent 
jour et nuit, si bien que le 18 septembre, trois 
mois aprPs l'incendie, les élèues pouvaient 
réintégrer leur ecole et y suivre normale- 
ment tous leurs cours. 

Toutes les normaliennes furent sauves, 
quant aux religieuses, qui avaient leurs d o r  i 

toirs dans la vieille partie, elles subirent de 
lourdes pertes . quatre des leurs périrent , 
dans l'incendie 1 

Soeur Marie-du.Saint-Sacrement, profes. 

Pour les religieuses du couvent. ce fut 
alors une diaspora de deux ans; certaines 
Ioghent dans l'étroit édifice de brique rouge 
située derriPre l'école. sur la rue Laurier, 
bâtisse modeste coristruite en 1913. qu'on 
appelait pompeusement clle ctiâteaun. Gr<'ice 
a la compréhensioii de la Commission $CO- 
lait-e, celles q u i  enseignaient dans les kcoles 
paroissiales pureni loger dans leur école res- 
pective. En septembre 1952. te couvent était 
pr6t à les rapatrier : heureuses de se retrou. 
ver, elles prirent possessiori de l'aile sise sur 
ta rue SaintJean-Baptiste. mais avec entrée 
principale Sur la rue  Notre-Dame. 

seur 
Soeur Jean-de  la Croix, directrice de 

l'école Duhaut 

Encore une fois, la confiance et l'au. 
dace avaient triomphé. 

l 

En 1957. les normaliennes étaient 167. 
réparties en 7 classes. Après maintes 
démarches, M. I'abbe Saint-Jean réussit à 
implanter le cours d'études universitaires 
meriant au baccalauréat eri pbdagogie. En 
1960, 27 élèves étaient engagées dans cette 
voie. sur un total de 164, dont 50 de la ville de 
Hull.(>" 

Soeur Marie-de la-Visitation, professeur 
Soeur Maguerite de-la-Chanté, profeçseur I 

Les irois premières étaient d'anciennes nor 
maliennes de I'kcole; l'écale normale per- I 
daient trois professeurs. Une autre Soeur, 
Soeur Sainte-Annette, fu: grièvement bles- 
sée. l 

1 ~ ~ ' L I T I ~ s  8 '1 ,  111 k 5 L -,$le 5. l , , . ~ l , ) 7  

Et il y eut le Rapport Parent 
Et il y eut le Rapport Parent avec ses 

répercussions sur les écoles normales de la 
province. Le ler juin 1968, lesderniéresnor- 
maliennes. au nombre de 50, coiîcluaient la 
belle et longue histoire de l l~cnle  normale 
Saint-Joçepti, en la présence du premier 
&&que de  Hull, Monseigneur Paul-Emile 
Charbonneau, venu ccil&brer avec eiles l'Eu, 
charistie. Depuis 1962, deux religieuses 
avaient tenu le poste de principale: 

Soeur Saint-Robert, 1962- 1965 
Soeur Rira Denis, 1965-1967. 

Quant à l'École Youville, elle n'auait 
plus de classes du primaire dopuis 1963 : 
seules furent conservées les deu x classes du 
secondaire. les 8e et 9e ùnriées. Avec l'arri- 
vée eri 1965 des klhves du cours d'Imrnatri. 
culatiori di1 Coltègc Marguerite-d'Youville, 
si une oeuvre finissait, une autre cominençait. 

1945- 1967 : Collège Classique 
Marguerite-d'Youville 

L'an 1945 marque. avec le centenaire 
de fotidation des Sueurs Grises de la Croix, 
l'ouverture du premier collège c!assique 
témitlin de l'Ouest de Québec. 

Cd Chroniques de I'E N 1954 1967. sepiemhre 
1960 



r'! i:.:!it'r j i ~ ~ i ~ l j e  m.! eleues du Cu!lcye Marguerite-d'Ynuville après sa réouverlure sur 1.a 
iJ~iuleuard Tache 

C'es1 une fille de Hull, Soeor doseph- 
Arihur (Clarisse Lararnée), qur en fut la pro- 
motrice. Alors direclrice de Scolasticat 
Notre-Dame-de-Gr%ce, elle rêvait de d o t ~ r  
sa ville natale d 'un coilige otfratit aux ieunes 
filles de sa région ce que leurs frhres trou- 
vaient A Saint-Alexandre depuis 30 ans. 
Dans sa pensée. les adolescentes des 
familles ouvriPref seraient ainsi !avorisi.es. 

Du rëue, elle passa aux actes sans tar- 
der. Les religieuses scolastiques acceptè- 
rent de partager temporairemerit leurs 
sattes de cours avecleslut ures collegiennes; 
le ler mai, l'université Laval accordait un 
certificat d'affiliation et le 12 septembre sui- 
vant, trois éI&ves régulikres, virigt B t emps  
partiel et six pi~ofesseurs donnaierir au Col- 
I&ge Matguerite~d'Youville une exisience 
concrkte et ~fficiel le.~~ 

C'etait très peu : c'était dbjh i,caucoup. 
Daris l'esprit des fondatrices se dessinaient 
les plans d 'un collége moderne, bien équtpé; 
les avant-gardistes osaient même parler de 
ce qui sennblaient alors un luxe inoui. Lirie 
P ~ S C ~ T ~ E  intbrieure. Et les parents y allaient de 
leurs eticouragements et de leurs conseils 
DBs 1945. la Ville de Hull céda aux Soeurs 
Grises le terrairi Flemii-ig, entre [e clîemin 
d'Aylmer fbaulevard Taché) et les voies du 
C.P.R. Sitivit tine longue suite de d&mai.ches 
et de requêtes auprés du goilvernemeni pi-o- 
vincial eri vue d'obteriir une suliverition eri 
faveur du  collége projet&. 

Quant aux éIPves, la rarete des locaux 
n'entravait pas leurs activités. En 1947, les 
24 collégiennes foidalent un journal étu. 
diant, wle d'Youuilleii, m e m b r e  d$s se5 
débuts de la Corporation des Escholiers 
G rilfoniieurs. ( D e u x  ans pius t a rd ,  cet te 
feuille 6iudiaritc rnérita une Grilie d'argerit 
pour la tenue littéraire de ses artides). Fin 

1948. le premter cycle d u  cours universitaire 
est btabli; miracle d'ingéniosité, on réussit à 
mairitenir liuit cours dans quaire locaux. 
Déjà le Coliège Marguerite-d'Youuil' le  est 
reconnu pour I'esprii d e  travail de ses élèves 
el l'ardeur à la fois tenace et sympat hiquede 
ses protesseurs. 

Le 8 décembre 1948, le CollPge fêtait sa 
première bacheliére Héldne Rocque. Mgr 
Alexandre Vachon présidait la cérémonie; i l  

confirmait ainsi la missioti officielle de cetie 
oeuvre d'educatton. 

Un collège. c'est u n  semirioire où l'on cultive 
les belfes j le~frs, et entre les belles fleurs, les 
plus belles sont les femmes inslruiics Cetre 
pdprnière du Collége Murguet rte-d'Youville 
a 511 développer de ces fleurs. Une seiile 
s'est Bpnnouie et ouec qirelle splerideiir. 
Nous potiuoiis nous atrcndre d Urie rrche 
éclosron de Jeurs jeminines dons Lr i i  nueiiir 
rnpprochék 

Alors une crise de logement força les 
Soeurs Grises h termer temporairement 
Urie institution dont l'essor etait appréciable 
: en quatre ans, il avait formé quatre bache- 
1i8res et enregistrait une ceniaine d'inscrip- 
tion dont dix e n  philosophie. 

A la suite des demandes r@it&r&es et 
pressanies des citoyens de Hull, et grbcc a 
ui-ie subvention provinciale de 60 000 $, [a 
réouveriure du CoLlège est annoncée. Le 13 
juiti 1952, c'est la b&nbdiction du terrain; 
puis en septembre, 36 élèves enthousiastes, 
réparties en trois cours : Élements latins, 
Syniaxc et Methode, prennent possession 
d'un modeste édifice, sur le boulevard 
Tache. Éddice qui  parut alors spacieux et 
moderne avec ses six classes, son petit labo 
ratoire, une salle de bibliothhque, u n  bureau 
de direction et un vestiaire. Le Coll&ge revi- 
vait, la flamme de 1945 brûlait encore d'une 
mérne ardeur pour la culture française et la 

formation chrbtienne intkgrale. Mgr Marie- 
Joseph Lemieux vint bénir le nouvel exter-  
nat classique. Admirant la vitalité du  jeune 
rameau qui promettait de survivre A sa 
transplantation, louant le souffle de saine 
jeunesse qui l'animait, II lui dit avec sagesse ; 
aC'est le propre des oeuvres voulues par 
Dieu d'être fortifiées au lieu d'être abattues 
par I'bpreuve.nh7 

Le Collège a grandi lentement mats 
énergiquement. Les inscriptions monthrent 
progressivetnent pour atteindre le conso- 
lant total de 204, en 1963. et avec treize 
professeurs a temps complet. 

Faufe de  locaux disponibles, on trans- 
formait rapidement une classe en salle de 
conférence ou en théatre, gymnase, salle à 
dîner et meme chapelle Les  é1Pves y 
jouaient des séances dramatiques, prbsen- 
taient des débats bien préparés, sur des  
thèmes reliés aux auteurs classiques : Cor- 
neille, Racine, Molidre, ou sur des sujets 
plus universels : le fémii~isme. lasurvivance, 
la quatité de la langue. C'est dans ce tout 
petit collège qu'elles reçurent u n  jour la 
visite d'urie des plus grandes dames de 
notre temps, Madame Georges Vanier, 
épouse du Gouverneur général." Par u n e  
btrange coiricidence, six jours plus tard, 
elles étaient elles-mémeç reçues A la rbsi- 
dence du Premier Ministre du  Canada par 
Madaine Diefenbaker. Les grotesçeurs 
avaient le souci constant de faire bénéficier 
leurs &ves de tous les avantages que leurs 
ottrait leur région : c'es1 pourquoi, ori inscri- 
vait S, l'horaire des visites à [a Galerie Natio- 
nale. au Musée, aux Archives et d ['HBiel 
des Monnaies. Le mouvement de J.E.C. y 
était actif el i-ayonnant, le Cercle des Jeunes 
Naturalistes B connu aussi des heures bien 
eiir~chissantes. 

Désireuses de se retretnper dans I'at- 
masphère fraternelle de leur Collège, les 
anciennes fondhent le 5 novembre 1960 
une Arnicate qui  ne iarda pas A convoquer 
toutes les anciennes B un thé inaugural le 27 
noilembre suivant 69 

L'évolution inevitabie du nombre de 
classes, les multiples exigences d'une for- 
mation [ntkgrale incitérent les Soeurs 
Grises à recommencer leurs démarches en  
vue d'obtenir du gouvernement l'aide nkes-  
saire a u n  agrandissement devenu urgeni. 
Le Ministre de la Jeunesse vint ktudter sur 
place la siiciation et les projets; par la suite. 
~ r â c e  A la perskvérance de ['Économe pro- 
vir~ciale, Soeur Marie-Caroliiie, grâce aussi 
3. un apport substantiel du gouvernement 
provincial, le co[l&ge put bénkticier du beau 

65 Chroniques  du Collège MargueritedYouuille, 
Hull. septembre 1952 
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complexe qu'occupe actuellement I'Univer- 
sité du Qukbec, sur le boulevard Tachk. 

Le 3 mai 1964 vit le couronnement de 
vingt ans d'attente, de travail et de collabo. 
ration. Mgr Paul-Emile Charbonneau prd. 
sida aux fêtes d'inauguration de ce beau 
Collège Marguerite-d'Youuille et appela la 
bénédiction de Dieu sur cette imposante 
maison qui pouvait accorninoder prés de 
cinq cents &l&ves et une  centaine de  pen- 
sionnaires. 

L'ère des réformes p6dagogiques était 
amorcée. La Faculté des Arts de l'Univer- 
sité Laval inaugurüit un nouveau prograinme 
et autorisait certaines maisons alfiliées à 
l'adopter en septembre 1964. Aucun des 
trois colléges classiques de  la région ne pou. 
vait l'offrir avec ses seule:; ressources; c'est 
pourquoi ils conclurent u n e  entente de 
regroupement qui prit le nom de Consor. 
tium Marguerite-d'Youville, collége régional 
qui s'adioignit les deux écoles normales et 
l'Institut de technologie. 

Le 13 novembre 1965, Soeur Thérése- 
Marguerite, présidenie du Consortiiim, prè- 
sentan au Conseil Supérieur de 1'Educaiion 
cette <tfarnilIe étudÏante a la fois Iiétérogène 
et unifiée)) qui provenait de six inst~tutions 
diffbren!e~.~~ 

Ainsi prit fin l'histoire du seul colléye 
classique féminin de  Hull; A partir de 1967, 
ses murs abritent !e CEGEP de Hull qui 
ouvre un nouveau chapitre dans I'histoire de 
I'Qducaiiûii en pays hullois. 

1869-1983 : Présence à la 
direction des écoles publiques 

Pendant longtemps, la présence dans 
les écoles publiques (dit- déjb paroissiales) 
(fut une priorité chez la Soeurs Grises. A 
Hull, il est trés peu d'&coles de filles où elles 
n'aient pas travaillé ou dont elles n'aient pas 
assumb un jour ou l'autre la direction. Par- 
fois, quand le petit nombre de  classes ne 
justifiait pas la présence d'une directrice 
permanente, une même Soeur d~rigeait plus 
d'une kcole. 

Ainsi, de  1913 d 1915, Soeur Si-Dosithée 
eut ((la haute surveillance des 23 classes 
confiées A des s&culières dans les différents 
quartiers de  la ville7'. Soeur Ste-Nathalie 
prit la direction des écoles Reboul et Lauzon 
de 1916 A 1929.:2 Sa remplaçante, soeur 
St.Démétrius, eut la même charge et mou- 
rut en pleine activité en 1932.'3 

I I  n'est pas possible d'bvoquer dans cet 
article tout ce passb de service, de dévoue- 
ment, de travail poursuivi çanç relâche pour 
que les jeunes de Hull reçoivent l'instruction 
et l'éducation auxquelles ils avaient droit. 
Nous nous limiterons au rappel des écoles 
OU les Soeurs Grises ont oeuvré le plus long- 
temps et avec le moins d'interruption. 

Saint-Thomas-d'Aquin 
Dès sa construcrion, après l'incendie 

de  1900, cette école lut confiée aux Soeurç 
Grises qui lui furent sincérement attachées. 
Etles s'y sentaient apprbciées. Telle cette 

Groupe de Iurures ençeiyiianres en 1958. Au centra? M. I'nhbe Paul Uesjardins, principal de 1939 B 
1956. 

religieuse qui semblait tellement identifiée A 
l'école qu'il &ait inadmissible, selon le Père 
Bourassa, de la voir muter. 

II me reste pourlant encore une Jat~eur à 
solliciter : celle de conseruer d son poste 
noire excellente maitresse anglaise, oii 

d'anglais, SI-Gusinie Bien que pasçobte- 
merif canadienne de senrrment, cette reli- 
greuse est acceptée gknkralemenr par nos 
dficiles Irlondois Elle remporte des succ&s 
lori  apprécids et fait beatrcoup de bien prés 
de gens peu intéressants. Avec elle, noire 
peiite question irlandaise est protiquem. 
ment réglke Voilà pourquoi je tiens à 
consemer ceire religieuse 

Soeur St-Gustave demeurs à son école jus- 
qu'en 1940. A ce moment, Soeur S i e .  
Solange avait la direction de trois écoles : 
Roy. Duhaut et St-Thomas-d'Aquin. 

Reboul 
La peiite école Reboul n'avait que qua- 

tre classes A sa fondation; on la conlia B la 
directrice de l'école Sa~nte-Marie, Soeur SI- 
Fulgence. Et Ies Soeurs Grises en demeuré- 
rent responsables jusqu'en 1941 : devenue 
une école de  garçons, elle passa alors SOUS 
la direction des Frères. 

Carrihre 
Pour son &colel M. le Curé J.-A. Car- 

rière ne voulut pas de Soeurs «voyageuses#, 
mais des résidentes dans un couvent tout 
prés de l'église. Aussi ne cacha-t-il pas sa ]oie 
quand i l  vit arriver Soeur de la Jemmerais 
que la Supérieure &n&rale envoyait fonder 
une mission e n  1912 : 

Fnhn, enhn, uous uoild , di!.ii Vous êtes lo 
bienvenue. II y o si  longiemps que nous uous 
attendions 7, 

Six, A leur arriuée, les Soeurs furent au 
nombre de  seize en 1933. Et le nombre 
croissant d'éléves obligea souvent la Com- 
mission scolaire A louer une classe au cou- 
vent pour les élèves de  7e ou de 8e et 9e 
années A la suite du remaniement des 
régimes scolaires, le statut de l'école Car- 
rière fut modifib; les Soeurs n'en eurent plus 
la direction à partir de 1966. 

