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FREQUENTATION SCOLAIRE, 

ALPHABETISATION ET SOCIETE AU QpEBEC 

ET EN ONTARIO JUSQU'EN 1911: LES 

FRANCOPHONES ET LES AUTRES 

INTRODUCTION 

La question de l'alphabetisation des Canadiens 
fran~ais, telle qu'elle est maintenant envisagee par 
les historiens, a depasse Ie stade des suppositions a 
grande intensite ideologique vehkulees depuis cent 
cinquante ans comme des verites etablies. Deja, ce-
pendant, a la fin du siecle dernier, Ie sOciologue Leon 
Gerin avait remis en question ces interpretations qUi 
consistaient a idealiser Ie role des classes dirigeantes 
locales, surtout celui du clerge, et a attribuer les 
retards des Canadiens fran~ais en ce domaine de 
l'alphabetisation a des evenements exterieurs, telle 
la conquete anglaise de 1760. Apres examen du re-
censement de 1891, Gerin affirma que les rapports 
entre l'alphabetisation et la frequentation scola ire 
etaient si complexes qu'il fallait plutot les ramener 
aux composantes essentielles de la societe globale 1. 

1 Guy Rocher, «La Sociologie de l'education de Leon Gerin», dans 
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Mais son message resta Iettre morte jusqu'au jour ou 
Ies perspectives sociales commencerent a animer Ia 
pratique historienne. Les textes des demographes 
Roy-Landry-Charbonneau (1977) et des historiens 
Greer (1978), Verrette (1985) et Magnuson (1992) 
sont l' expression de ce realignement2• En plus de 
remettre en cause pour l' essentiel Ia validite des 
croyances traditionnelles, ces auteurs posent, s'agis-
sant de Ia periode coloniale pre-industrielle, des ja-
Ions pour une histoire culturelle axee sur I'evolution 
de I'ensemble de Ia societe. C'est pourquoi, bien que 
notre etude soit surtout centree sur Ies annees 1850-
1911, il nous a quand meme fallu, pour Ia situer 
adequatement, prendre appui sur Ie dossier consti-
tue par ces auteurs qUi ont etudie Ie Quebec d'avant 
1850. Nous y avons, cependant, ajoute de notre cru, 
de fas:on a mieux eclairer Ie processus d'alpha-
betisation avant et durant Ia premiere etape de 
I'urbanisation et de I'industrialisation. 

Comme notre analyse s'etale finalement sur trois 
siec1es et deborde Ie Quebec pour s'etendre a I'Ontario 
et, en conclusion, aux Maritimes, elle retrouve 
finalement par Ie biais des sources quantitatives cer-
taines constatations faites autrefois par Leon Gerin. 
En effet, celui-ci avait releve sur Ie territoire canadien 
en 1891 des disparites dans Ies taux d'alpha-

Pierre Belanger et Guy Rocher (dir.), Ecole et societe au Qjlebec. Elements 
d'une sociologte de l'educatton, Montreal, HMH, 1970, p. 34-49. 
2 Raymond Roy, Yves Landry et Hubert Charbonneau, ((Quelques 
comportements des Canadiens au XVII" sieele d'apres les registres 
paroissiaux», RHAP, 31, 1977, p. 3-28; Allan Greer, ((The Pattern of 
Literacy in Quebec, 1745-1899», Histoire sociale/Social History, 11, 
1978, p. 293-335; Michel Verrette, ((L' Alphabetisation de la popula-
tion de la ville de Quebec de 1750 a 1849», RHAF, 39, 1985, p. 51-76; 
Roger Magnuson, Education in New France, Montreal-Kingston, McGill-
Queen's University Press, 1992, p. 86-111. 
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betisation, lesquelles refietaient les conditions socio-
economiques locales et regionales, les rapports villes-
campagnes et les differences entre les groupes 
ethniques. Ainsi, les comtes ou il trouva les plus 
hauts taux d'illettres etaient ceux ou dominaient les 
industries primaires. II nota aussi que, partout ou ils 
etaient concentres geographiquement, les Canadiens 
fran~ais, - Acadiens, francophones quebecois ou 
Franco-Ontariens - etaient surrepresentes parmi les 
analphabetes. Pour rendre compte de ces inegalites, 
Gerin insista sur les facteurs sOcio-economiques et il 
nota, en plus, les conceptions elitistes qUi preva-
laient dans les classes dirigeantes canadiennes-
fran~aises a propos de l'enseignement primaire. De 
tout cela se degage Ie fait que la question de l'evolu-
tion de l'alphabetisation tient a un ensemble de va-
riables, identifiees pour la plupart dans les etudes 
existantes, qu'il faut tenter, a mesure que progresse 
la recherche, de mieux integrer dans une explication 
coherente, sans cesse mise a jour et, consequemment, 
toujours susceptible de raffinement et de remise en 
question. 