St-Joseph de Wrightville 
La paroisse St-Joseph, nouvellement 

organisée, ne tarda pas A faire appel aux 
Soeurs Grises. D k  1915, Soeur Sie-Bendte, 

70. Soeur Thbrèse-Marguerite, s.9.c , Coll&ge 
Marguerite d'Youvitle, Hcli, 13 novembre 
1w. 

71. Bulletin paroissial de Notre-Dame de Grâce, 
Hull, 25 juillei 1915, Vol IV, n o  2, p 4 

72. Nécrologies des Soeurs Gnses de  la Croix, 
Tome III. Maison mere. Oliawa 1934. p 217. 

73. lbid., p. 162. 
74. Lettre du Père Phil4mon Bourassa, 0.m.i à 

Mère Sainr-Albert, su$ricure nénérale. le 22 
iuillet 1925, Archives Deschateiets, Otrawa. 

75. Chroiliqurs du Couvent Saint-Rbdernpteur, 
Iiull, seprembre 1912. 
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tout en demeurant au couvent Notre-Dame- 
de-Grâce, prend la direction de l'école St- 
Joseph qui vient d'être construite.76 Ce 
n'est qu'en septembre 1917 que les Soeurs 
viennent résider dans leur couvent que le 
bon Curd Larocque les aide A aménager par 
des partieç de cartes et des c o r ~ k e s . ~ ~ D e v e -  
nue une école pour filles seulement en 1924, 
elle grandit rapidement et avait sa I l e  année 
en 1956. Les succés de ses éléves contribué. 
rent A ta bonne renommée de l'école St. 
Joseph qui pouvait se mesurer avantageuse- 
ment âvec les autres écoles de même niveau 
dans la région de l'Outaouais. En 1958, par 
une dkciçion de la Commission scolaire, les 
10e et I l e  années furent iransfbrées à 
récole Sainte-Marie. C'est en 1976 que les 
Soeurs Grises se retirèrent de cette école 
dont elles ont gardé de consolants souvenirs. 

Larocque 
Les Soeurs ne jouèrent ici qu'un r81e de 

suppltance, de 1921 A 1924, en attendant 
l'arrivée des Frères pour une école destinée 
aux garçons. 

Laverdure 
C'est en 1926, que les Soeurs Grises 

prÏrent possession de cette bcole Loute 
neuve, avec ses douze claççes dont trois 
destinées aux éleves de langue anglaise.?& 
Pendant longtemps, les Soeurs qui ençei- 
gnaient d Laverdure partagérent le même 
couvent que leurs consoeurs de l'école St. 
Joseph. C'ktait. sur un plan plus modeste, 
une r8pliqiie de la formule d u  Couvent 
Notre-Dame-de.Grhce. 

Les Soeurs Grises d e  la Croix sont 
demeurées longtemps A Laverdure : on les y 
retrouve encore en 1975. 

Fondée en 1890, cette école avait une 
tradition vieille de trente ans quand M. te 
Curé Lombard demanda A la Supérieure 
générale une religieuse qui prendrait la 
direction de son école. En septembre 1920, 
Soeur St.Jean.Baptiste-de-la-Salle, déjà 
directrice de I'kole Lecomte, accepta de 
superviser l'école Duhaut qui, en 1930, 
passa sous la même direction que l'école 
St-Thomas-d'Aquin. Deux religieuses se joi- 
gnirent A l'équipe des enseignantes. Ce n'est 
qu'en 1943 que l'tscole eut sa directrice rési- 
den te ,  Soeur Rocque, que  quatre reli- 
gieuses secondaient. Ce fut une époque de 
grande animation pour t'école, si l'on en juge 
diapres certaini articles de journaux. Le 23 
juin 1954, vu la pbnurie de religieuses, les 
Soeurs qiiit tèrent définitivement cette école 
où elles avaient instauré u n  climat de travail 
et de  vitalité q u i  eut les p lus  heureux 
résultats. 

Eléues de 7e s m é e  de I ecole Lauzon ii l'occasion 

Lauzon 
Dés son ouverture. en 1926, jusqu'h 

son changement de vocation, en 1965, cette 
école fut toujours sous la direction des 
Soeurs Grises. Plus modeste que I'Acad4- 
mie Sâinte-Marie, moins nombreuse aussi, 
elie fut une école accueillante, renommée 
par son dynamisme et la qualité de son 
enseignement. L'intérst que lui ont porté 
ses pasteurs, les Pères Oblats, a certes 
compté pour beaucoup dans son 4volution. 

Sainte-Bernadette 
Cette nouvelle k o l e  portait le nom de 

Roy quand les Soeurs Grises ont accepib, 
en 1938, la direction de la partie réçervbe 
aux filles. Certains locaux leur servirent de 
résidence, pendant deux ans, aprhs l'incen- 
die de l'École Normale Et, l'&cote ayant 
changb de vocation, ies Soeurs ne s'y trou- 
vérent plus aprés 1964. 

Pour honorer les Soeurs Grises dont 
c'&ait le centenaire de tondation commu- 
nautaire, les Commiçsaireç donnPrent A 
cette école, érigée en 1946, le nom de la 
Sukrieure générale, Soeur Saint-Bernardin- 
de-Sienne. Pourtant, les Soeurs Grises ne 
faisaient pas alors partie du personnel ensei- 
gnant de I'bcole. Elles y arrivérent en 1955, 
et eurent quelque temps la direction de 
celte instilution qui connut par la surte plu- 
sieurs statuis différents. 

Les Soeurs de la Charité d'Ottawa ont 
ausst assure, par interim, la direction des 
écoles Ste-Anne, Lecomte, Notre-Dame, 
St-Raymond, Saint.Pau1, Mgr Seaudoin. Au 
primaire, la derniere ((Soeur Directrice)) lut 
Soeur Georgelte Bareil . elle aval( dirige 
I'école Mont-Bleu de 1979 a 1983. 

Une place d'honneur à la musique 
La parojsse Notre-Dame fut A l'origine 

d'une Iradition musicale dont la population 
de Hull tÏra longtemps une légitime fierté 7P 

de la communion 5olenelle en 1962. 

Chez les Soeurs Grises, c'est dés I'ou- 
verture de l'Académie à la petite Chapetle 
des Chantiers que la musique reçoit une 
place priuilégiée dans la torrnation des 
jeunes filles. 

Très tôt cet enseignement s'organise 
de façon sysl4rnatique dans leur Congréga- 
tion : on adopte des programmes et on en 
vérifie l'application. Chaque année, une 
musicienne de la Congrbgation, nommée 
reponsable de cet enseignement, vient de 
la Maison mére présider aux examens des 
élèves musiciennes; elle est en quelque 
sorte c~l'inspecteur de la musique)>. 

En 1890, Soeur Madeleine de Pazzi est 
nommée au Couvent Notre-Darne.de. 
Grâce. Avec elle, u n  nouvel élan est donné. 
Et de  1890 A 1909 la maison devieni une 
véritable petite kcole de  musique avec ses 
grandes salles, la multiplicité et la qualité de 
ses élèves, l'excellence des résultats aux 
examens et le bno des concerts annuels. 

Les séances de distributions de prix 
des éléves musiciennes ont le décorum 
d'une colection de diplômes universrtaires; 
les lournalistes du temps font de grands 
&loges.sO 

Do tout temps? /'enseignement de Ia musi. 
que cliez les RR. SS Grises de la Croix, 
Hull comme dans la autres pensionnais de 
cette cnrnmunautb, o dré haritenient reconnu 
et louange par les professeilrs, autorités 
Oininentes, membres de collPQa académies 
el autres qui ont eu i'occarion d'apprécier 
persorir>ellemenr la rn4tliode adoptee et sui. 
vie pur celte institution. 
DPPLIIS ce5 dernieres onndes. cependant, 
grâce au zèle et uu d4uouement consrunis 
des religieuses chargées de /'enseignemen/ 
de la musique dons les couvents des Soeurs 
Grises de la Cruu-, ce gioiid art a acquis, mi 

76. Chroniques d u  Couvent Saint-Joseph de 
Wrightville, 19 17 

77. Ibid , 30 septembre 1917 
78 Lucien Brault. Un siécle d'administration 

scolaire 1866- 1966, p. 102 
79. Edgar Boutet, Asticou. Cahier nn 25, p 3-9 
80 Le Temps. Ottawa, rnardi 28 juin 1904. 



mrlieu de nous, de nouveaux titres dignes du 
plus haut intérét, surtout depurs I'ofJiiarion 
du déportement musicol à cerioins conser- 
vatoires réputks. 
Toul d'abord auec I'Acadhie de Musique 
de Qukbec Mois comme daprès ces consii 
lulions, I'Acodemie de Musique de Qudbec 
ne pouvait envoyer des juges pour examiner 
les éIèves des Soeurs Grises dans leurs cou- 
vents respectifs, ainsi que depuis plusreurs 
orinkes la jaueur en a été sollicit6e, elles ont 
luge pIus convenable, pour ne pas Ploigner 
leurs klé~vs, de /are  des anangeinents avec 
le ColiPgc? Musical de la Puissçnçe connu 
sous le nom d e  sDominion College o j  
Mtisicii, dtobli ri Montreol qui ne Joit aucune 
objection d ce sujet, pourvu que les cçndi- 
dots soient en nombre su~fisnni. 
Le prer-nier de ces examens o eu lieu ou 
couverir de Notre.Dome de Grâces de Hull, 
le 8 juin courant sous la prbsidence de 
H.F. Y. Maley, secrktoire du Collège, occum- 
pogne de M. William Bohmer et de M. 
Arthur Dorey, du Collège de Musique d'Ot- 
tawa. 

Soeur Madeleine-de-PazzÏ rêvait d'affi- 
lier son école à l'Académie de Musique de 
Québec, mais les réglements ne permet. 
taient pas, semble.t.11, les vis~tes d'examinô- 
teurs itinérants.81 Elle l'aflilia alors au 
Collège Musical de la Puissance établi a 
Montréal sous le nom de Dominion College 
of Music. Les coiirs son1 ainsi sanctionnés 
par  des dipllirries : élémentaire, lunior, 
senior, lauréat; et les élèves font honneur A 
leurs pro~esseurç comme en ibmoigne celte 
lettre du secrétaire du Collégem 

Dominio*i College of Music, 
Monireai, June II ,  1904 
The Reu. Superior, 
Grey Nuns oj tlie Cross, 
Hull, 9.4. 

Dear Madam, 
i have much pleusure to infororm y o u  that 

oll the  condidates presenred by the Grey 
Nuns O(! he Cross, houe successfully pased 
the exari!inaiions oj this College, and ihat 
the folluwing ub~nined honors, os !oIlows : 
- 

Senior - Laurence ChénC, disrinciion; 
Jeanne Frichette. disrincriari; Jeanne 
Simon, grand distinction. 

Associale - Rhdo Corbeil. granddisrinc- 
lion 

1 moy soy /hot rio dicrinciion rs accorded 
under the senior Grade, but Ihai all the 
pupils passed mosi cradriobly. 

O n  behaij of the axomrners, 1 would 
congro/ulate you niost hearrily upon tlie 
odmiroble work done by your pupils and 
would furllier congra~ülole yoii in houing 
such excellent ond or!lsric insiruclurs in 
music of your Cun~:eriis Too much pro;se 
cannoi be owarded these good sisiers for  
the odmiroble inariiier Ni which Ihey huue 
irained t heir pupils. 

Tlie drpIornos will be fonuorded to Mr 
Dorey in a day or so 

Believe me, 

Registar. 

En 1908, aprPs avoir travaillé 18 an5 h 
Hull, Soeur Madeleine-de-Pazzi est élue 
secrétaire gbn6i-dle de sa Congrégation 
Son intérêt pour la niilsique nes'éteignit pas 
puisqu'on la voit reveriil- administrer des 
examens même en 1936. 

Soeur Louis-Joseph lui succéda en 
1908; griltide musicienne elle aussi, elle par- 
tageai: l'enthousiasme et le zéle de sa devan- 
ciZre pour la promotion de la musique. 
Désireuse d'en moderniser les méihodes, 
elle se  rend A ParisBQn 1938, avec Soeur 
Marie.Stella : les deux doivent suivre des 
cours h I'lnstttut de Pédagogie musicale. A 
leur retour précipité par l'entrée en guerre 
de ;a France, elles esposent les bienfaits de 
la Méthode Thiberge, dont le principal avan- 
!age serait le souci d'exercer toutes les 
facultés de t'enfant par des procédés favori- 
sarit l'acquisiiion de  l'art musical. C'es1 une 
petite révolution qui eu! d'heureux elfets. 

En 1952, le r&ve de la fondation d'une 
tcole de musique se concrétise sous I'insti- 
gation de Soeur Marie-de.la-Victoire. Elle 
commence modeslement mais sûrement 
avec une dizaine d'étéves. En 1955, I'Eco~e 
de Musique Notre-Dame, affiliée A ]'Univer- 
sité Laval, se révéle iréç prospère tant parle 
nombre que par te degré d'avancemeni de 
ses éléves. Elle compte 48 musiciennes; 
l'étude du violori s'est ajoutke A celle du 
piano et l'école est favorisée de ta collabora- 
tion d'éminents professeurs.& 

En mai 1957, elle préseiire ses 4lPves 
aux examens universitaires pour l'obtention 
des diplômes Supérieur, Compl&mentaire, 
LauxQat, Brevet d'enseignement; et deux 
ans plus tard, elle Iate avec ]oie les deux 
prerniéres bache!i&res de I'&cole . Carmen 
Vincent et Claudeite Auchu. Aux festivals 
de musique et de chant, ses élèves connaiç- 
sent aussI des succéç Iréç enviables. 

riLes exornrnoieurs se disent rrtrdç sofisJaits 
d ~ i  rnagntique trouail des professeurs et des 
klkuesii.gi 

Un an plus tard, l'école de musique 
enregistre 75 éI&ves : 47 pour le piano, 20 
pour le vjolon, 5 pour l'orgue et 3 pour le 
chant.86 Le statu! de l'école se précise : le21 
avril 1959, elle devient un collège de musi- 
que affilié à l'universitk de Montréal et ratta- 
ché au Collège Marguerite d'Youvtlle dont 
elle bénbficie de la Charte d'incorporation.8' 
On peut rnainteiiarit y préparer des éléves A 
la maîtrise en interprétation et en virtuosité, 

Depuis sa londatioti, l'école de musique 
avait ses locaux dans le couvent de ia rue 
Notre-Dame et soutfrait forcément de la 
rareté et de I'exiguité des lieux. Mais il eut le 
privikge d'btre le premier groupe à bbnéli. 
cier de ta nouvelle construction sur le boule- 
vard Taché OU se trouve aiijuurd'hui l'univer- 
sité du Québec; en 3963 il entre dans l'aile 
qui lui est réserv4em. Son essor est asçur4 
directrice et professeurs s'installent enfin 
dans de beaux locaux prépar& selon leurs 

dbsirs auec des studios pour chacune des 
disc~plines. Le nombre des éIéves est conso- 
lant; IÏIles, garçons, enfants, adolescents, 
adultes, ils sont chez eux dans leur sympa- 
thjque et beau Collége. Pourtant, cette 
euphorie connaîtra vite un refroidissement : 
la réforme des institutions d'enseignement 
le frappera lu1 aussi. Avec là vente du Col- 
lège classique, il joue ses derniers accords et 
à regret, il faut le dire, doil céder sa place au 
Conservatoire de musique de Hull qui occu- 
pera les m h e s  locaux. 

Au cours de ça brève existence, le Col- 
Iége de Musiqiie Nofre.Dame a participé 
activement A la formation d'élèves dont tes 
noms fani honneur 3 la rkgion dans le 
domaine musical, entre autres, Pierrette 
Froment, Gaétan Robichaud, Hélene CIé- 
ment, Marleen Finn, Claudette Minnie, Mar- 
Line Jâworski, Louise-Marie Trottier. 

1970 : Ccole secondaireSaint-Joseph 
Que reste-t-il de tant d'annbes d'impli- 

cation dans un milieu qui, de modeste vil- 
lage, est devenu une ville populeuse et 
progressive? 

Absentes deç  cales pubtiquesen 1987, 
les Soeurs Grises de la Croix son! encore 
prbsenteç dans Hull. Elles le sont au même 
poste qu'en 1874, avec le même idéal et la 
méme mission. 

De l'Académie du petir Couvent rouge 
de 1870 sont sorties quatre kcoles privées, 
quatre rameaux qui ont atteint une maturité 
honorable l'École normale Saint-Joseph, 
l'École annexe Youville, le Caliége Marguerite- 
d'Youville et l ' tcole secondaire Saint- 
Joseph. Les trois premières institutiotis 
sont inscrites dans l'histoire de Hull avec 
l'enluminure attachante que donne lesouue- 
nir Elles ne sont pas disparues à jamais; 
elles survivent et se prolongent dans la qua- 
triérne école privée, dont l'adresse officielle 
est aussi le 174 de la rue Notre-Dame. Elle 
naquit du regroupement des élèves du  
cours secondaire de  I'bcole annexe avec les 
collégiennes qui avaient dû essaimer en 
1965. 