1- LE DECLIN DE L'ALPHABEllSAll0N EN NOUVELLE-

FRANCE 

Ecole, alphabetisation, gouvernement et societe 
sont donc intimement lies. Dans Ie cas de la societe 
colonia Ie de la vallee du Saint-Laurent, il s'agissait 
d'une societe d' Ancien Regime diversifiee et hierar-
chisee. II est vrai que les circonstances particulieres 
de son implantation en pays neuf auraient pu modi-
fier ses traits d'une fa~on radicale, mais eUes ne 
firent que lui conferer une certaine originalite. A son 
sommet, comme dans la metropole, se trouvaient la 
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noblesse et Ie clerge, la bourgeoisie venant au troi-
sieme rang devant les artisans et les paysans. Parce 
qu'ils exers:aient des fonctions sociales specifiques, Ie 
clerge et la noblesse, Ie premier a cause de son identi-
fication a la religion et la seconde pour son role mili-
taire traditionnel et present3, etaient des privilegies. 
C'est pour ces raisons que Ie roi les gratifia si 
liberalement de seigneuries: 70% des concessions et 
des extensions de fiefs de 1670 a 1760. Les 30% 
restants allant presque exclusivement ala bourgeoisie4• 

Dans un tel environnement social, il va de soi 
qu'aucune des classes dirigeantes ne considerait que 
l'enseignement prima ire eat d'autre fonction impor-
tante que de contribuer d'abord a son propre 
recrutement, sa promotion et son eclat. Ainsi, bien 
qu'en regression en France au profit du frans:ais, Ie 
latin, dans l'enseignement a ce niveau, eut une part 
relativement plus substantielle ici que 1.1. C'est que, 
certains individus exceptes, des lales pour la plupart, 
les ordres religieux qUi vinrent en Nouvelle-France 
n'etaient pas les propagateurs de l'ecole nouvelleS. 
Cette vision elitiste de l'education centree sur les pe-
tits et grands seminaires, doublee qu'elle etait d'une 
mefiance a l'endroit de l'alphabetisation des milieux 
populaires, fut un des elements durables des concep-
tions canadiennes-frans:aises en cette matiere, meme 
au moment ou il y alIa de I'interet du clerge de l' encourager. 

3 Fernand Ouellet, «Officiers de millce et structure sociale au Quebec 
(1660-1815»), Histoire sociale!Social History, 12, 1979, p. 37-65; «La 
Formation d'une societe dans Ia vallee du Saint-Laurent. D'une So-
ciete sans classes a une societe de classes», Canadian Historical Review, 
62, 1981, p. 407-450; «Llb~re ou exploitel Le paysan Quebecois d'avant 
1850», Histoire sociale!Social History, 13, 1980, p. 339-368. 
4 F. Ouellet, «Propriete selgneurlale et groupes sociaux dans Ia vallee 
du Saint-Laurent (1663-1840»), Revue de l'Universite d'Ottawa, 47, 
1977, p. 183-213. 
5 R. Magnuson, op. cit., p. 5-11. 
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Dans cette societe coloniale regie par un monarque 
de droit divin, l'Eglise catholique etait unie a l'Etat. 
II alIa it de soi que Ie role exclusif du clerge dans 
l' education, Ie soin des malades et l' aide aux mise-
reux decoulait de ses attributions dans Ie domaine 
religieux. C'est aces titres que Ie clerge fut subven-
tionne par l'Etat. Que des lalcs aient ete instituteurs 
ne prouve pas, comme Ie suggere Magnuson, que Ie 
monopole clerical ait ete entame pour autant6• Car, 
Ie plus souvent, ces enseignants etaient recrutes par . 
Ie clerge et exer~aient leur profession sous sa sur-
veillance. Cette suprematie du clerge ne signifie pas 
non plus que l'Etat avait completement aliene ses 
droits en ces matieres. Car, les relations entre l'Etat 
et I'Eglise se deroulaient dans Ie cadre du 
gallicanisme. Ce qui veut dire que l'Eglise etait dans 
l'Etat et non au-dessus de lui. Aussi, les initiatives 
importantes des clercs devaient-elles etre approu-
vees au prealable par les autorites coloniales ou par 
Ie ministre. S'il arriva que des projets clericaux fussent 
entraves par Ie gouvernement, il arriva aussi que des 
politiques gouvernementales, notamment en ce qUi 
cone erne l'etablissement d'ecoles dans les campa-
gnes, ne furent que tres partiellement appliquee!). Au 
fond, l'initiative scolaire repondait a des visees con-
tradictoires. Former des etres religieux et moraux 
plus que des personnes instruites invitait sans doute 
a une diffusion de l'alphabetisme a travers toute la 
societe, mais une telle option allait a l'encontre d'une 
vision bien enracinee de l'ecole elementaire axee sur 
les besoins des elites et d'une conception de la reli-
gion catholique qui cherissait la voie autoritaire et la 
croyance aveugle, au point de prohiber la lecture de 
la Bible. En tout cas, contrairement a la situation en 
6 Idem, p. 89. 
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Nouvelle-Angleterre, ecrit Magnuson, point n'etait 
besoin pour les habitants de la Nouvelle-France de 
savoir lire et ecrire pour sauver leur ame 7• Tout cela 
marquait Ie triomphe d'un double standard pour les 
classes dirigeantes et Ie peuple, comme il y en avait 
un pour les hommes et les femmes. La diffusion de 
l'ecole dependait donc largement du developpement 
et du zele soutenu du corps clerical et, en particulier, 
des communautes religieuses. 