Apres avoir adopté le statui d'école 
associée, pendant deux ans, elle reprit son 
indépendance et fut reconnue école privke 
d'intérêt public, le 6 avril 1970. 

81. Ibic!. 
82. Ibic: 
83. Chroniques 1933-1942, Él4irf.s. École Nor- 

male Saint.Joseph, Hull, 22 avril 1932. 
84 Chroniques 1954-1967, Eco~e Normale S i n t -  

Joseph. Hull, 7 septembre 1955, p 26. 
85. bid.. 13 et 14 mai 1957, p. 90. 
86. Ibid., septembre 1967. p .  127. 
87. Ibid., septembre 1959. p 162. 
88. Chroniques du Collège Marguerite d'Youville. 

1947.1965, Hull, 19 aobi 1963. 
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CommesesdevanciQres,ellesevoueA queetpol i t ique.Parceqi~ 'e i tescroient  Quant a u  couvent d e  la rue Nnire- 
la formation chrbtienne et inrbgrale des toujours e n  la grandeur et e n  la iiécessitP de Dame, il sert toujours de rbsidence aux reli- 
jeunes filles, qu'elle trouve attachantes et leur mission dans l'Église et la société d'au gieuses; elles sont actueilement 50, qui 
riches de vitalité; à son tour, elle éprouva jourd'hui, elles ont relevb le dPli : sur la rue participent toutes. d'une façon directe ou 
I'acuiiP d'un probléme propre à foute crois- Laurier, une élégante annexe de br~ques indirecte. 3 la bonne marche de l'école, à 
s a n c e  normale : le besoin d'expansion. rouges en est le signe permanent. l'actualisation de sa missÏon, au grand projet 
Alors, de nouveau, les Soeurs Grises - qui L'École secoridaire Saint-Josephcompte éducatif que la Congrégation des Soeurs de 
ont repris leur nom primitif de Soeurs de la aujourdphui 775 religieuses la CharitP s'elforce de rkaliser à Hull, depuis 
Charité d'Ottawa - ont dô faire face a u x  du personnel enseignant. 122 ans. 
ri=nlles inhérents 3 toute construction d'en- 

Ire à une époque d'instabilité économi- 

L'ecole Normale 
Arrh iv~s Deschâ~cle!~. Orfm8n 
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Les Frères des Écoles 
Chrétiennes à Hull 

Frère Henri Tanguay 
ex-premier directeur de 
I'école polyvalente de Hull et 
ex-directeur général de la 
C.S. O.-H. 

Ce matin d u  6 septembre 1878 
s'ouvrait sous un jour doublement nou- 
veau pour les jeunes garçons de la ville 
de Hull. D'abord, c'était la rentrée dans 
une école toute neuve, construite par le 
légendaire pPre Delisle Reboul, o.rn.i., 
infatigable missionnaire qui devait mou- 
tir cluelques mais avant l'inauguration, 
en 1877; puis c'était aussi la rencontre 
de nouveaux maîtres obtenus grâce A 
l'initiative du président de la Commis- 
sion scolaire de Hull, le révérend pére 
Eiigcne Cauvin, 0.m.i. 

D&s neuf heures, le IxBre Matthia, 
directeur du Collége et titulaire de la 
premiére classe, s'avança et sonna la 
cloche pour le premier rassemblement 
et le clasçement des élèves. Le fr&re 
ZBtic retrouva autour de lui tous les 
jeunes anglais, le frère Stéphanidas réu- 
nit les élèves français de la 26me classe, 
tandis que M. Lié nard se chargea de la 
petite classe. Le frère Marius Anselm 
était préposé à la préparation d e s  
repas. Revêtu de la soutane noire et du 
rabat blanc, sbrieux et digne lace A son 
jeune peloton d'éléves qui n'avaient 
d'yeux que pour leur nouveau maître, le 
Irère, avec courage et vaillance, repre- 
nait ici la guerre à Kgnorance. 

Depuis ces humbles débuts, plus 
de cent annkes se sont écoulées. Quel- 
que trois cents frdres ont donne à la 
jeunesse hulloise plusieurs années de 
leur existence; certains y ont laissé leur 
santé, quelques-uns, leur vie; la plupart 
ont gardk de leur séjour dans cette ville 

Eccrie Notre Uai.:~ r t t i ~ i i i  ? r i  1900. ANQO F,tvi 

sympathique un souvenir inoubliable et 
des amis sincéres et Iidèles. En Iiom- 
mage à ces vaillants kducateurs, héros 
du tabeur quotidien devant le tableau 
noir, rappelons certaines heures réjouis- 
santes, d'autres plus laborieuses, cer- 
taines pénibles : la vie est ainsi faite. 

La Cité de Hull A 3 ans 
d'existence 

C'est aux Frères des écoles chré- 
tiennes que  tut confié le mandat de 
l'éducation des jeunes hommes hulloiç. 
Fidèles aux  doctrines de leur Congré- 
gation fondée en 1680 par Sairit Jean- 
Baptiste de Lasalle, les Frères hullois se 
dépens6rent sans réserve pour offrir à 
leurs &lèves une éducation pédagogi- 
que et spirituelle de grande qualité. 

t :!i,, de k ' t ~ ; : ~ ,  - 
A l'arrivée des quatre premiers 

Freres dans la ville de Hull, celle-CI 
venait tout juste d'être constituée Iéga- 
lement. En effet, le 23 fkwier 1875, le 
gouvernement provincial approuva la 
loi accordant A cette partie du ctTowns- 
hipx de Hull le nom de Cité de Hull. 
Quel aspect cet te jeune municipalité 
prksentait-elle alors? Un  visiteur, de 
passage en 1877, la décrit ainsi : 

« . .remarquable seiilernent p n r  ses 
grandes screri~s, ses usines, son pou- 
voir hydraulique el ses rues boueuses. 
II y règne une grande uciivité, mais on 
semble y tngpriser totalement les r6gles 
tldmentaires de I'orchirecture et de la 
symétrie ... 4in fiers de ses maisoris S O ~ I ~  
deserres, un autre tiers souffre de rliu- 
mutisme chroniqtle». 



Les citoyens de langue française 
composent peu a peu la majorité des 
habitants de  la ville, mais la langue 
anglaise imposera toujours la ((sine qua 
non». Les commissaires d'écoles de 
I'bpoque veilleront a ce que l'anglais soit 
très bien enseigné par les maîtres les 
plus compétents. ((L'intérêt et les 
chances  d'avenir de leurs enfants I'em- 
portent s u r  les considération5 natio- 
nales)), assurent-ils dans une lettre a u  
Directeur du Collège en septembre 
1883. Les Frères consacreront A la lan- 
gue anglaise l'importance qui lui convient 
et confieront la classe d'anglais à un 
Irére de làngue anglaise selon les désirs 
de la Commission scolaire, mais les tra- 
casseries sur ce sujet dureront plu- 
sieurs decennies. 

Fidèles à Saint Jean-Baptiste de La 
Salle, leur Pére et Fondateur, les Frkres 
ant donné la place d'honneur à l'ensei 
gnement du catéchisme aux jeunes, les 
instruisant des principales vérités de la 
religion et leur inculquant des habitudes 
de vie chrétienne. 

Un nouveau chapitre s'ouvre pour 
les fréres en septembre 1907. Le curé 
de la paroisse Très-Saint-Rédempteur, 
MA-A.  Carrière, obtient 4 frères pour 
tenir l'école Saint-Eugène qui devien- 
dra, I'annke suivante, l'école Cauvin.  En 
19 13, une  rksidence particuli&re fut 
ouverte pour les frères. 

De 1908 à 1958, l'école dut absor- 
ber une augmentation d'élèves, I'ouver - 
ture de nouvelles classes, l'admission 
d'étudiants plus âgés, sans subir de 
transformations majeures. Lorsque, en 
septembre 1959, l'école St-Rédempteur 
ouvrit ses portes, ce fui, pour étudiants 
et professeurs, comme le passage dans 
un siécle nouveau. Le paradis fut 
cependant de courte durée pour les 
Frères : une pénurie de personnel reli- 
gieux obligea une concentration des 
effectifs dans une seule école à partir de 
1961. 

La paroisse St-Joseph de Wright- 
ville existait depuis treize années déj2 
quand le rêive longtemps caressé par M.  
J.-Armand Larocque, curé, se réalisa : 
({Une école pour mes gars, dirigée par 
les Frères». En septembre 1926, des 
frPres reçoivent une obédience pour 
faire la classe à l'école Larocque. Celle- 
ci existait déjà depuis 1923; elle comp- 
tait alors douze  classes dont une  
anglaise. Le trop grand nombre d'élèves 

obligea bientbt l'ouverture de locaux 
suppl6mentaires dans une ancienne 
manufacture : ctL'Université Valiquette)) 
comme on se plaisit à le désigner, corn- 
bla u n e  carence pendant quelques 
temps. Plusieurs fr&res y ont enseigné. 

L'école Reboul, auiourd'hui démo- 
lie, datait de 1903. En J941, elle fut 
confi4e aux Frères des Ecoles Chré- 
tiennes, pour peu de temps cependant; 
appelée à disparaître sous le pic des 
d&molisseurs, les FrBres la quittèrenf 
en juin 1947. 

College Notre-Dame, 1938 : la for- 
mation des classes de 10e, de 1le e t  de 
12e années reçut l'approbation de  MM. 
les Commissaires. I l  &tait urgent de per- 
met ire aux finissants du  cours primaire 
supérieur de poursuivre leurs études 
sans  Sire obligés de quitter leur milieu. 
En septembre 1939, l'école Lecomte f i i t  

aménagée pour recevoir  les grands 
&lèves. 

Bien vite cependant, tout le monde 
constata que  les locaux étaient fort ina. 
déquats pour des étudiants de niveau 
supérieur, surtout e n  ce qui concernait 
les laboratoires de sciences et l'espace 
vital pour les occupants. Vingt années 
se sont quünd même écoulées dans ces 
murs pendant lesquelles étudiants et 
professeurs ont manoeuvré avec les 
moyens du bord. Et avec succès malgrk 
tout, car les résultats sont éloquents. 

La présence lasallienne à 
Hull 

Le 7 janvier 1901, la vie renaît au 
méme endroit, mais dans de nouveaux 
murs. Ceux-ci connaîtront soixante ans 
d'activités intenses et varibes. 

{(Messire Dieu, premier servi)) 

Le 4 jurn 1948 les iréres des h i l e s  Chrétiennes recevaienl à H ~ i l i  te trPs lionoré rrPre supeneur 
gtlneral. Athanase-Emile. au cdlège Notre Dame de Hull. 

Ainsi, dès les premiers mois de 
1879, la Société du Sacré-Coeur est éta- 
blie au Collége Notre-Dame.  Le 10 jan- 
vier eut lieu la première réunion et 
Elphège Baucher fût &lu président de la 
Société. Quelques semaines plus tard, 
soixante-cinq élèves prononçaieilt leur 
acte de  consécratiori a u  Sacré-Coeür 
de  Jésus en qualité d'aspirants. En la 
fête de St-Joseph, le 19rnars, ({cinquante- 
six élèves)), écrit le frère Matthias, «pro- 
nonçaient leur acte de consécration au 
Sûcré.Coeur comme associésii. L'église 
était littéralement remplie. Chacun gar- 
dera longtemps le souvenir de cette 
fête. La cérémonie, commencée à 7 
heures et demie ce soir-la, ne se termina 
qu'à 10 heures. 

Loin de perdre d e  la vigueur avec le 
temps, ces associations se développ6- 
rent et se multiplièrent, permettant aux  
kl&veç d e  tous âges d'oeuvrer, a la 
mesure de leur poss~bilite, A l'améliora. 
tion de la qualité de leur vie et de celle 



de leur entourage. Pour les jeunes, la 
Sociétk du Trks-Sainl.Enfant-Jéçuç, les 
préparait aux actions plus concrètes et 
d'avantages engageantes, proposées 
dans la Croisade Eucharistique, les 
Cadets du Sacré-Coeur, la J.E.C. ou 
l'Action Catholique. Chaque annke, la 
semaine de la campagne de la Jeunesse 
Etudiante Catholique inspirait toute la 
gent écoli&re et donnait des ailes à leur 
désir de  consrruire ensemble un milieu 
plus humain, plus uni, dans lequel Dieu 
serait respecté, mieux servi. Nul ne 
saura mesurer ici-bas l'intensité des 
élans spirituels de cettejeunese ardente, 
les efforts accomplis pour échapper à 
l'égoisme naturel, pour aider les plus 
déshhritéç, pour rendre leur milieu plus 
fraternel. L'exemple de leurs maîtres 
n'ktait pas sans prêcher efficacement. 

Les Fi-ères ont participé active- 
ment aux manifestations religieuses et 
sociales des paroisses oii ils tenaient 
des écoles. On les voyait partout veil- 
lant à la bonne tenue des klPves et au 
parfait déroulement des cér6monies 
liturgiques soit avec les enfants de  
choeur ou les servants de messes., çoit 
avec les petits chanteurs à l'orgue. Ils 
prêtajent volontiers leur concours pour 
prépûrer leur reposoir de la fête du TrPs 
Saint-Sacrement. Leur présence A la 
messe matinale, tous les jours, était une 
manifestation de foi publique dont tes 
fruits ne seront visibles que devant le 
Seigneur, Dans la mesiire de leurs 
moyens, ils participaient à l'organisa- 
tion au au déroulement de (&tes patrioii- 
ques  ou de  célébrations spéciales 
touchant la vilje ou la paroisse. 

Le corps de clairons et 
tambours Notre-Dame fait 
honneur à Hull 

Ce qui a contribué à t'originalité ei 
à l'impact considérable de l'oeuvre des 
Frères à Hull résida dans le fait que, 
parallélement à la vigueur d 'un temoi- 
gnage de foi auprks des jeunes et de la 
population, s'est développée une vita- 
liie parascolaire intense qui a fait de la 
résidence et de  la cour d e s  &coles 
Notre-Dame, Cauvin et Larocque, un 
pôle d'attraction de la vie paroiss~ale. 

Le fleuron le plus spectaculaire à la 
couronne du Collège Notre-Dame fut 
son corps de clairons et tambours. La 
renommée de ce groupe de 85 musÏ- 
ciens s'étendit par tout le Cariada. Lors 
du grand défi lé annuel inter-cité de I'ex- 
position d'Ottawa, en 1960, i l  se classû 

Fernand Morin du corps de ciatroi~s de l'bco!e 
Cauvin en 1943. 

bon premier devant quelque soixante 
corps de musique venus de plusieurs 
régions du Canada. L'année suivante, il 
décrocha le premier prix a u  concours 
({Musique en marche>) organisé par les 
«Troubadours de Hull,). La venue du 
frères Athase-Etnile, supérieur général 
des Frkres des  Ecoles chré t~ennes ,  
dans la rdgion de Hull en 1948, fut l'oc- 
casion pour les clairons et tambours de 
Notre-Dame de prhsei~ter un spectacle 
très coloré. A l'issue de la cérémonie, le 
tambour-major, Lucien Ricard, remit A 
l'ijlustre visiteur u n  disque s u r  lequel 
était enregistrée entre auires la ((Marche 
du Très Honoré» composée pour la cir- 
constance par M. Henri Fontaine, ins- 
trucleur ei compositeur d u  groupe, 
exécutée ce jour-là de façon brillante. 

L'école Câuvin a développé aussi 
son propre corps de clairons et tam- 
boui-S. II ne parvint jamais à égater celui 
de Notre-Dame, mais décrocha A quel- 
ques occasions des palmes honorables. 

Le corps de cadets : {{Un 
franc succès)} 

Une autre activité exigeant tenue 
et discipl~ne : le corps de cadeis. Les 
trois écoles des Frères ont possédé leur 
corps de cadets ainsi qu'un peloton de 
précision. Chaque année, au mois de 
mai, une autorité militaire venait consta- 
ter et apprécier le travail accompli 
C'était un hvénement! A Notre-Dame, 
le corps de clairons et tambours ryth- 
mait la marche des cadets. 

En 1942, le corps de cadets no 165 
de Notre-Dame obtenait la mention 

cent pour cent lors de  l'inspection 
annuelle par le capitaine T.C. Holmes, 
tandis qu'en 1956, le lieutenant-colonel 
George Addy termina ainsi son dis- 
cours aux cadets : ((D'ordinaire, a u  
cours d'une revue de corps de cadets, 
on félicite ceux-ci et on les encourage à 
faire mieux l'an prochain. Ce soir, i l  n'y 
a pas lieu de vous encourager à faire 
mieux l'an prochain, vous êtes par- 
faitsii. Quel hommage! 

17 mai 1955 : cette date demeure 
u n  sommet dans leç annales du corps 
no 165 puisqu'il remportait te fameux 
trophée HORACE BOIVIN, symbole 
d'excellence, que les collkges St-Stanis- 
las et Mont-Saint -Louis de Monirkal se 
disputaient de haute lutte chaque 
année. 

Environ deux cents étudiants par- 
ticipaient à de tels exercices. S'ajou- 
taient A cela plusieurs exercices complé- 
mentaires, tels le cours de premiers 
soins, le cours de morse, la pratique du 
tir à la carabine, la conduite de camions 
militaires, la cartographie. Plusieurs 
étudiants poursuivirent Urie carrière 
militaire et terminèrent brillamment 
leur cours au Collège militaire Royal de 
St -Jean. 

Le lieutenant ciil -inel George Ad i,: remel le 
iruphke Straichriva au  Iieurenant.cnlone1 cadet 
Edoiiard Therrren. 

La petite maitrise 
Notre-Dame rafle les 
honneurs 

Beaucoup moins spectaculaires, 
mais ioiit aussi exigeantes, les petites 
maîtrises, chorales des trois Ecoles des 
Frères, connurent aussi de merveil- 
ieuseç heures. 
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L'histoire du théâtre 
dans l'Outaouais depuis 
ses origines 

Marcel Fortin 
professeur de leffres 
Jrançaises. 

C'est l'historien du thkâtre québé- 
cois Jean Béraud qui signale dans son 
ouvrage 150 ans de théâtre au Canada 
français que la région d'Ottawa-Hull 
est la plus active et la plus progressive 
a u  plan du th&%tre amateur. De même, 
Guy 8eaulne, dans son article d'jntro- 
duction au Théatre canadien fran- 
çais, affirme que ctla vie thkàtrale dans 
l 'Outaouais dépasse largement e n  
durée et en quantité l'activité théâtrale 
de la ville de Québec)). Cette opinion 
d'un animateur dramatique de la région 
peut sembler gratuite à première vue 2- 
l'observateur de l'extkrieur. Par contre, 
il suffit de se référer aux deux articles 
parus dans le cinquième tome des Let- 
tres canadiennes pour se rendre compte 
de la pertinence de cette affirmation. 
Un premier article de Jean Herbiet inti- 

tulé «le théâtre de langue française dans 
l'Outaouais» offre un bref aperçu histo- 
rique du théâtre régional depuis I'ouver- 
ture de la saHe de l'Institut de l'Oeuvre 
de la jeunesse à Hull, en 1884, jusqu'aux 
premi6res années du Centre National 
des Arts  d'Ottawa. Dans (<Notes sur  les 
troupes de theatre dans t'Outaouais>i, 
Hélhe Beauchamp pâsse e n  revue les 
principales troupes qui ont contribué 
au développement du thbâtre B Hull, 
Ottawa, du Cercle Saint.Jean au Thé&- 
tre du Port.Neuf et à l'Atelier. Mais c'est 
dans l'opuscule 85 ans de théatre à 
Hull, d'Edgard Boutet, publié par la 
Société historique de l'Ouest du Qué- 
bec pour souligner le 85e anniversaire 

Cirii.',dii>ii- ~j - , ~ r  rr:prt+cr~:nli(. i  d u  Bouruznis (;c,nril hornmi. 
Lailt.ihe Lepbit-. l ~ n i b ~ r i  T\tc.odore. hlcride: Joseph, Provosi Lucien, Lalonde Hermas, Sanche 
WiHRd. 

du théâtre hullois, q u e  l'on retrouve la 
plus importante source de documenta- 
tions concertlant les animateurs de la 
vie dramatique au nord de la rivière des 
Outaouais. La brochure  composée 
d'articles publiés d'abord dans L e  
Droit, au cours des annees 1950, n e  
prétend pas faire une histoire exhaus- 
tive de  l'activité théâtrale régionale; par 
contre, elle fournit des pistes de recher- 
ches intéressantes q u i  méritent d'être 
davantage explorées. 

La multiplicité des renseignements 
contenus dans les articles ci-nommés 
constitue sans doute une première 
ébauche de la recherche. Ces études 
nous convainquent de la nécessité de 

poursuivre et d'approfondir les voies 
déjà amorcées. Toutefois, qu'on me 
permette ici d'évoquer les grands 
moments de cette aventure théatrale 
q u e  j'ai pu partiellement reconstituer a 
partir des monographies de mes predé- 
cesseurs et des chroniques du journal 
Le Droit. 

A u  début du  sihcle, A l'ère des pion. 
niers du thbâlre, la région de Hull- 
Ottawa voit naître plus d'u:ie dizaine de 
troupes amateures lrancophones dont 
quelques-unes ne vivent que le temps 
d'une représentation. Parmi les plus 
àct~wes à se produire sur 
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deuxiéme guerre mondiale, ces der- 
niers partent en tournée dans les dilfb- 

ANQO. Forli!  ville de H~ilhi .  

ou au Monument national d'Ottawa, on la vie thé$trale est zi son déclin. La crise 
remarque, entre autres, Le Cercle dra- économique qui secoue le monde vient 
matique de Hull, fondé en 1884, qui ralentir considérablement le rythme 
devient. en 1903. le cercle Notre.Dame: des spectacles dramatiques. 
Le cercle sanChe; les cercles saint: À Montr6al, comme dans l'Ou- 
Jean et Marie-Jeanne fondés en 1910 t aoua is, le vivote, D~ plus, I J e n -  
par Ernest Saint-Jean; Le Cercle Cré- gouemeni d u  public pour l e  cinema marie dirige par Hector La~erriére et le do,,,iir up rude coup aux 
Groupe Beaulne SOUS la direction de fies amaterrs, A Hull, le  jeune Cercle 
Leonard Seaulne. acadérni~ue Ionde en 1928 par Oscar 

Cette époque fertile en spectacles 
dramatiques de tous genres marque la 
premiére étape d'organisation du th&&- 
tre amateur dans I'Outaouais. On y 
joue surtout des  vaudevilles et des 
mélodrames populaires. Le public 
apprécie les pièces du réprtoire fran- 
çais cornme Le Maître de Forges de 
Georges Ohnet de même que les grands 
drames patriotiques canadiens dont 
Félix Poutré de Louis Frechette, et La 
Prise de Québec d'Octave Hardy. 
Mais la piéce la plus célèbre d'entre 
toutes est sans doute La Revanche de 
Frésimus du protonotaire Horace-J. 
Kearnev de Hull dont les iournaux 

Auger, Lâurette Larocque et Raoul 
Déziel survit difficilement au départ de 
ses animateurs. Paradoxalement, cet te 
décennie est propice a l'émergence 
d'un renouveau théâtral. A Ottawa, en 
1932, la fondation de la corporation des 
Diseurs du Caveau sous la direction de 
Florence Castonguay entourée de Mar- 
celle Barthe, Albert Boucher, Ger- 
maine Patrice et G u y  Sylvestre !aisse 
présager de nouvelles initiatives. En  
outre, la création du Gala dramatique 
nationat par le Gouverneur Général du 
Canada, Lord Bessborough, vient sti- 
muler le théâtre amateur et ainsi taire 
obstacle au cinéma envahisçant. 

signalen-t plus de dix reprékntations À Hull, la résistance au septiéme 
dans la région entre 1905 et 1918. Ce art s'organise sur tous  les fronts. Le 
sont ces succés particuliers et la fougue Groupe Cyrano de la paroisse Saint- 
des amateurs locaux qui, jusqu'aux len- JosepJi de Wrightville mkne, avec Les 
demains de la première guerre Inon- Amis enregistrés de René Provost, une 
diale, conduisent le théâtre Outaouais oiiensive dans de nombreuses munici- 
son  apogée. Au début des années 1930, palités de la région. A I'avénement de la 

rents camps militaires du Qubbec. 
Toutefois, il faut attendre la fin des 

hostilités pour voir apparaitre une vkti- 
table relance des activités théâtrales 
dans l'Outaouais. A cet kgard, t'année 
1945 constitue une date charniére daris 
l'histoire du théâtre à Hull. En effei, 
c ' ~ s t  I'annbe ou René Provoçt fonde 
I'Ecole d'art dramatique de Hull à 
laquelle s'inscrivent plus de 180 CIéves 
dont 42 seulement sont acceptés aux 
cours  d'interprktation donnés  par 
Henri Poitras et le directeur. L'EAD 
tient lieu de conservatoire d'art dramati- 
que oh l'on mise avant tout s u r  la forma- 
tion artistique des jeunes comédiens. A 
la salle de l'école technique de Hull, les 
élèves donnent annuellement trois 
représentations thé21 trales au grand 
public. E n  1947: ils participent au 
Congrès marial d'Ottawa en présentant 
La Passion du Christ. En outre, Ïls 
remportent aux festivals dramatiques 
régionaux pIusieurs trophées et men- 
tions honorables. 

 é école, qui a maintenu ses activi- 
tés jusqu'en 1966, a formé plusieurs 
comédiens d e  talents qui oeuvren t  
aujourd'hui, à Montréal comme dans 
l'Outaouais, à la scène, à la radio et à la 
télévision. 

Au début des années 1950, au  
moment où le petit écran s'apprête A 
envahir les loyers, deux nouveiles 
troupes prennent la relève. Les Dévots 
de la Rampe fondés par Pierre Pairy en 
1952 regroupent des animateurs de la 
trempe des Gilbert Chénier, Gabbi Gui- 
for, Claude Jutra et Rhéa! Guevre- 
mont. La troupe exceHe dans les pièces 
de Molière, Racine, Anouilh et Girau- 
doux. D'autre part, en 1953, quelques 
artisans dont Jean Belleau et Yvon 
Duiour fondent le Théâtre da Pont- 
Neuf où  se réunissent Louise Aubin. 
Mado Sânscartier, Jeanne Sabouxin, 
Gérard Gravelle, Jean-Louis Fujs, Aldo 
Marleâu et Gilles Pravost. Ce dernier, 
au cours de sa carrière avec la troupe, 
de 1958 A 1966, signe les mises en scène 
de plus de vingt pi&ces dans des lieux 
aussi diiférents et inusités que l 'Ottawa 
Little Theatre, le Grenier de Hull, la 
salle Alfred de Musset du Motel de Ville 
de Vanier et la Caserne de Hull. On y 
joue autant le théatre de boulevard de 
Puget et Roussin q u e  les oeuvres 
récentes de la dramaturgie qu6bécotse. 
En 1963, lors du Gala dramatique régio- 
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nal de Brockville, la troupe remporte le 
trophée de la meilleure présentation 
visuelle pour sa production du Temps 
des lilas de Marcel Dubé. 

Les galas régionaux de l'Est de 
I'Ontârio, tout comme les festivals orga- 
nisés par les municipalités de Hull et 
d'Ottawa, ont stimulé vigoureusement 
les jeunes troupes des années 1960. En 
effet, lors du premier Festival d'art dra- 
matique de la ville de Hull tenu en 
février 1961 sous les auspices de I'EAD, 
trois pièces sont présentées par le 
Théâtre de la Colline? troupe récem. 
ment torrnée de Jean Herbiet, d'Hed- 
widge Herbiet et de Gilles Provost. A 
cette occasion, on y préçente La Leçon 
d 'Euq6ne Ionesco, L ' O m b r e  d e  la 
ravine de John M. Synge et L'Imbé- 
cile fantaisie de Lomer Gouin dans 
une mise en scène de Gilles Provoçt. 

Celui-ci re~oit, de la part du juge 
critique invité, Jean Gascon, le pr~x de 
la meilleure production. L'année sui- 
vante, lors dii gala dramatique de Kinys- 
ton, le jeune metteur en s c h e  remporte 
des honneurs analogues pour La Mai- 
son de Bernarda Alba de F. Garcia 
Lorca. 

En  1965, L'Atelier, une nouvelle 
troupe fondée par Muguette Soisve. 
nue, Jacqueline Martin et Jeanne Sabou- 
lin poursuit la tradition amorcée par les 

. . 
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Publicite pour une pièce de Théstrr par 
l'Amical du ColtBge Notre-Dame en 1936 
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Dévots et le Pont-Neuf. Les membres 
organisent des cours d'art dramatique 
et favorisent la production de pièces 
québécoises. En novembre 1966, la 
création La Quintaine de Jacqueline 
Martin remporte trots trophées au  Fes- 
tival de la pièce en un acte de l'Est de 
l'Ontario. D'autres pièces d'auteurs 
régionaux sont aussi créées par l'Ate- 
lier. Signàlons, entres autres, Le Mur 
des autres et Le Charnier de Jacque. 
line Martin présentés en  mars 1967 à 
l'Académie-de-Lasalle d'Ottawa et Les 
Mutilés de Gaby Déziel-Hugé jouée en 
juillet 1971. 

A l'époque où l'on entreprend les 
travaux d e  construction d u  Centre 
national des arts à Ottawa, on assiste à 
u n  pullulement des  troupes amateurs. 
Certaines, dont les Campagnons de 
Hull, Le Thédtre des Deux Masques, La 
Nouvelle Basoche, L'Arlequin présen- 
tent leurs spectacles sur les principales 
scènes outaouaises. D'autres comme 
La Compagnie des Trouvères dirigée 
par Edgard Demers et Le Théâtre des 
Lutins animé par Gilles Provost s'orien- 
tent exclusivement dans les produc- 
tions pour eniants. Pour sa part, le 
théâtre de collège maintient un dyna- 
misme qui ne dément pas. L'atelier dra- 
matique du Consortium Marguerite 
d'Youville de Hull et Le Cercle Kiarnika 
du Collège Saint-Alexandre de Lim- 
bour figurent parmi les troupes sco- 
laires les plus actives de l'Outaouais 
québécois. Sur la rive sud, La Société 
dramatique de l'Université d'Ottawa, 
issue de la Société des dkbats français, 
que dirigent Léonard Beaulne et le R.P. 
Ovila Gadouas au  cours des années 
1940 et 1950, favorise l'essor du théâtre 
universitaire. 

Grâce a l'initiatiue de son directeur 
artistique Jean Herbiet , la troupe, deve- 
nue La Comédie des deux rives, s'oriente 
au cours des annbes 1960 vers la 
recherche scSnique. lnvit4e h trois 
reprises au festival mondial de théhtre 
universitaire de Nancy, la troupe rem- 
porte en  1964 le deuxième prix e x -  
aeqiio pour sa production La Can ta tri- 
c z  chauve d'EugPne Ionesco. 

Aujourd'hui, la vie iheâtrale dans 
l'Outaouais est autant sinon plus dyna- 
mique qu'à l'époque des pionniers. 
Depuis la prerni$re représentation 
D'Exil et Patrie d u  R.P. Hamoi1 don- 
~ike par Le Cercle dramatique de Hull, 
en 1884 jusqu'aux plus récentes créa- 
tions offertes au Théâtre de  I'lle, le 
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visage du théâtre s'est substantielle- 
ment modifié. Le répertoire s'est rnoder- 
nisé, les salles de speciacles se sont 
dotées d'équipements adéquats et le 
public est devenu plus critique. Cette 
tradition théâtrale s'est développée 
dans  des conditions matérielles sou- 
vent prkcaires et des ressources finan- 
ciBres modestes qui n'ont toutefois 
jamais atténué la passion des artisans 
de la scène. C'est encore ce même souf- 
île qui anime actuellement les jeunes 
troupes comme Le Théâtre populaire 
régional de Pointe-Gatineau, Le Théâ- 
tre des Filles d u  Roy de Hull et LeThéâ- 
tre de la Corvée d'Ottawa-Vanier où le 
renouvellement des formes scéniques 
et des thèmes dramaturgiques est au 
centre des préoccupations de leurs 
membres. 

Si I'activit6 du  théâtre outaouais 
fait relativement bonne f i~~i i -e  dans le 
tableau historique que je viens de bros- 
ser, celle de ia recherche sur l'histoire 
du  théâtre régional en est encore 3 défi- 
nir ses objectifs et à se  donner une 
structure de fonctionnement. Quoi. 
qu'encadrés par l'institution universi. 
taire, les chercheurs encore trop peu 
nombreux dans ce domaine, à peine 
exploité qu'est t'histoire du théâtre au 
Québec, doivent faire face à des obsta- 
cles souvent méconnus de la pari des 



practiciens mémes du théâtre. Je décri- 
rai ici bribvernent la nature des obsta- 
cles inhérents A la recherche auxquels 
je proposerai des solutions. 