II faut dire que Ie climat religieux du XVIle siecle 
favorisait surtout l'immigration de pretres qUi appar-
tenaient a des communautes et a des ordres religieux 
d'hommes et de femmes. A tel point que, jusqu'en 
1710 au moins, les pretres rattaches a ces institu-
tions compose rent pour I' essentielle clerge masculin 
de la Nouvelle-France et de l'Acadie, plus de 85% 
des recrues avant cette date. Ce recrutement s'ope-
rait en France et l'origine socia Ie de ces ecclesiasti-
ques etait encore plus urbaine et elitiste que celIe du 
clerge d'origine coloniale. Au total, de 1611 a 1760, 
il Y eut 556 recrues masculines venues de France, 
dont 265 y retournerent, et seulement 156 recrues 
tirees du Canada, dont 30 seulement appartenaient 
a des communautes et a des ordres religieux8 • 

D'ailleurs, c'est parmi les metropolitains qU'etaient 
choisis ceux qUi exer~aient les plus hautes fonctions 
dans l'Eglise de la Nouvelle-France. A cet egard les 
Sulpiciens, et pour des decennies encore apres 1760, 
faisaient figures de modeles: pas un seul de leurs 
membres n'etait ne au pays. Comment apres cela 
peut-on ne pas voir, d'autant plus que la noblesse et 

7 Idem, p. 98. 
8 Paul Lemieux, «Le Clerge catholique dans la vallee du Saint-Laurent, 
1756-1810. Evolution numerique, origine geographique et origine so-
dale», these de maitrise, Universite d'Ottawa, 1986, p. 17,42. 
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la bourgeoisie se trouvaient dans des circonstances a 
peu pres semblables, l'emprise enorme des metropo-
litains fran~ais sur la vie interne de la colonie? 

N'empeche que la mise en place d'institutions de 
niveau secondaire et superieur destinees au 
recrutement de pretres dans la colonie et a la forma-
tion des elites, tels Ie College des Jesuites fonde en 
1635 et Ie Seminaire de Quebec en 1663, se fit rapi-
dement et porta des fruits. Dans Ie dernier tiers du 
XVIle siecle, la croissance de ce clerge originaire du 
Canada se traduisit essentiellement par l' augmenta-
tion du nombre des pretres seculiers. En 1760, il Y 
avait 169 pretres dans la colonie dont 55% etaient 
nes au pays et 52% etaient des seculiers9 • L'immense 
majorite de ces clercs venait de la noblesse et de la 
bourgeoisie locales, en second lieu des artisans ur-
bains et, d'une fa~on negligeable, du groupe social Ie 
plus nombreux: les paysans. Les viBes, surtout 
Quebec, etaient, pour l'essentiel, les grandes 
pourvoyeuses de candidats pour ce clerge. 