Le premier écueil auquel se bute le 
chercheur en histoire du thébtre est 
celui de l'inaccessibilité des sources 
documentaires qui témoignent concrè- 
tement des faits et des événements. La 
représentation thédtrale étant. par 
essence, un geste éphkmère, i l  arrive 
malheureusement que les rares docu- 
ments se soient dispersés a u  baisser du 
rjdeau. II existe dans l'Outaouais plu- 
sieurs familles qui ont animé la vie th&&- 
trale dont les Beaulne, les Dbziel et les 
Provost. Celles-ci, comme tant d'au- 
tres, possbdent parfois des spjcilèges, 
des photographies, des programmes de 
pièces qu'elles pourraient mettre à la 
disponibilité des chercheurs soit en 
signalant la localisation auprèsdes orga- 
nismes chargés de la conservation des 
archives, soit en y déposant leurs tonds 
dans des centres sous la responsabilité 
des sociétés d'histoire régionale. 

A cet effet, les Archives nationales 
du Québec à Hull ort accompli un tra- 
vail fort efficace par l'acquisition des col- 
lections de t h6Citre de M. Joseph Laflam- 
me et Ernest St-Jean, deux pionniers 
d u  théâtre à Hull. L'examen de ces 
deux fonds, ainsi que la consultation 
des documents de M. Gilles Provost, 
nous ont révélé de precieux renseigne- 
ments que les quotidiens n'auraient pu 
nous fournir. A Ottawzi, certains Ioyers 
de documentation cori-,[.ne les Archives 
publiques du Canada oflrent aussi d'im- 
portantes collections sur Le Gala dra- 
matique national. Le Centre de recher- 
che en civilisation canadienne-française 
de I'Uniuersitb d'Ottawa met aussi à la 
disposition des chercheurs quelques 
fonds privés concernant les activités du 
Caveau et de La Comédie des deux 
rives. Signalons en outre l'importante 
collectian de la troupe universitaire 
déposée au département de théâtre qui 
a été utile dans la rédaction d'une rnono- 
graphie sur le thkâtre à l'Université 
d'Ottawa. 

D'autres institutions comme les 
colléges et les bibliot héques munici- 
pales renferment des sources qu'il 
conviendra de consulter éventuelle- 
ment. Mais la dispersion des docu- 
ments. le manque de coordination 
entre les différents centres d'archives, 
l'absence de répertoires consacrés aux 

collections de théàtre sont autant de 
lacunes qui démotivent les chercheurs. 

Pour améliorer les conditions de la 
recherche, particulièrement dans l'Ou- 
taouais, quelques solutions peuvent 
être envisagées. On peut songer ici à la 
création d'un centre de documentation 
en Gtudes théâtrales sous la responsabi- 
lité d'une institution universitaire ou  
d'une société A vocation culturelle char- 
gée de la conservation du patrimoine. 
Ce centre pourrait regrouper l'ensem- 
ble des archives et acquérir les nou- 
velles collections qu'il mettrait ainsi à la 
disposition non seulement des cher-  
cheurs mais des practiciens et du grand 
public. De plus, i l  assurerait une coordi- 
nation entre les différents organismes 
et institutions impliquh dans la recherche 
en histoire régionale. 

Practiciens et chercheurs tire- 
raient certes avantages d'une collabora- 
tion qui favoriseraient des échanges 
Iructueux sur les problèmes communs 
de la pratique et de la recherche. Ces 
derniers ont d'ailleurs mis fin à leur 
phiode d'isolement en se réunissant 
autour de la Société d'Histoire d u  théâ- 
tre du Québec. Fondée en 1976 par un 
groupe de chercheurs et d'universi- 
taires, la S.H.T.Q. s'est donné pour 
objectif de promouvoir la recherche 
théorique et pratique sur les arts du 
spectacle. Aussi, elle recrute ses mem- 
bres parrni les étudiarits, les practi- 
ciens, les professeurs qui s'inthessent 
de prks ou de loin ailx divers aspects du 
théAtre québécois et accueille particu- 
lièrement tout chercheur dbsireux de 
collaborer au vaste projet d'histoire du 
théâtre au Québec. 

Ce projet est ambitieux et exige 
une participation de  tous les cher. 
cheurs regroupés en kquipe de travail 
dans  chacune des régions du Québec. 
Dans l'Outaouais, des démarches ont 
dbjà été entreprises pour mettre sur 
pied une telle équipe. Celle-ci est sur le 
point de se constituer gràce l'initiative 
de professeurs. 

A ce stade-ci de  la recherche en 
th6àtre rbgional, la publication d'un tel 
ouvrage est par contre une exception, 
et il faudra attendre quelqiies ann&es 
avant que l'on produise des études 
substantislles et bien documentées. En 
effet, les chercheurs en sont encore à la 
cueillette des documents, à l'inventaire 
des archives théâtrales et au dépouille- 

Guy Hciffman & Janine Fluet sur scPne A Hull 
nNQO, Fûiid ig\'iiie de Hulhi. 

ment des journaux et périodiques. Ce 
travaiI souvent fastidieux est indispen- 
sable et préalable à toute recherche 
subséquente en histoire du thé2 tre 
régional. L'liistorique des troupes et 
des salles de spectacles de Hull et d'Ot- 
tawa, la dramaturgie outaouaise, l'in- 
fluence de I'aciivité thhâtrale anglophone 
sur notre théâtre sont autant de facettes 
de la vie théâtrale outaouaise qui méri- 
tent d'être explor&es, approfondies et 
précisées A la lumiBre d'approches 
méthodologiques éprouvées. II impor- 
tera à l'équipe de travail qui écrira I'his- 
toire ciu théàtre d'ici d'identifier les 
besoiiis spécifiques de la recherche 
d'en définir les objectifs et d'en prévoir 
les orientations futures. Cette tâche est 
en fait un défi pour chaque région où 
s'organise des projets analogues. 

Le  bref historique que je viens d'es- 
quisser ainsi que les perspectives de 
recherches que j'ai signalées ne laissenl 
entrevoir qu'une partie des possibilit6s 
et des ressources qui s'offrent à ia 
reçhei-che en histoire du fhédtre dans 
l'Outaouais. Le patrimoine théâtral 
régional n'attend plus que l'intervention 
des chercheurs qui oserorit enfin met- 
tre ,% jour une histoire exhaustive de la 
vie théâtrale outaouaise. 



Antonio Desjardins, 1 
poète méconnu 

André Couture 
édifeur/propriétaire des 
édifions A s  ticou. 

ANTONIO DESJARDINS - 22 
SEPTEMBRE 1894 - 13 JUILLET 
1953 : c'est le genre de renseignements 
h~ographiques que  l'on retrouve, évi- 
demment, s u r  tous les monuments 
iunkraires, mais ça ne  dit pas  grand- 
chose. Dans le cas d'Antonio Desjar- 
dins, je pourrais ajouter qu'il était le fils 
de Michel Desjardins, notaire et fonc- 
tionnaire, et d'Aglaé Chevrier ... Ça 
nous avancerait un peu ... Je pourrais 
aussi ajouter que, dans sa famille, il y 
avait des frères et des soeurs : Rose- 
monde, Rosalba, Dauray et Eudore. Je 
pense que ça nous avancerait encore 
un peu, en tous cas pour  ceux qui ont 
connu ces gens-là. 

Toujours en ajoutant au curricu- 
lum, je pourrais dire qu'Antonio a kte 
échevin du quartier Laurier, à Hull, pen- 
dant 19 ans et qu'à t'époque les élec- 
tions municipales venaient assez vite 
(c'était pas aux quatre  ans comme 
aujourd'hui). Bien sQr, ça rappelerait 
des souvenirs A d'autres personnes, 
mais ça ne nous donnerait pas l'objet 
ultime et important, selon moi, de sa vie 
et de l'originalité surtout  de cette vie : 
l'écriture. 

Car Antonio Desjardins a été, et 
est encore même s'ilest décédb, un tr$s 
grand poète. 11 a écrit plus de 1 000 
pases de poésie. En terme de chiffres, 
c'est énorme, les pohies vous le diront. 
Évidetnment, an ne peut pas comparer 
cette production à des romans. Ecrire 

Anio~ io  Desjarcins, 1950. 

1 000 pages de poksie, c'est déjà 
énorme;  et ,  lorsque ce  sont 1 000 
pages de très belle poksie, c'est meil- 
leur. 

Antonio meurt en  1953. Le silence 
entoure et sa mort et sa vie. Parla suite, 
Eudore disparaît. Dauray, le plus Ag&, 
s'éteint en 1963. Puis, on n'entend plus 
parler de l'oeuvre tr&s importante, 
d'Antonio Desjardins. Quelques per- 
sonnes ont vu, de visu, la masse de 
documents que cette oeuvre représen. 
tait : 6 cahiers à anneaux, bien remplis ... 
ça fait quelque chose d'imposant. 

Comme je le disais plus haut, 1 1  est 
déc4d4 en 1953. A ce moment-la, lui 
survivaient ses  deux frères et une 
soeur, Rosalba, qui demeurait A I'exté- 
rieur de Hull. Rosemonde est décédée 
en 1941, en France, lors de bombarde- 
ments aljernands pendant la seconde 
Guerre.  Rosemonde avait été cânta- 
trice udans les Europes)). Dans la famitle 
immédiate, il y avait beaucoup d'ar- 
tistes ; Henry Desjardins, un cousin ge:- 
main, membre-fondateur d e  I'Ecole 
litthaire de Montréal, d0cédk en 1907; 
Aglaé Chevrier, la mère qui versait 
aussi dans la poésie et qui chantait a 
l'occasion; Rosalba, qui touchait du  
piano; Michel, le père, s'était exercé à 
faire des poèmes, à quelques reprises. II 
était donc dans le milieu i(d'artistesii ... 

Mais, aprks la mort de Dauray, 
tout disparaît mystérieusement. Des 
gens se mettent à la recherche de ces 
documents. La th4orie qui prévalait à 
l'époque voulait qu'A la mort de Dauray, 
le tout ait été jet4 a u x  poubelles a u  
moment de faire le ménage de la mai- 
son. La réalité était tout autre. 

Dans son  testament, Dauray léguait 
entre autres choses, la somme de 
8 000 $ pour la publication de ce qu'il 
appelait les deux recueils de son hére. 
En 1963, malgré les 1 000 pages dont je 
vous parlais tantôt, o n  aura~f pu publier 
des albums luxueux, avec tranchefil et 
couverture rigide. 

Parce q u e  j'étais une des  per- 
sonnes sur la piste de ces textes, j'ai 
poursuivi mes recherches et je lis d'au- 
tres découvertes. Remarquez que je ne 
veux pas mettre personne en cause, 
mais uniquement faire ktat d'une situa- 
tion et d'une hypothcise. II reste que 
cette somme de 8 000 $ q u e  l'on vou- 
tait réserver A la publication de poémes 
(activité futile., pour plusieurs) a dû faire 
sursauter bien des gens. L'exécuteur 
testamentaire a faÏt faÏre une expertise 
de l'oeuvre d'Antonio Desjardins, comme 
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on aurait fait pour une montre, une 
bague, des objets matériels et tangibles. 
La conclusion d'une personne (que je 
ne nommerai pas pour le moment) a été 
qu'il s'agissait d'une oeuvre qui ne valait 
pas la peine d'être lue et regardke, et 
qu'on devait la jeter ou la vouer aGx 
géhennes. 

Les héritiers se sont sans doute 
sentis mal à l'aise devant cette situation. 
Les textes qu'on prétendait disparus 
circulaient, de fait, de main à main. Par 
un hasard, ils ont fini par tomber dans 
les mains de Plerre Louis Lapointe, des 
Archives nationales. I l  me donne un 
coup de fil et me dit : ((Tu connais Anto- 
nio Desjardins?)> {(Oui, lui rkpondis-je, 
pas personnellement; mais je suis sur la 
trace de ses oeuvres depuis 13 ans,). 
ctEh bien! J'ai six cahiers à anneaux bien 
remplis, ici, et je pense que c'est son 
oeuvre),. II n'avait pas aussitôt raccro- 
ché que  j'étais rendu chez-lui pour véri- 
fier ses dires. Il y a effectivement au-delà 
de 1 000 pages, et c'est entre bonnes 
mains aux Archives nationales du Qué- 
bec. dans la région de iDutaouais. 

Quelle est cette oeuvre d'Antonio 
Desjardins? Esçenliellement, ce sont 
trois recueils de poèmes : 

1 Un r~cueil paru en 1924 à compte 
d'auieui- et intitulé Crépuscules. 
Il confient /oui prés deZOOpages, en 
petils caractères ce n'est donc pas 
le genre de ploquettes de 60.80 
pages que l'on publie très souvent 
aujourd'hui (remarquez qiie je n'ai 
rien contre ces plaquettes: c'est 
I O U ~  srmplement pour donner une 
idée de  l'impfirrance du recueil). 
C'est la setrle <:hase qiii ai! 416 
publiée; CU n'a pas éié dijJusé; i l  en a 
probclblemen t vendu deux exemploi- 
res. 

2. Par la suite. Antonio a retravaillé ce 
premier- Ouvrage. I! en a fait une ver. 
sion déjiniiive qu'on o inalheureuse- 
ment pos, parce que, à cause des 
pérégr-inations qu'ont connu ses 
textes, ça nous est parvenu dons uri 
assez beau désordre. Nous avons 
ienté de reconstit~ier le mieirxpossi. 
ble. I l  reste que ce d e u x i h e  manus- 
crit, q u ~  ç'intil~ile Crépuscules. 
es1 presque un deuxième recueil 
portant k nième htre que  le pre- 
mier, compte t e n u  des c h a n g e -  
rnenis apporres au  niveau de l'ordre 
des poèmes, du choix et des rajouts. 

3. Le irotsiéme l ex ie  s'intitule Pré- 
lude en vers en hommage à 
Walt Whitman. Trors cenl cin- 
quante pages! Non content d'avoir 
écrit cet ouvrage, il I'u lui-même ira- 
duit en atiglais. 

Dans les textes inédits, Antonio a 
repris la prbsentation graphique avec sa 
machine à écrire, ce qui était en soi un 
exploit, puisque cette présentation est 
parfois tr8s compliquée. I I  faut dire 
qu'Antonio Desjardins, même s'il a écrit 
la majorité de ses poèmes avant 1924, 
était un moderne. Un moderne comme 
il en existait peu au Québec à cette 
époque. 

Voici un exemple d'un poème écrit 
avant 1924. Un poème trks court, mais 
dont la formulation n'est vraiment pas 
le genre traditionnel qu'on pouvait lire 
et: qu'on écrivait à l'époque. 11 s'intitule 
L'Adieu. 

Ta main pleure en la mienne 
II est l'heure 
Ta main pleure 
Ses sanglots en mon coeur 
De deviner ta peine 
II est l'heure 
Ta main pleure 
C'est le genre de poPmes, en g4né- 

ral, qui rejoignent le grand thème de ça 
poésie. Une poésie sous le signe de la 
tristesse et de la mélancolie, relikes (ce 
que je n'ai pu vérifier) à une peine 
d'amour ou à I'impossibilit-4 de connai- 
tre un amour normal ,  a cause du 
contexte familial. 

L'ensemble de ses poèmes fait trés 
sérieux, comme vous voyez. 11 a tout de 
même exploité une veine plus lantai- 
siste; il savait &tre drôle, à l'occasion. 
Voici, un exemple de ce genre d'hu- 
mour qu'il pratiquait, un humour bâti 
sur le jeu de mots et les onomatopées, 
autre trait de sa modernité. 
FANTAISIE 
Tsi tig Tsing Tsing 
Lala la 

Lalala 
Lalala 

La 
La 

J e  SUIS 

Au fin 
Pays 
De Chine 
Tsing Tsing Tsing 
Lilili 

Lilili 
Lilili 

Li 
Li 

M e  sourient 
Les sournoises 
Caresses 

Des Chinoises 
Malignes 
Tsing Tsing Tsing 
Lululu 

Lululu 
Lululu 

Lu 
Lu 

Dans les bras d'une 
Je suis couchk 

On dirait que 
Des doigts de lune 

Pincent des cordes 
De mandoline 

Et versent dans 
La nuit pâmée 

Des hodes de 
Rêveries brunes  
Se balance 
En silence 

Mon ivresse 
Divine 

Tsing Tsing Tsing 
Hu kong 

Hukong 
Hukong 

Kong 
Kong 

Mais son amant 
Qui nous surprend 

Dansant la danse 
Clandestine 

Tsing Tsing Tsing 
Lahiho 

Lahiho 
Lahiho 

Ho 
H o  

Je ris trop 
Pour vous peindre 

Le grelot 
De sa mine 

Tsing Tsing Tsing 
Cocuco 

Cocuco 
Cocuco 

Oh 
Oh 

II ine supplie 
Tout simplement 
A bien vouloir 
Recommencer 
Afin de voir 
Comment chez nous 

On joue 
Ce bétigue 
Tsing Tsing Tsing 
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Pour traverser l'Outaouais, il fallait 
presque obligatoirement passer devant 
Baillot et négocier cette délicate courbe 
marquée de vitrines. C'est le ministére 
des Transports du Qubbec qui expropria 
en 1975 l'entreprise Baillot, pour le 
compte de la C.C.N. et de quelques 
illustres réfections routières qui tardent 
par ailleurs encore à se  parachever. 