Non pas que ces pretres masculins fussent eux-
memes largement engages dans l'enseignement ele-
mentaire en tant qu'instituteurs. lIs eurent plutot 
comme taches d' etre missionnaires chez les Indiens, 
cures parmi les colons regroupes en paroisses et pre-
tres itinerants dans les lieux de colonisation recente. 
Leur sphere d'activite eta it etendue mais, dans Ie do-
maine de l' education, leurs responsabilites, hors celIe 
de preparer les enfants a la communion, etaient de 
creer des ecoles, de recruter des maltres et de les 
superviser. Au XVIle siecle, les circonstances les obli-
gerent a assumer des taches qui n'etaient pas les leurs 
en France. PUisque la conversion des aborigenes et Ie 

9 Idem, p. 53. 
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desir de les sedentariser pour mieux les «civiliser» 
etaient prioritaires, ces pretres se firent eux-memes 
instituteurs pour un temps. Dans certaines parois-
ses, les cures poserent parfois Ie me me geste a l' en-
droit d'enfants de leurs paroisses. Mais, a mesure 
que I' echec des visees indigenes encouragees par 
l'Etat devint patent, I' ecole fut de plus en plus con~ue 
en fonction de la population blanche et Ie nombre de 
pretres ainsi occupes diminua. Le fait est que les 
communautes enseignantes, les Freres des Ecoles 
chretiennes, par exemple, ne vinrent pas dans la 
colonie. II y eut bien des Freres, tels les Freres Charron 
et Rouille, qui s'occuperent aussi d'enseignement 
populaire; mais ils etaient si peu nombreux que Ie 
travail d'alphabetisation fut en majeure partie ac-
compli par des instituteurs laYcs venus de France, 
soit a titre de tuteurs dans les familIes aisees, soit a 
titre de maitres d'ecoles. Leur nombre a ete sous-
estime. 

Les communautes religieuses de femmes se deve-
lopperent a peu pres de la meme fa~on. De 1646 a 
1800, on denombre la presence, pour des periodes 
plus ou moins limitees, de 788 religieuses au Ca-
nada, dont 336 dans les communautes adonnees a 
I'enseignement elementaire et 482 dans les commu-
nautes hospitalieres lO• En 1760, leurs effectifs se chif-
fraient a 204 religieuses reparties entre les Ursulines 
au nombre de 45, la Congregation Notre-Dame avec 
70 membres et les hospitalieres avec au moins 89 
individus ll • Bien sur, il y eut des differences entre 

10 Micheline Dallaire, Les Dots des religieuses au Canada franrais, 
Montreal, HMH, 1986, p. 50; Fran~ols Rousseau, «HopltaI et societe 
en Nouvelle-France: I'HoteI-Dieu de Quebec a Ia fin du XVIIe siecIe», 
RHAF, 31, 1977, p. 29-48. 
11 Magnuson, op. cit., p. 101. 
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chacune d'elles quant au recrutement dans la metro-
pole et dans les classes dirigeantes. Ainsi, Ie 
recrutement de religieuses en France fut, semble-t-il, 
plus difficile que celui du clerge masculin. C'est pour-
quoi, elles furent davantage obligees de chercher des 
candidates au Canada et d'etre plus nuancees quant 
a leur origine sociale12• 

II faut dire que les institutions religieuses etaient 
concentrees dans les villes. II en etait ainsi des orga-
nismes de I'Etat, y compris les cours de justice, do~t 
la clientele ne debordait pas les environs des villes et 
n'incluait que marginalement les milieux populaires 
ruraux13• Sur ce plan comme sur d'autres, la ville de 
Quebec etait privilegiee. La meme observation peut 
etre faite a propos de l'enseignement elementaire, 
surtout que Ie zele missionnaire et religieux dimi-
nuait. Aussi, les effectifs de toutes les communautes 
religieuses resterent surtout concentres dans les vil-
les. Les Ursulines furent les plus exclusives a cet 
egard. Pour leur part, les Dames de la Congregation 
eurent des ecoles a Quebec, Trois-Rivieres, Mon-
treal, meme a Louisbourg, et elles allerent jusqu'a 
s'interesser au projet d'etablir une ecole a Detroit. 
Leurs six ecoles rurales elles-memes se trouvaient 
dans Ie voisinage urbain. Les Freres Charron proce-
derent de la meme fas:on a Montreal et dans ses 
environs14• Meme si les communautes de femmes 

12 H. Charbonneau et al., Naissance d'une population ... , p. 16. Seule-
ment 56 des 415 membres du clerge venus au Canada de 1608 a 1699 
etaient des religieuses. 
13 John Dickinson, Justice et Justiciables. La procedure civile d la Prev6te 
de Quebec, 1667-1759, Quebec, PUL, 1982,289 pp.; Andre Lachance, 
Crimes et criminels en Nouvelle-France, Montreal, Boreal Express, 1984, 
p. 76-79; Marie-Aimee Cliche, «Filles-meres, famille et societe sous Ie 
regime fran~ais», Histoire sociale/Social History, 21, 1988, p. 39-70. 
14 R. Magnuson, op. cit., p. 102, 117, 119-126, 139-151. 
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avaient voulu penetrer dans les campagnes en y en-
voyant des sreurs seules, elles n'auraient pas eu suf-
fisamment de personnel pour satisfaire aux exigences 
minimales de la vie communautaire bien au-dela du 
cercle resteint 011 elles opererent. A Louisbourg, centre 
urbain, une seule religieuse fut bien envoyee en 1727. 
Mais, en 1734, il Y avait six membres de la commu-
naute en devoir a cet endroit. Les regles de la vie 
communautaire necessitaient beaucoup de personnel. 
En 1760, seulement les cinq septiemes des effectifs 
des Dames de la Congregation enseignaient. En fait, 
Ie nombre de ses ecoles rurales ne representait pas 
plus de 20% de celui des villages, pourtant peu nombreux. 

Ces considerations sur les classes dirigeantes ne 
doivent pas faire oublier que pres de 15 000 immi-
grants vinrent en Nouvelle-France de 1608 a 1699. 
La population de la colonie qui en 1665 n' etait que 
de 2135 s'elevait a 15355 habitants en 1696, attei-
gnant les 70 000 en 1760. Mais Ie nombre de ceux 
qui y fonderent des familIes de 1608 a 1679 a ete 
estime avec une grande precision a 3380 par l'equipe 
Charbonneau. Leur profil originel etait Ie suivant. 

TABLEAU 1 
Origine des pionniers de la Nouvelle-France en France, 1608-1679 

sexe masculin sexe feminin ensemble 
n % n % n % 

urbaine 607 31,0 750 52,6 1357 40,2 
rurale 1143 58,5 494 34,7 1637 48,4 
indeterminee 205 10,5 181 12,7 386 11,4 
total 1955 100,0 1425 100,0 3380 100,0 

SOURCES: Hubert Charbonneau et autres, Naissance d'une population. 
Les Franfais etablis au Canada au XVII' siede, Montreal, Institut 
d'etudes demographiques, 1987, p. 49. 
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Etant donne leur forte origine urbaine, on peut 
supposer que ces pionniers etaient a la fois plus ur-
bains et plus alphabetises que Ie Fran~ais et la Fran-
~aise de l'epoque. C'est un fait que Michel Chouinard 
a permis de verifier par ses travaux sur ces premiers 
colons stables de la Nouvelle-France. Les taux de 
signatures auxquels il est arrive pour 49% d'entre 
eux, sont de 30,1% pour les hommes et de 21,3% 
pour les femmes. Ces performances etaient certaine-
ment meilleures que celles des Fran~ais de l'epoque 
dont les taux, pour les annees 1686-1690, etaient de 
29% pour les hommes et de 14% pour les femmes. De 
son cote, Yves Landry, qui a analyse Ie groupe des 
Filles du Roi venues au pays entre 1663 et 1673, a 
decouvert qU'elles aussi etaient tres urbaines mais, 
fort souvent, d'origine modeste. Le niveau d'alpha-
betisation de celles qUi etaient d'origine urbaine, 
etait, dit-il, de 28%, alors que celui des filles d'ori-
gine rurale n'etait que de 12%. Par contre, celles qui 
etaient filles de notables savaient signer dans une 
proportion de 58%. Ensemble, leur taux etait de 23%. 
Les paliers equivalents pour les Fran~aises des annees 
1670-1689 etaient de 23% pour les urbaines, de 8% 
pour les rurales et de 10% pour les deux ensemble 15. 