Installé maintenant dans le pàrc 
industriel, sur le boulevard Si-Joseph, 
l'entreprise est dirigée par la troisibme 
génération du londateur et la prospérité 
du garage Baillot nous permet d'être 
fiers de cette réalisation hulloise. 

Vue des sites billot autour des annees 1930 



L'AXE DU PORTAGE 

- - -  as. 

Luc Villemaire 

L'IHRO vous propose ici defuire un petit four sur lo toute 
premi$re partie de terre quijut colonisée en Outaouais, après 
des siècles de présence amérindienne, i/jaut bien le dire. Nous 
sommes dans une partie du canton de Hullfondée le 3 janvier 
1806, plus précisément les lots 1 el 2 du rang 3 acq~lis en 
premiére propriété par Pf~ilémon Wright. 

Cette description teclinique n'a rien pour décrire le lieu 
absolument enchanteur que venait d'acquérir le colonisafeur 
du Massachiisçefts. Joseph Tassé, dans son livre édité et7 
1871, compare ainsi ce coeur du canton de Hull : 

<Les deux rives toutefois se ressembla~ent peu. L'une, la rive 
gauche, haute, abrup~e, ratllee e n  pr4ciprce, angles saillants et 
rentrants et le jossC au p~ed, Ca ei la de noires armées de pins 
montaient d l'assaut. La nue opposée avoif au contruire une 
pente douce et invitait le canot Q se reposer. Combien auaii-elle 
vu de peaux-rouges dissimuler leurs Jeux dans t'épaisseur de ses 
fourrés? Combien de trafiquanfs de pelleieries ovoie~t tiré à 
demi sur son sable, leurs longs ccconots du nord», chargés de 
précieuses fourrures? Phrlémon Wright Joula avec joie ce sol 
presque uni, il s'dcna : Voici l'emplacement de ma ville! ... »l 

1 Joseph TASSE : Philémon Wright ou colonisation et commerce de 
bois; Des presses d vapeur de La Minerve (16, rue  SI Vincent), 1871; 77 
pages. page 59. 
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En 1815, l'Arpenteur général du Bas-Canada décrit ainsi le si.te : 

((Cetre portion est située sur un grand détour que !orme 
I'Ottawo, et comme les montagnes aboutissent a la riviere et que la 
terre qui est derriére n'est pas labourable, toute la portiori est située 
vers Ie Jront. (...) tout auprès i l  y a Lin court portage, et presque en 
face I I  y a quelques petites iles quiobstruent beaucoup et qui arrêtent 
le tours de la rivière : du côté opposP. une ch~rle de i;iny:-six pieds de 
hau!eur. ,!orme une ogrkni;le perspective; u n  peu au-dessus de celte 
place i: y a un banc de rochers qui s'étendpresque a fravers la riv~ère, 
et la chute de la Petite Chaudière-ii2 

C'est sur cette terre que se développa Hull et ses environs, 
progressivement, d'abord pour survivre, ensuite pour 
s'enrichir. 

Dans les luttes q u i  déterminèrent les emplacements des 
institutions Juridiques et administratives (Palais de Justice, 
prison, bureau d'enregistrement. tiureau de poste), le canton 
de Hull s'organisa. Dès 1830, ce fut le trac6 des premiers 
chemins, la xéglementàtion des activités commerciales et 
autres sur son territoire. Le  canton de HuH veilla à là bonne 
collaboration de la communauté. 

Puis vint l'incorporation de 1875. Cet-re toute jeune cité, 
dans son esprit de continuité, poursuivit ses efforts pour 
établir tous les services essentiels et nécessaires. La majeure 
partie des activités publiques et commerciales en Outaouais 
québécois s'eflectuait alors dans cet Axe d u  Portage qui 
servait de centre-ville pour Hull. Bien que deux incendies 
majeurs en 1888 et en 1900 retardèrent le développement, en 
aucun temps ne survint une  coupure gknéraie dans la direction 
a u  développemen.t de la ville, direction qui venait se refléter sur 
le procés d'aménzgement de l'espace urbain. L'Axe du  
Portage dtait toujours privilégié comme poin t  de 
rassemblement des forces et des volontés hulloiseç, de toute 
nature et de toute allégeance. 

Mais nous  sommes bon gré mal gré pris avec l'existence 
de notre imposant voisin, là capitale fédérale. Dans son inten- 
tion de consolider son image de reprksentânte nûtionale, la 
capitale a subi elle-méme d'énormes transformations, fruit de 
de penseurs cherchant à conformer I'espsce dans un 

aménagement digne du rang auquel Ottawa aspire. De ses 
terr i toires  adjacents qui allaient entrer au service des besoins 
de représentation nationale, le secteur Axe du Portage de la 
ville de Hull était le plus près physiquement et donc le plus 
susceptible de faire l'objet d'amples projets d'aménagements. 
Dans les années soixante, on y trouvait des cours à bois, des 
cabanes, de la pauvret6 comme la richesse, du français et 
surtout une authentique identit4 locale. La reconnaissance de 
celte authenticitb n'était pas de mise pour les planificateurs 
d'une représentation nationale. 

Les intervenants des gouvernements supérieurs ont vite 
fait de déployer leurs ressources pour façonner l'espace urbain 
à I'itxage de leurs aspirations, tant les gouvernements 
provinciaux que le fédéral, tant du côté du territoire dOttawà 
q u e  d u  côté du territoire de Hull. La disparition de l'Axe du 
Portage ancestral signifie une brisure cornpléte l'intérieur de 
notre trop courte histoire hulloise. Nous permettre un rappel 
de ce secteur dans son identité hulloise n'est pas un luxe mais 
une nécessité, à l'heure où sa conformation à une représenta- 
tion nationale est sur le chemin d'une quasi complète réussite. 

Le circuit de l'Axe d u  Por tage  est présenté e n  28 
tableaux. Le c o n t e n u  de chaque vignette se veut sans 
prétention. L'objectif est de redonner vie à u n e  r k a l i t é  
disparue. Les références, quant aux donndeç, ont été omises  
afin de ne pas embarasser les textes. Seul les initiales des 
diHérents auteurs apparaissent e n  guise de rkférence. Pour 
retracer les auteurs, on se référera A la légende suivante : 

PLL Monsierrr Pierre-Louis Lapointe; 
MDP Madame Monique Deprat to; 
CB Madame Chantal Berniquez, 
JG Monsieur Jacques Gougeon; 
AH extrait du document  Hull - A y l m e r  : Quelques 

éléments d'histoire et d'architec.ture de 1'1HRO. 

2. Jasepii BOUCHETTE : Descrip!ion topographique de la province du 
Bas-Canada ( ..): Montreal. Editioiis Elysée, 1978~1815 (Londres. 
Charing-Cross). pages 257, 258 et 259 
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L'axe du Portage 
1. L'église Notre-Dame de Hull 
2. La Salle Notre-Dame 
3. ((De l'Hôtel de Ville à la Maison du Citoyen» (sic) 
4. Le magasin Pharand-Moncion 
5. La maison Carrière 
6. L'Académie S te-Marie 
7. La Caisse populaire de Hull 
8. La pharmacie Farley 
9. L'ancien hôtel Windsor-Duvernay 

10. Le collège Notre-Dame 
I l .  La Hulloise 
12. CKCH 
13. L'épicerie Laflèche 
14. L'hôtel Chez Henry 

Itinéraire proposé 

Infrastructure inexistante 
aujourd'hui 

15. La maison Aubry 
16. L'ancien Palais de Justice 
17. L'ancien bureau de poste 
18. La glissoire de Wright 
19. Le cinéma Laurier 
20. La maison Leduc 
2 1. L'église S t-James 
22. Le ({Docteur du peuple)} 
23. La Bibliothèque municipale de Hull 
24. L'École technique de Hull 
25. La rue Eddy 
26. Le Bloc Scott 
27. De I'hdtel Union à l'hôtel Plaza 
28. Les usines Eddy 



L'église 
Notre-Dame 
de Hull 

Trois églises se succederent sur 
cet emplacement. La première église 
catholique de  Hull, une simple chapelle 
de mission baptisée «Chapelle des chan- 
tiers)), fut construite en 1846 A l'angle 
sud-est de ce quadrilatère. t'augmenta- 
tion rapide de la population catholique 
obligea bientbt la construction d'une 
plus grande église et d'un presbytère, et 
c'est le Père Delisle Reboul qui les fit 
ériger, entre 1868 et 1872, à l'ouest de 
l'ancienne chapelle, sur des plans de I'ar- 
chitecte Lecours. pouvant accommo- 
der 2 000 personnes, la dernière grande 
église fut érigke s u r  les ruines de celle 
qui avait été la proie des flammes en 
1888; elle occupait le même espace, 
mais était tournée vers la rue Notre- 
Dame au lieu de faire face à la rivière. Sa 
voOte s'élevait à soixante-neuf pieds et 
son clocher, qui dominait tous les édi- 
fices de la ville, atteignait deux cent 
soixante pieds. Cette église, l'orgueil de 
tous les citoyens de Hull, fut incendiée 
en 1971 et démolie en 1972. 
PLL 
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La Salle 
Notre-Dame 

Site 2 

C'est  sur la rue Notre-Dame. en I 
face de l'ancien presbytère, que  se trou- 
vait anciennement la Salle paroissiale 
Notre-Dame. Ce très beau bâtiment de 
brique jaun$tre, dont la façade était 
décorée de motifs en terracotta, avait 
été érigé au lendemain du Grand feu de 
1900. il allait devenir rapidement le cen- 
tre nerveux de la paroisse Notre-Dame. 
C'est la que se rencontraient les nom- 
breuses  confréries et associations 
paroissiales. Et c'est sur la scéne de la 
grande salle que les (tmordus)) de théb- 
tre amateur, les St-Jean, les Sanche, les 
Baulne, les Laflamme, les Provost et les 
Laflèche, pour ne citer que  ceux-là, y 
firent leurs premières armes. Le samedi, 
en matinée, on projetait des films pour 
les enfants, et le prix d'entrée était la 
plupart d u  temps  qu 'une boîte de 
conserve pour les Servantes de Jésus- 
Marie ou pour les pauvres de la St- 
Vincent-de-Paul. Cet te salle, baptisée 
«Le Centre)), et qui allait héberger 
CKCH, le seul poste de radio de langue 
française de l'Outaouais, allait jouer A 
partir de 1947, un rôle plus considérable 
encore. Tout ce qui parlait français et 
tout ce qui était catholique, sur les deux 
rives de ]'Outaouais, passa dorénavant Salle Paroissiale Notre-Dame de Hull. 

Phuio. archives na!ionales du Québec d Hull 
par CKCH et par la salle paroissiale 
Notre-Dame de Hull jusqu'h sa démoli- 
tion, il y a dbjà quelques années. 
PLL 



((De l'Hôtel de Ville 
Axe du Portage 

Site 3 

à la Maison du Citoyem ,,, 

Les premiers hôtels de ville se 
sont succédés sur  un  site acquis en 1877 
dans le quadrilataire formé par /es rues 
Notre-Dame, Victoria, Maisonneuve et 
Hô tel-de-Ville. Le premier a été érigé en 
1877 et est disparu dans l'incendie du 5 
juin 1888. Le deuxième a été construit 
en 1890 et a é té détruit, à son tour, par le 
Grand feu du 26 février 1900. Le troi- 
sième hôtel de ville a été construit de 
1902 à 1903 d'après des plans de IJarchi- 
tecte Charles Brodeur. Ce bâtiment a 
été la proie des flammes le 29 octobre 
1970 et a été démoli l'année suivante. 

Aujourd'hui s u r  la rue Laurier, 
entre les rues Hôtel-de-Ville et Victoria, 
se trouve le nouvel hôtel de ville de Hull, 
un complexe ultra-moderne qui regroupe 
la presque totalité des activités adminis- 
tratives, sociales et communautaires de 
la Ville de Hull. La polyvalence de ses 
salles, son immense et magnifique ver- 
riére, la présence de la bibliothèque, 
d'un centre de conditionnement physi- 
que et d'une galerie d'art, ainsi que la 
CO- habitation de la Société d'aménage- 
ment de l'Outaouais et de la Commu- 
nauté régionale de l'Outaouais, font de 
cet ensemble architectural un objet de 

Hotri Ville 
fierté pou r  tous les hullois. Et les ANQ(I, FoiidEVille de H,,/*, 
citoyens de Hull ne sont pas les seuls à 
applaudir puisque la  aiso on du Citoyen 
a été louangée par Design Canada. Inau- 
guré à l'automne de  1980, ce nouvel 
hstel de ville de l'an 2000 remplaçait 
celui détruit par le feu e n  1970, et 
symbolisait 21 sa manière la rupture avec 
le passé et la nouvelle vocation de Hull. 
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Le magasin 
Pharand-Moncion 

Construit à la fin du 19e çikcle, I 
cet édifice a connu quatre propriétaires. 
Jean-Baptiste Pharand le céda à 
Josaphat Pharand, en 1899; celui-ci le 
vendit à Thomas Moncion en 1945 et  ce 
dernier s'en départit au profit de 
Georges-Albert Champagne, en 1961. 

L'édifice fut éprouvé par trois 
incendies, dont celui de 1964 qui 
nécessita deux mois et demi de travaux 
de nettoyage. 

Le magasin fascinait aussi ses 
clients, surtout les plus jeunes, par son 
systéme de paiement. Les commis 
envoyaient l'argent a une caisse unique, 
située au  deuxième étage, su r  des petj ts 
chariots montés s u r  fils de fer. Une 
caissière réglait les factures et retour- 
nait les chariots à leurs expéditeurs. 
Après plusieurs années de loyaux ser- 
vices aupres des Hullois, l'édifice fut 
démoli en 1968. 

Le magasin Pharand-Moncion, qui 
abrita pendant quelque temps le poste 
radiophonique CKCH, était considéré 
comme le plus important magasin à 
rayons de Hull. On y trouvait de tout. 
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Pour les mains habiles, on y vendait de la ,,,, ,,,,,,,,, 
den telle au gros coton, en passant par le ANQO. F O T T ~  <cVilke dr  HUI^. 

f i l  et les aiguilles et pour les moins 
habiles (ou  les plus fortunés) des 
vêtements déjà confectionnés. Pour le 
prêt-%-porter, messieurs Pharand et 
Moncion s'approvisionnaient certes 
a u p r è s  des  manufactures  mais 
engageaient aussi des couturières et 
chapeliéres hulloises qui travaillaient sur 
place ou à la maison. 
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La maison 
\ Carriere 

C'est à l'angle des rues Victoria 
et Champlain, à Hull, que se trouve 
cette belle maison de pierres taillées, 
dont la construction remonte aux 
années 1880. Ce bstiment, surmonté 
d'un toit en mansarde, percé de nom- 
breuses lucarnes, logeait, jusqu'au 
début des années 1890, la résidence de 
Basile Carriére, ainsi que son com- 

Site 5 

Épargnée par le Grand feu de 1900, 
cette belle résidence allait vivre quel- 
ques instants de gloire. On raconte, en 
effet, qu 'Ar thur  Rubinstein le célébre 
violoniste, était un ami de Basile Car- 
rière. Celui-ci l'ayant invité à passer 
quelques temps chez lui, i l  y aurait 
e x é c u t é  q u e l q u e s  m o r c e a u x ,  
accompagné par la fille de son hôte, Mlle 
C a r r i é r e ,  q u i  jouai t ,  d i t - o n ,  
admirablement bien du  piano. Les 
accents du  violon du maître mêlés aux 
accords du piano de la maison, ont 
certainement tait tressaillir les vieilles 
pierres du bâtiment et touché le coeur 
des grands ormes  du parc de l'hôtel de 
ville. 
PLL 

merce, qui, d'épicerie, allait devenir 
magasin général avant de se transfor- 
mer en  quincaillerie. De la maison Car- 
rière, on pouvait admirer le parc de 
l'hôtel de ville, ses allées ombragées, et 
les vieillards qui, assis su r  les bancs, 
attendaient acquis à la sagesse, le 

+a 

L i  

l 

l m  i 1 - - . *P+.- 

regard tourné vers le clocher de leurs Doqle 
pères. 
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L'Académie 
Ste-Marie 

Surplombant le boulevard Mai- 
sonneuve, au pied de la phase 1 de Place 
du Portage, se trouve un très bel édifice, 
l'ancienne école Sie-Marie, érigée entre 
1895 et 1897 par le contracteur Joseph 
Bourque. Cette école de filles, adminis- 
trée par les Soeurs Grises de la Croix, 
épargnée par le Grand feu de 1900, est 
un des j~fc is  anciens bâtiments institu- 
tionnels de Hull. De nombreuses géné- 
rations de filles de la paroisse Notre-Dame 
y ont appris les rudiments de la langue et 
des mathématiques. Si les m u r s  de 
I'Acadéniie Ste-Marie pouvaient parler, 
quelle belle histoire de femmes, ils nous 
révèleraient! 