Ces resultats semblent confirmes en partie par Ie 
depouillement des actes de mariage realise par 
l'equipe Roy-Landry-Charbonneau pour la periode 
1680-1699, a une condition, toutefois, que l'on choi-
sisse l'option minimale envisagee par les auteurs. II 
est vrai que Ie taux urbain nous a semble un peu 
eleve. Mais i1 faut aussi considerer qu'il s'agit d'une 
epoque ou l'immigration conditionnait en grande 

15 Yves Landry, Orphelines en France, pionnieres au Canada. Les filles 
du Roi au XVII'siecle, Montreal, Lemeac, 1992, p. 87-94. 
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partie la croissance demographique et que, pour cette 
raison, les maries sachant et ne sachant pas signer 
etaient, selon nos calculs, urbains dans une propor-
tion de 35,4% et se trouvaient, par une marge d'envi-
ron 9%, plus urbains que l'ensemble de la population 
coloniale a la meme epoque. En effet, parmi les ma-
ries, les taux d'urbanisation des Frans:ais males vi-
vant au Canada etaient de 44,3%, des Canadiens males 
de 29,7%, des Frans:aises de 53,2%, des Canadiennes 
de 34,9%, des Frans:ais hommes et femmes de 44,9% 
et des Canadiens hommes et femmes ensemble de 
32,9%. 

TABLEAU 2 
Pourcentage (1) des sUjets d'actes de mariage sachant signer 
suivant Ie sexe et Ie lieu de residence, (2) des epoux urbains, 

1680-1699 (en pourcentages) 

Quebec et P. rurales* Ensemble Epoux 
Montreal urbains** 

Hommes 
Fran~ais 55,6 (34,9) 44,1 44,3 
Canadiens 56,4 34,2 40,8 29,7 
Ensemble 56,0 34,4 42,1 35,4 
Femmes 
Fran~aises (53,1) (0,0) (29,0) 53,2 
Canadiennes 43,3 23,1 30,4 34,9 
Ensemble 43,8 22,9 30,4 35,4 
Sexes reunis 
Fran~ais 55,5 (33,9) 43,0 44,9 
Canadiens 47,9 27,8 34,4 32,9 
Ensemble 49,9 28,6 36,2 35,4 

SOURCES: Raymond Roy, Yves Landry et Hubert Charbonneau, «Quel-
ques comportements des Canadiens au XVIIe sieele», RHAF, 31, 1977, 
p.49-74. 
* Le nombre d'actes de mariage pour ces cinq paroisses (Sainte-
Famille (ile d'Orieans), Beauport, Riviere-des-Prairies, Pointe-aux-
Trembles, Varennes) est de 494 et de 2310 pour les autres paroisses 
rurales ineluses dans leur caIcuI. 
**Nos caIculs ajoutes au tableau de Roy-Landry et Charbonneau. ( ... ) 
Les donnees entre parentheses referent a moins de 100 cas. 
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Ainsi, selon ces chiffres, en devenant Canadiens, 
c'est-a-dire nes au pays et etablis pour de bon, I'on 
devenait de moins en moins urbains et de moins en 
moins alphabetises. Car il n'y avait a peu pres rien, 
ni dans les conceptions qu'on se faisait de l'educa-
tion ni dans la politi que gouvernementale, qui aurait 
pu entraver la marche silencieuse vers la campagne 
et I'analphabetisme. 

Cette population de maries etait plus urbaine que 
celIe de la colonie; de plus, les paroisses dont Ie 
poids pesa Ie plus sur Ie calcul des taux ruraux me-
dians (voir note* *) dans Ie tableau 2 etaient toutes 
situees dans Ie vOisinage urbain. II est vrai que les 
registres y etaient mieux tenus qu'ailleurs mais les 
moyens d'acces a I'alphabetisation y etaient aussi 
plus adequats. Pour cette derniere raison, nous 
croyons que les taux ruraux proposes finalement par 
l'equipe Roy-Landry-Charbonneau semblent trop ele-
yes. Aussi, leur option minimale, qui indique pour 
I'ensemble de la colonie des taux de 33% pour les 
hommes, de 24% pour les femmes et de 28,5% pour 
les deux, nous semble plus pres de la realite. 

TABLEAU 3 
Taux d'alphabetisation en Nouvelle-France (1680-1699) 