Avec le rapport Parent et la réforme 
de l'enseignement au Québec, I'Acadé- 
mie Ste-Marie devint, au milieu des 
années 1960 une école primaire mixte. 
Elle accueillit aussi des étudiants du 
secondaire pour finalement être trans- 
formée afin de recevoir les étudiants 
anglophones du Cégep de l'Outaouais 
qui y séjournèrent quelque temps en 
r ebap t i san t  l'édifice ( (Campus  
Héritage)}. Aujourd'hui l'ancienne Aca- 
démie S te-Marie héberge les étudiants 
de l'université du Québec à Hull. On 
pourra dire de cet édifice qu'il a très bien 
fait ses classes, puisqu'il est maintenant 
universitaire. 



Axe du Portage 1 
Laisse 
populaire de 
Hull 

C'est  le 10 juillet 1916 que le 
Rkvérend Père M. Desjardins fonda la 
première caisse populaire de la ville, la 
Caisse populaire Notre-Dame de Hull. 
Située a u  coeur du quadrilatère 
administratif et commercial de Hull, la 
Caisse populaire accorda son premier 
prêt de 100 $ à un taux d'intérêt de huit 
pour cent, le 19 août 1916. Par la suite, la 
Caisse n e  cessa de prendre de 
l'expansion. 

En 1953, l'actif de la Caisse 
atteignait 4 millions si bien qu'en 1954, 
elle dut déménager dans des locaux tout 
neufs, juste sur le terrain à côté. Pour 
bien marquer l'avant-gardisme de leur 
caisse, les administrateurs firent 
construire un édifice tout en verre, 
dérogeant ainsi aux habituelles 
constructions de pierre auxquelles les 
banques nous avaient habitués. 

En 1961, dans le vent de la 
Révolution tranquille, la Caisse 
populaire Notre-Dame de Hull devint la 
Caisse populaire de Hull. Elle attint, en 
1965, un actif de dix millions, ce qui 
obligea un nouvel agrandissement. Ces 
rénovations furent réalisées en 1966, 
année du cinquantiéme anniversaire de 
la C a i s s e .  O n y  ins t a l l a  t r o i s  
guichets/télévision extérieurs situés 
dans le stationnement et reliés au 
contrale des comptes du deuxième 
étage par un tube sous terre 
comportant un conduit pneumatique, 
un interphone à deux voies et un circuit 
fermé de télévision. C'était le premier du 
genre au Québec et même au Canada. 

En plus, un escalier mobile, le premier 
dans la ville de Hull, fut installk pour 
accommoder les membres qui doivent 
se rendre au deuxiéme étage. 

Depuis  ce temps la Caisse 
populaire de Hull n'a cessé de 
progresser. En 1983, elle fusionnait avec 
la Caisse populaire Sie-Bernadette de 
Hull et pour souligner son soixante- 
dixième anniversaire, de nouvelles 
rénovations furent décidées. Dans ces 
nouveaux locaux ultra-modernes, la 
Caisse populaire de Hull continue 
aujourd'hui de servir ses 15 185 
membres et de s'impliquer activement 
dans la cornmunaut& hulloise qu'elle 
dessert maintenant depuis 72 ans. 
CI3 
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La pharmacie 
Farley 

C ' e s t  dans les années 1910 
qu'un nouveau pharmacien, A. R. FAR- 
LEY, ouvrit une boutique au carrefour 
des rues Hôtel- de- Ville et Principale. 
Aprés un incendie qui survint à la fin des 
années quarante,  le pharmacien f i t  
reconstruire son édifice dans un style 
alors tr&ç moderne, de type «Art Déco)). 
Etabli AL; 115, 117 et 119 rue Hôtel-de- 
Ville, l'édifice Farley situe à deux pas de 
l'Hô tel Windsor, logeait le Restaurant 
Thériault, propriété de Fernand (Fern) 
Thériault et était voisin de la Banque 
canadienne nationale ainsi que de 
nombreux bureaux de médecins, de 
dentistes et d'avocats. 

En plus d'offrir à ses clients la plus 
grande et 1a plus moderne pharmacie de 
la ville de Hull, monsieur Farley opérait 
un laboratoire à l'étage supérieur de son 
édifice. Dans ce laboratoire, on produi- 
sait les légendaires ANTALG INES, 
sorte d'Aspirines bien connues des Hul- 
lois et vendues à la grandeur du Qué- 
bec. Quelques commandes individuelles 
provenaient même des Éta ts-unis et de 
nos ~ o L ~ T : '  des citoyens nostalgiques 
regrettent encore leurs bonnes vieilles 
Antalgines. Le laboratoire fabriquait 
une dizaine d'autres produits Farley 
dont les Reinol et les Bilocholate. 

Tous ces produits étaient vendus à 
la pharmacie Farley où les Hullois pou- 
vaient se procurer leurs médicaments, 
avec ou sans prescription, et même se 
payer des petites gâteries. Monsieur 

Pharmacie Fariey à Hull. 
Jacques Gougeon, Hull. 

Farley offrait à ses clients une  vaste 
gamme de cosmétiques et de produits 
de beauté. Plusieurs gourmands fré- 
quentaient m&me la pharmacie pour 
déguster en exclusivité chez Farley, les 
chocolats Laura Secard. 
JG 

Jacques Gougean, L.Ph. TLL~PHONES : 
G ~ R A N T  PR 7-6382  - PR 7 - l 4 B P  

Carte d'atlaires de la pharmacie Farley 



L'ancien hôtel 
Windsor-Duvernav 

L ' e s t  en 1927 que Napoléon 
Boucher, propriétaire des lieux depuis 
1904, construisit 1'Hôtel Duvernay, alors 
connu sous le nom d'H6tel Windsor. Au 
cours des années '40 et '50, ce coin de 
Hull &tait au plein coeur du centre admi- 
nistratif et commercial de la ville. Les 
hommes d'affaires, les entrepreneurs, 
les voyageurs de commerce et le cctout 
Hull» se rencontraient à l'hôtel Windsor. 
Ils s'arrêtaient quelques instants chez 
«Nap» Legris pour y acheterune montre 
ou un bijou pour leur femme ou leur 
petite amie.. . Ils traversaient casser la 
croûte chez Thériault ou chez Roland et 
y rencontraient de vieilles connais- 
sances ou y discutaient d'affaires avec 
leur notaire o u  leur avocat. L'immeuble 
de l'hôtel Windsor fut démoli en octobre 
1978 et depuis, des voitures dorment 
sur ce site. 

Axe du Portage 
Site 9 

L'hôtel Windsor. 1 
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Le collège 
Notre-Dame 

C'était s u r  l'emplacement de 
l'école Notre-Dame, entre les r u e s  
Hôtel-de-viHe, Dollard et Kent,  qu'était 
situé, jusqu'au début des années '60, le 
bâtiment de briques qui allait abriter le 
coll&ge Notre-Dame, école élémentaire. 
Le mot collège désignait autrefois les 
écoles de garçons, et ce fu t  le cas jus- 
qu'en 1938, année où la Commission 
scolaire de Hull y organisa un ((cours 
supérieur>, équivalent a u x  premières 
années du  secondaire. Faute d'espace, 
ces classes furent logées dans l'école 
Lecompte, située à l'autre extrémité de 
la cour d'école, su r  la rue Victoria. Le 
premier Collège Notre-Dame, adminis- 
tré par les FrPres des Ecoles Chré- 
tiennes, avait été érigé sur le même 
emplacement en 1878, agrandi en 1890, 
incendié en 1900 et reconstruit en 1901. 
A l'instar des nombreux collèges de 
l'époque qui étaient dirigés par des 
Frères enseignants, on y véhiculait 
l'idéal chrbtien et le gofit du travail bien 
fait; l'aniiée scolaire était ponctuée par 
les activités qui  gravitaient autour des 
cadets, de la fanfare, de la chorale, et 
des clubs d'hockey, des organismes 
auxquels se dépensaient sans compter 
les émules de Jean Baptiste de La Salle. 
PLL 
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La Hulloise 

C'est à l'angle des rues Laval et 
Frontenac qu'était créée, en  1943, la 
coopérative de consommation ({La Hul- 
!aise>). Les promoteurs de ce projet 
étaient inspirés par le désir de forger des 
instruments qui serviraient à la libéra- 
tion économique des canadiens han- 
 ais. Le mouvement coopératif était 
pour eux  un moyen privilégié pour 
atteindre cet objectif. I l  fallait que les 
nôtres  se serrent les coudes. L'âme diri- 
geante de ce projet de coopkrative, 
Albert Lamont, s'entoura d'une dizaine 
d'amis nationalistes, qui, comme lui, 
croyaient f e r m e m e n t  aux v e r t u s  du  
coopératisme. Ils suivaient l'exemple de 
La Familiale, mise sur pied A Montréal 
par Victor Barbeau. Ils se rendaient res- 
ponsables d'un pr4t de cinq mille dollars 
effectué auprès de la Caisse populaire 
Notre-Dame d e  Hull, montant néces- 
saire a u  démarrage de l ' en t repr i se .  
Albert Lamont allait se donne r  corps et 
âme A ce projet jusqu'en 1949. 

Mais, malheureusement, malgré 
tous ses efforts, «La Hulloise~ sera un 
échec pour  ses fondateurs. Les organi- 
sateurs y perdi rent  leurs  mises  de 
fonds ... et leurs espoirs 
PLL 
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CKCH 

C'est a u  72 de la rue Laval que 
loge depuis vingt-cinq ans, le premier 
poste de radio de langue française de 
l'Outaouais. II vit le jour le 30 juin 1933 
grâce A Aurèle Groulx, un pianiste de 
profession qui avait travaillé dans un 
poste de radio de Détroit. De retour 
dans la région, i l  s'impliqua avec quel- 
ques autres dans la mise sur pied d'un 
poste de langue française. Les studios 
furent d'abord logés A divers endroits; 
d'abord dans le Standish Hall et ensuite 
dans le magasin Pharand su r  la rue 
Champlain, en face de l'Hôtel de vi le. 
En 1942, «Le Droi t» ,  propr ié té  des 
Oblats, prit le contrôle du  poste et le 
relocalisa dans la Salle Notre-Dame en 
1947. Le poste CKCH, cette «voix fran- 
çaise de l'Outaouais>>, allait faire de ce 
batirnent le coeur catholique et français 
de l'Outaouais. Ce  fut la tribune des 
élites régionales, la plaque tournante de 
la vie culturelle, et aussi, une pkpinière 
de talents. C'est là que débutérent des 
gens comme Gilbert Chénier,  Henri 
Bergeron, Pierre Dufault, Lionel Duval, 
Pierre Dufresne, Jacques Auger, Jean 
Desprez, Yvon Dufour, Andrée Cham- 
pagne, Guy  Provost et plusieurs autres. 
PLL 
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Laflèc he 

s u r  la rue Laval, à l'angle de la 
petite rue Aubry, se trouvait l'ancienne 
épicerie Laflèche, aujourd'hui transfor- 
mée en Café (le Café des 4 jeudis) oii se 
rencontrent jeunes et moins jeunes 
pour siroter une boisson, déguster un 
«sandwich» et discuter de l'avenir de 
l'humanité ... C'était, il n'y a pas si long- 
temps, une épicerie du  genre vieillot, 
avec ses grands comptoirs, ses étagères 
murs A murs, et ses magnifiques pla- 
fonds recouverts de tôles peintes ornées 
de motifs divers. Cette épicerie, fondée 
en 1877 par Isaie Laflèche, allait vivre 
cent ans, jusqu'en 1977. C'est le fils 
dYIsaie, Albert Laflèche, qui transforma 
le troisième étage de ce magasin en  salle 
de réunions, meublée de sièges en cuir 
presque trop confortables. Celui-ci ser- 
vit de lieu de rencontre aux premiers 
syndicats catholiques, animés par le fou- 
gueux Achille Morin, ancien Chevalier 
du Travail et futur échevin de Hull. En 
1920, I'exiguité de la c{Salle Lafléche)) les 
obligea à se relocaliser à la «Bourse du 
Travail)), rue Langevin. 
PLL 
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L'hôtel Chez Henry 

C e t  ensemble architectural de 
la Promenade du Portage a une histoire 
extrêmement intéressante. Les deux 
premiers étages du bâtiment faisaient 
partie de la magnifique résidence que la 
famille Duhamel se fit construire au len- 
demain d u  Grand feu de 1900. Après 
l'avoir habitée que lques années,  les 
Duhamel vendirent leur propriété, en 
1916, à Louis de Conzague Raby, proto- 
notaire d u  district de Hull. 

Henri Burger, dont la fine cuisine 
française était courue par les grands de 
ce monde, devint par la suite proprié- 
taire de la résidence des Raby et la modi- 
fia dramatiquement, en lui ajoutant une 
aile de style TUDOR. Les importantes 
dépenses  qu'il avait effectuées s'avbre- 
rent toutefois trop lourdes pour lui et il 
vendit la propriété aux frères Edward et 
Fred Johnson qui le cédèrent ensuite A 
J.P. Maloney. Celui-ci habita le «Pen- 
thousea de l'hôtel jusqu'à sa mort, sur- 
venue il y a quelques années et sous sa 
direction, l'hôtel Chez Henri changea de 
vocation et devint un des bars impor- 
tants de la ville. 

PLL 



La maison Aubry 

L a  maison Aubry, sitube su r  la 
Promenade du  Portage à l'angle de la 
rue Aubry, doit son nom au Docteur 
Emond Aubry, maire de Hull A trois 
reprises au tournant du siècle. ~ r i ~ é e  en 
1907, cet te  maison est un bel exemple 
de style Néo-Reine-Anne, appartenant à 
l'époque victorienne. Les architectes de 
la fin du siècle avaient pris l'habitude de 
renouer avec les anciennes traditions 
archi tecturales ,  empruntant des blé- 
men tç a u x  anciens styles et les mariant à 
d'autres pour donner des bâtiments 
imposants et attrayants. Les tourelles, 
les pignons, les vitraux, les frontons, la 
grandeur et la hauteur des pièces ainsi 
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que  l'usage des bois de chêne, de noyer 
.Der ! !5h  ig,e 

et d'acajou pour les boiseries, font de la 
m a i s o n  Aubry ,  u n e  des  p lus  
somptueuses résidences de Hull. Un 
détail fort intéressant la distingue 
d'ailleurs : la maison a deux facades 
iden t i ques  mais inversées, l'une 
donnant. sur la rue Aubry e t  l'au ire sur la 
Promenade du Portage. 
PLL 
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L'ancien Palais de 
Justice 

L'édifice abrita aussi l'ancienne pri- 
son de Hull dans la cour de laquelle eut  
lieu, le 2 1 mars 1902, la dernihre pendai- 
son publique de Hull. Le Palais de Jus- 
tice fut démoli en 1973 pour faire place h 
l'édifice Place du Centre. 
PLL/CB 

Llancien  Palais de Justice de 
Hull était situé en face de la rue Aubry, 
sur la Promenade du Portage, 121 où se 
trouve aujourd'hui une  petite place bap- 
tisée parc Aubry, Ce batiment, érigé en 
1894 et victime du Grand feu de 1900, 
fut  reconstruit suivant les mêmes lignes 
architecturales, un amalgame de styles 
apparentés au Second Empire et au 
néo-gothique. Lors du Grand feu, la 
por te  de la voûte d u  Protonotaire 
n'ayant pas &té fermée, le feu détruisit la 
presque toialite du patrimoine archivis- 
tique de l'Outaouais, laissant des trous 
béants dans notre mémoire collective. 
Toute  la documentation du Bureau 
d'enregistrement, essentielle à ceux qui 

I 

voudraient laire l'histoire des propriétés : ~ " : o ~ ~ ~ ~ , f ~ , " , " ~ ~ ~  
d e  l'Outaouais, s'envola en fumbe,  
comme les registres de baptêmes, de 
mariages et de sépultures de la paraisse 
Notre-Dame de Hull. Notre XIXe siècle 
s'était pour ainsi dire volatilisé.. . 
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L'ancien bureau 
de poste 

C'est à l'angle de la rue  Laval et 
de la Promenade du Portage, sur le site 
de l'actuelle phase TV de Place du Por- 
tage, qu'était érigé, de 1882 à 1884, le 
premier grand bureau de poste de Hull. 
Malheureusement, l'imposant immeu- 
ble en pierre calcaire, oeuvre de I'archi- 
tecte en chef du ministére des Travaux 
publics, Thomas Fuller, fu t  détruit par le 
feu peu après son ouverture. Rebâti en 
1888, il fut  encore rasé lors du Grand feu 
de 1900. Reconstruit à nouveau, ce beau 
bâ liment offrait à l 'admiration des 
citoyens de Hull sa tour, son horloge, 
ainsi qu'un minuscule parc triangulaire Si 
l'intersection. Il servit la collectivité jus- 
qu'en 1958, année de sa démolition. 
P t L  



La glissoire dc 
Wright 

C'est au début du siècle dernier, 
à l'époque du bois équarri, des «cageux», 
des <tRaftsmen>) et des grands trains de 
bois qui  descendaient jusqu'à Québec 
pour être chargés sur des navires en 
partance pour l'Angleterre, que Ruggles 
Wright fit construire le premier glissoir. 
Il était capable de faire passer les chutes 
et les rapides aux  radeaux de bois, sans 
dommages et pertes, et sans qu'il soit 
nécessaire de les faire démenteler et 
transporter par des chemins de portage. 
Cette invention facilita de beaucoup le 
transport du  bois, réduisant le temps 
nécessaire au voyage jusqu'à Québec et 
augmentant considérablement la 
production de bois équarri. Pour 
emprunter le glissoir, les grands 
radeaux s'approchaient dangereusement 
de la Chaudiére et chacune des cages 
composant le radeau était détachée et 
dirigbe vers l'entrée du glissoir. I l  arrivait 
parfois qu'une de ces cages soit happée 
malgré elle par le courant de la Grande 
Chaudiére, entrainant des pertes matériel- 
les et humaines considérables. Les 
restes de ce glissoir sont aujourd'hui 
enfouis sous le boulevard Laurier- 
Taché, entre la rue Eddy et le pont du 
Portage. 
PLL 
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La glissoire de Wright. 
ANQO, Forid rqVillr de Hulba. 