hommes 
femmes 
ensemble 

Quebec et Montreal Campagnes Ensemble 
Nbre Taux Nbre Taux Nbre Taux 

768 56,0 1402 20,4 2170 33,0 
768 43,8 1402 13,2 2170 24,0 

1536 49,9 2804 16,8 4340 28,5 

SOURCES: memes qu'au tableau 2. 
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De ces deux tableaux et des donnees sur les taux 
differentiels d'urbanisation de l' ensemble des epoux, 
se degage d'abord l'image d'une societe coloniale dans 
laquelle les immigrants temporaires ou definitifs etaient 
plus urbains et plus alphabetises que les gens de la 
metropole et que les colons. En arrivant au pays, 
excepte s'ils faisaient partie d'un contingent envoye 
directement dans les campagnes pour y prendre des 
terres, ils se fixerent en premier lieu dans les villes; 
souvent ils y resterent et ils firent partie de 
l'establishment metroplitain sur place; mais il arriva 
aussi qu'ils s'acheminerent ensuite, assez souvent 
apres avoir contracte mariage, vers Ie milieu rural. 
Dans la majorite des cas, les alliances des celibataires 
males desireux de s'enraciner dans Ie pays se firent, 
non avec des Fran~aises venues pour un temps, mais 
avec des Canadiennes. Ainsi, a me sure que la popula-
tion etait nee au pays, son caractere urbain et son 
degre d'alphabetisation s'effriterent. La chose est en-
core plus evidente chez les femmes, meme en ville ou 
il y avait un grand nombre de domestiques feminines; 
II est vrai que les pionnieres, a cause de leur origine 
urbaine, etaient sans doute plus instruites que les 
hommes au depart. Mais, etant relativement plus en-
gagees que ces derniers dans Ie deplacement des indi-
vidus vers la zone rurale a cause de la rarete originelle 
de femmes et faute d'ecoles pour elles en ce lieu, elles 
devinrent moins instruites que les hommes. 

Cette dynamique joua d' autant plus que, en Nouvelle-
France, les campagnes se developperent relativement 
plus vite que les villes. Aussi, Ie taux d'urbanisation 
qui etait de 35% en 1663, tomba a 25% en 1706 et a 
22% en 1765 16• Dans ceUe colonie ou la terre et Ie 

16 F. Ouellet, «Ruralization, Regional Development, and Industrial 
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travail saisonnier pour les ruraux etaient abondants, 
la ruralisation entrainait immanquablement une 
chute de la capacite de lire et d'ecrire. Cette regres-
sion etait d'autant plus inevitable que Ie systeme 
d' education etait axe sur les villes, sur les hommes et 
sur les categories sociales les plus attirees par l'ins-
truction. Vu l'acces limite a l'ecole en dehors du 
territoire restreint ou etaient concentrees les commu-
nautes religieuses et Ie caractere marginal de l'enga-
gement direct du c1erge masculin dans l'enseignement 
elementaire, il ne fait pas de doute, quoi qu'en dise 
Magnuson, que l'instituteur laIc masculin etait pour 
longtemps encore la figure dominante. Ainsi, l'evolu-
tion de la colonie contrastait avec celle de la France 
et de la Nouvelle-Angleterre. En effet, dans la metro-
pole fran~aise, loin de dec1iner, Ie taux d'alpha-
betisation s' eleva de 26% qu'il etait en 1686-1690 a 
48% en 1786-1790 pour les hommes et de 14 a 27% 
pour les femmes. En Nouvelle-Angleterre, de 1650 a 
1750, les taux d'alphabetisation passerent pour les 
hommes et les femmes de 60% et 30% respective-
ment a 90% et 60%17. 

Pas plus que les autres analystes de ces questions, 
Magnuson ne semble s'etre rendu compte que Ie 
probleme majeur etait moins l'existence d'un ecart 
entre les villes et les campagnes que les pietres per-
formances du developpement urbain relativement a 

Growth Before 1850», Economy, Class and Nation in Quebec. Interpretive 
Essays, Toronto, Copp Clark Pitman Ltd, 1991, p. 124-160; «Franco-
phones et Franco-Ontariens dans I'univers agrico!e canadien, 1851-
1911», Cahiers Charlevoix 1, Sudbury, Prise de Parole, 1995, 
p. 292-359; «Canadiens fran~ais et Non-Francophones dans les villes 
quebecoises et ontariennes, 1851-1911: une perspective comparative 
et regionale», dans Cotnam, Frenette et Whitfield (dir. ), La Francophonie 
ontarienne, Ottawa, Le Nordir, 1995, p. 135-184. 
17 Magnuson, op. cit., p. 98. 
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celui du monde rural. Pourtant, les chiffres qu'il aligne 
font etat d'un declin general de la capacite de signer. 
De 1680-1699 (option minimum) a 1750-1759, en 
milieu urbain (Quebec et Montreal seulement), Ie 
taux diminue de 49,9% a 41,1 % et, dans les campa-
gnes, de 16,8% en fin de XVIle siecle a 10,3% en 
1750-1765. Meme s'il exige d'etre nuance, Ie tableau 
4, tire des chiffres de Magnuson que nous avons 
regroupes par district, et dont nous avons complete 
les calculs pour la colonie et les ensembles, demon-
tre, s'il est confronte aux tableaux 2 et 3, l'ampleur 
de ce changement. 