Axe du IHRo Portage 1 

Le cinéma Laurier 

Cet ancien cinema, aujourd'hui 
disparu,  occupait le site du  Trust  
Général du Canada, sur la Promenade 
du Portage à quelques pas de la rue 
Langevin. Il rappelle la mémoire d'un 
Hullois fort bien connu de ses contempo- 
rains, Donat Paquin, propriétaire de 
nombreux cinémas de la région, notam- 
ment du «Théâtre Français)) rue Dalhou- 
sie, ({Théâtre Victoria)) rue Wellington, 
{(Théâtre Régent» de Gatineau et c{Pix>> 
d'Aylmer. Celui-ci avait acquis le «Th& tre 
Laurier)) en 1922 d'un certain Monsieur 
Leduc, qui le tenait de MM. Laberge et 
Kipp. Et c'est Donat Paquin qui rebaptisa 
cet ancien cinéma «Odéon», du nom de 
Laurier, à la suite d 'un {(concours)) 
ouvert au grand public. Paul H. Lafontai- 
ne, qui entra au service de Donat Paquin 
en  1923, allait remplacer le gérant  
William O'Regan en 1941. 

Au sommet de sa gloire, le cinéma 
Laurier organisait des concours amateurs 
(1943-19481, des «Photo-Nite» et des 
tirages de vaisselle, d'argenterie et de 
couvertures de laine <tAyers». Tl recevait 
en tournée des troupes de Montréal - 
celle de Barry Duquesne, la «Poune», 
Ti-Gus et Ti-Mousse, etc ... et des 
personnalités in te rna tionales comme 
Fernandel et Tino Rossi. Le «Théâtre 
Laurier», cédé à M. Pierre Desrosiers, 
sera finalement démoli en 1963 pour 
faire place à l'édifice du Trust Général 
du  Canada. 
MDP 
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La maison Leduc 

C ' e s t  en face du  cinéma Cartier, 
sur  la Promenade du Portage, que se 
trouve cette belle maison, à ornementa- 
tion victorienne, érigée en  1902 pour le 
Colonel J.E. Gravelle. Cet te  grande 
résidence, habitée par la dynastie des 
Fortin, Ardouin, Gagnon et Leduc, fut 
un foyer culturel important de la ville de 
Hull. Le goût et  le talent musical s'y 
donnaient  rendez-vous. Mme Julia 
Fortin-Gagnon, pianiste de renom, et sa 
nièce Yolande Leduc, fondatrice des 
Ballets Leduc, y passèrent la p lus  
grande partie d e  leur existence. Des 
soirées mondaines dominées par  des 
discussions littéraires et aolitiaues et 

Site 20 

par des concerts impromptus, faisaient A,,, . ..,, 
vibrer les murs de cette vieille demeure. 
Le grand salon a toujours un peu cet air 
des années d'avant-guerre; les murs, les 
boiseries invitent % la nostalgie et nous 
font revivre cette belle époque. 
PLL 



L'église St- James 

Axe du Portage 
site 2 1  

S u r  la Promenade du Portage, 
e n  face de la rue St-Jacques, se trouve 
l'église anglicanes t-James, érigée sur ce 
site en 1901. Elle remplaçait celle qui 
avait été érigée au même endroit, en 
1866, un an avant la Confédération et 
qui fu t  détruite par le Grand feu de 1900. 
La première église S t-James, construite 
au coin des rues Leduc et Wright, en 
1824, avait desservi la congrégation 
anglicane pendant plus de quarante ans, 
avant de tomber sous les flammes en 
1865. L'église actuelle, cernée de toutes 
parts par des clubs et des discothèques, 
est un véritable havre de paix. L'inté- 
rieur, magnifique, est dominé par des 
vitraux qui tamisent et qui colorent la 

James Iumiére du jour, réchauffant ainsi par mQO Food K,,rlle de 

leurs reflets, les boiseries de chêne de la 
voûte et du maître-autel. On y trouve 
aussi une  exposition de pièces de mon- 
naies, dont une de Georges III remon- 
tant à 1817 et provenant de la pierre 
d'angle de l'église incendiée en 1900, et 
quatre pièces datant de la période 1866 
à 1900. 
PLL/HA 



Le ((Docteur 

S u r  la rue Wellington, entre les 
rues Leduc et St-Jacques se trouve une 
maison de briques assez imposante qui 
loge, depuis quelques années, le restau- 
rant {(L'Oncle Tom». Pendant trente 
ans, elle fut la résidence et le bureau du 
fort sympathique Docteur Lionel Edouard 
Des jard ins ,  s u r n o m m é  {(Docteur du 
peuple)) parce qu'il soignait sans hésita- 
tion les malades et les familles qui ne 
pouvaient lui verser d'honoraires. Vers 
1940, ce médecin, gradué de l'université 
d'Ottawa et de la Faculté de médecine 
de I'Universjté de Montréal, installa en 
permanence sa salle d'attente et son 
bureau au rez-de-chaussée de la maison 
paternelle et y demeura actif jusqu'à sa 
mort .  Le {cgros}) docteur,  comme les 
gens du  vieux Hull l'avaient baptisé, 
contrôlait difficilement son poids, ce qui 
fit flancher son bon coeur et le terrassa 
en 1972. 
PLL 
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La Bibliothèque 
municipale de Hull 

C'est 21 l'angle des rues Leduc et 
Wright, qu'était install.ée, de 1963 A 
1980, la Bibliothèque municipale de 
Hull. Rares sont les Hullois qui se rap- 
pellent les débuts  héroïques de cette 
institution. Le tout commença en 1952, 
avec la création d'un sous-comité de la 
bibliothèque, à la Jeune Chambre de 
Commerce de Hull. Messieurs Landre- 
ville, Belleau, Nadon, Doucet et Lalonde 
relevèrent si bien le défi, qu'ils ouvraient 
la premiére bibliothéque en mai 1954, 
dans l'ancien bureau de la Compagnie 
Gilmour et Hughson, à l'extrémité de la 
rue Laurier. La ville intervenait alors 
pour appuyer financièrement cet te ini- 
tiative: que des dons de la population et 
des commerçants avaient rendue possi- 
ble. En 1956, on déménageait au 189, de la 
rue Principale, dans un édifice que Josa- 
phat Pharand et sa femme avaient cédé à 
la corporation de la bibliothéque. Cette 
biblio tkéque municipale c<S t - Joseph était 
victime d'un incendie en janvier 1960. 
Deux cent mille dollars en dons vinrent 
s'ajouter au montant des assurances sur  
l'ancienne bibliothéque, ce qui allait per- 
mettre la construction de la bibliothèque 
de la rue Leduc sans qu'il n'en cofite un 
sou a la Ville de Hull. 
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L'école technique 
de Hull 

s u r  la rue Wright, entre les rues 
L e d u c  et S i - J a c q u e s ,  se t r o u v e  un 
magnifique édifice de conception ((Beaux- 
arts)), dont l'entrée principale est coiffée 
de l'inscription {i~cole technique)). Cette 
école fut obtenue d u  Gouvernement du 
Québec grâce aux pressions de la popu- 
lation de Hull et aux démarches du  Doc- 
teur Urgel Archambault, maire de Hull, 
et de I 'khevin  Achille Morin, porte- 
parole des ouvriers .  Elle ouvr i t  ses 
portes a ses soixante-quinze premiers 
étudiants en 1924. L'excellente forma- 
tion technique que dispensait cette insti- 
tution disparut dans le tourbillon des 
réformes scolaires aui  s ecouè ren t  le 
Quebec  pendant  la  évolution tran- 
quille. L'auditorium de 1'Ecole technique 
hébergea, pendan t  d e  nombreuses  
années, les activités de l'École d'Art dra- 
mat ique, fondée par René Provost, piire 
du célèbre comédien, G u y  Provos t .  
Aujourd'hui, de nombreux organismes à 
but non-lucratif logent dans l'ancienne 
Ecole technique rebaptisée Centre Jules 
Desbiens. 
PLL 

Les techniciens métiers 1942-1946 École technique. 
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La rue Eddy 

Cet te  rue, baptisée en l'honneur 
d'Ezra Butler Eddy, portait ancienne- 
ment le nom de rue ({Dupont)), pour la 
simple et unique raison qu'elle menait au  
pont Chaudiére. Vers 1940, suite aux 
pressions de citoyens férus d'histoire, la 
ville de Hull décida d'honorer cet illustre 
industriel et homme politique en don- 
nant son nom à une rue de la ville. Eddy 
avait joué un r61e de premier plan dans 
la création de la ville de Hull, étant de 
ceux qui demandèrent son incorpora- 
tion. Cet entrepreneur qui ne pouvait se 
dissocier du bien-être  de  ses  
concitoyens, consacra beaucoup de 
temps et d'argents à la chose publique. II  
siègea comme Maire à plusieurs 
reprises ainsi que  comme député à 
l'Assemblée législative du Québec de 
1871 A 1875. 

La rue Eddy fut toujours aussi active 
que le pionnier dont elle arbore le nom. 
Située au coeur du ((vieux Hull», la rue 
Eddy a toujours été une importante artére 
commerciale. Les tramways sillonnèrent 
cette rue, circulant devant plusieurs 
magasins, restaurants et hôtels. Au début 
du siécle, la présence de ces hôtels en a 
toutefois terni la réputation. La rue Eddy 
lit partie, avec les rues Montcalm, Princi- 
pale et Wellington de ce qu'il est convenu 
d'appeler le ((petit Chicago)). En effet, à 
l'époque de la prohibition ontarienne, de 
1916 à 1940, c'est là que l'on retrouvait la 
pius forte concentration d'abreuvoirs, de 
tripots, de maisons closes et de filles de 
joie au pied carré ... Juçqu'au jour où les 
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élites s'organisèrent et répondirent à I'ap- 
pel des citoyens qui réclamaient u n  
((grand ménage)). Le nouveau Conseil 
municipal donnait le signal du grand coup 
de balai le 17 décembre 1940. De nos 
jours, la rue Eddy demeure une artère 
très achalandée. 
PLL/CB 
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Le bloc Scott 

Du côté nord de la Promenade I 
du Portage, entre les rues Eddy et St- 
Jacques, se trouve un vieil édifice de 
briques de deux étages, dominé par un 
fronton, sur  lequel sont inscrits les mots 
suivants : «A.D. Scott Block 1900~. La 
famille Scott fut l'une des plus impor- 
tantes familles hulloises. Au milieu du 
siècle dernier, Nancy Louisa Wright, 
petite fille du fondateur de Hull, épousa 
John Scott, premier maire de Bytown. 
Leurs affaires furent prospéres et Ies 
Scott acquérirent de nombreuses pro- 
priétés sur le territoire hullois parmi les- 
quelles figuraient le Bloc Scott. 

Reconstruit aprés le Grand feu de 
1900, s u r  les ruines d'un bâtiment fort 
imposant, le Bloc Scott aura, dès les 
débuts, une vocation commerciale. Le 
rez-de-chaussée logeait un marchand 
de chaussures, un tailleur, un horloger, 
une mercerie et ((Fortin Gravelle>>, od 
les amoureux du samedi soir venaient 
prendre une crème glacée, après un film 
au cinéma Laurier. Le premier étage 
était loué à des professionnels, des avo- 
cats, le coroner du district, un photo- 
graphe, etc.. . A l'occasion de la réouver- 
ture de leurs commerces et de  leurs 
bureaux, au lendemain du Grand feu de 
1900, les occupants du nouvel édifice 
étaient fiers, d'autant plus qu'ils pou- 
vaient offrir à leur clientéle une devan- 
ture avec trottoir de ciment de six pieds 
de largeur, le premier de la Ville de Hull. 
PLL/CB 
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De l'hôtel Union à 
l'hôtel Plaza 

Armstrong, l'e trompettiste, remplit les 
oreilles hulloises de ses célèbres notes 
de jazz. 

Le Standish Hall fut  démoli e n  
septembre 1975. 
PLL 

L e  site de l'hôtel Plaza de la 
Chaudiere fu t  occupé tour a tour par la 
maison de Ruggles Wright, par le <<Ch$- 
teau Eddy», par la deuxième résidence 
d'Ezra Butler Eddy, érigée aprés le 
Grand feu de 1900 et baptisée <&TAN- 
DISH HALL)), et par l'hôtel de renom- 
mée internationale qui porta le même 
nom. Immédiatement à l'est de cet 
emplacement, l'auberge cdJnion House)) 
au milieu du siécle dernier, et la ({Ottawa 
Housen dans la première moitié de notre 
siècle, ktanchérent la soif de nom-  
breuses générations de résidents de 
Hull et d'Ottawa. Les murs du Standish 
Hall, qui pouvaient accueillir jusqu'h 
1000 personnes, vibrérent au ry thme 
des *Big Bands» et accueillirent une 

~ ; ~ F ~ ~ ; ; i  ,,edeHujh, 
nombreuse clientèle, y compris celle des 
militaires en permission. En 1953. Louis I 
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Les usines Eddy 

C ' e s t  en 1851 que Ezra Butler 
Eddy, originaire du Vermont, s'installe à 
Hull. Pour gagner sa vie, i l  fabrique de 
façon artisanale, des planches à laver, 
des seaux, des cuves, des épingles à 
linge et des allumettes de bois. Ces  
derniéres feront sa renommée e t  celle 
de la ville de Hull qui fut longtemps 
considérée comme la ville aux allumettes. 
Avec l'aide d e  sa femme, i l  produit 
jusqulA dix caisses d'allumettes par jour 
qu'il distribue, en même temps que ses 
autres produits, à cheval et en carriole. 

A force de travail et d'économie, 
E.8. Eddy achète une propriété des 
Wright et fait construire entre 1865 et 
1876, une  fabrique de seaux et 
d'allumettes, une scierie et une usine de 
portes et fenêtres. Vers 187 1, il est déjà 
un des grands manufacturiers de bois 
du continent. 

En 1882, suite A un incendie, Eddy 
reconstruit ses usines et en profite pour 
se lancer dans la fabrication de la pâte 
mécanique. En 1887, toujours à I'avant- 
garde, il lance sa production d7«indurated 
fibre-ware)) : fibres de bais et de résine 
comprimées à la chaleur d a n s  des 
moules. Vers  1889, il commence  à 
fabriquer de la pâte chimique et en 1890, 
il se lance dans la fabrication de papier. 

Ezra Butler Eddy était à l'affût du 
progrès : ses usines furent les pïemiéres 
à être éclairées à l'électricité et il  fut le 
premier à faire l'acquisition d'un camion 
dans la région de Hull. II fut également 
un des premiers à profiter des avantages 
du téléphone. 

'"cl 

ANQO. Food <i Ville de Hull)) 

En 1900, le Grand feu détruisit 
toute son entreprise à l'exception de la 
crsulphite». I l  dut  reconstruire à 
nouveau. Dès 1901, sa fabrique 
d'allumettes fonctionne à plein rende- 
ment produisant près de 3 500 caisses 
d'allumettes par jour. En 1902, i l  produit 
déji 80 toiînes de papier par jour : la plus 
importante praduction d u  Canada. 

A la mort de son fondateur en 1906, 
la Compagnie E.B. Eddy était le chef de 
file dans son domaine au Canada. 
PLL 