TABLEAU 4 
Taux d'alphabetlsatlon d'apres Ies actes de mariage 

(en pourcentages) 

villes (1750-1759) campagnes(17S0-176S) 
maries marlees ensemble maries marh~es ensemble 

D. Quebec 
ville 46,S 34,7 40.4 
campagnes 9,2 7,3 8,2 
D. Tr.-Riv. 
ville 50,0 47,0 48,S 
campagnes 25,2 24,6 24,9 
D. Montreal 
ville 44,S 39,7 41,7 
campagnes 10,3 8,8 9,6 
Colonie· 45,S 37,3 41,4 11,2 9,5 10,3 

SOURCES: R. Magnuson, op. cit., p. 90s. 

EVidemment, ces chiffres sont loin de donner une 
image complete de la situation sur l'ensemble du 
territoire. Meme si Ie district de Quebec est Ie mieux 
couvert par l'enquete, celle-ci n'inclut que treize pa-
roisses. Mais comme la plupart de ces localites ne 
sont pas tres eloignees de la ville, il serait surprenant 
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que des recherches supplementaires modifient vrai-
ment ces resultats a la hausse. Dans Ie district de 
Montreal, I' echantillon est encore plus reduit: seule-
ment cinq paroisses peu eloignees de la ville; pour-
tant, les taux ne sont pas tellement differents de ceux 
de Quebec. Peut-etre Ie seraient-ils un peu si quel-
ques paroisses mieux pourvues sur Ie plan scolaire, 
comme Lachine, etaient incluses dans Ie calcul des 
moyennes. A Trois-Rivicres, OU la ville et ses envi-
rons (quatre paroisses rurales) etaient assez bien 
equipes en ecoles depuis longtemps, les performances 
paraissent exceptionnelles. II y avait deux couvents 
en ville, l'un des Ursulines et l'autre des Dames de la 
Congregation. Celles-ci avaient en plus un couvent a 
Champlain. Rien ne permet de supposer que Ie reste 
du district n'etait pas, au contraire, d'une grande 
pauvrete en ecoles et en assiduite. Ce qui veut dire 
que les taux ruraux pour Trois-Rivicres sont trop 
eleves. En somme, me me s'il fallait modifier ces taux 
de quelques points a la hausse pour l'ensemble de la 
colonie, les conclusions n'en seraient pas tellement 
differentes. En ce qui concerne les femmes, leurs 
taux d'alphabetisation etaient egalement en regres-
sion. Que dans huit de ces vingt-deux paroisses rurales, 
Ie taux pour les femmes ait ete superieur a celui des 
hommes, ne fait, a notre avis, que souligner a la fois 
l'importance qu'eut la grande penurie d'ecoles pour 
les femmes en milieu rural et leur grande depen-
dance des communautes enseignantes. Dans l' en-
semble, cependant, les taux pour les hommes et les 
femmes du monde rural etaient tombes si bas qu'il 
n'y avait aucun espace pour des disparites Ie 
moindrement substantielles entre les uns et les autres. 
Devant ces faits, comment expliquer que, jusqu'a 
tout recemment, les intellectuels aient ete d'une 
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grande unanimite a declarer que la degradation de 
l'alphabetisme avait ses origines dans la conquete 
anglaise de 1760? Qu'en fut-il de l'Acadie lointaine, 
surtout de celIe hors de Louisbourg? Tout ce que 
nous pouvons en dire, etant donne la continuite du 
facteur immigration a cet endroit avant 1755, est que 
sa situation fut peut-etre l'equivalent de celIe de la 
Nouvelle-France des annees 1730. 

II - Aux ORIGINES DE L'INTERVENTION DE L'ETAT 

(1760-1850) 

La conquete de 1760 fit d'une colonie fran~aise 
une colonie britannique mais ne modifia que 
superficiellement les conditions de l'evolution de 
l'alphabetisation dans la societe. Au XVIlle siecle 
surtout, la dynamique nee des rapports entre l'Eglise 
et l'Etat, entre les villes et les campagnes, entre les 
sexes, aussi bien que l' evolution de la structure socio-
economique et de la vision elitiste de l'education, 
maintint son cours. Meme l'ecart qUi avait existe 
entre les metropolitains fran~ais vivant pour un temps 
dans la colonie et les Canadiens, se reproduisit entre 
ceux-ci et les immigrants britanniques. II y aura donc 
place pour deux niveaux d'alphabetisme et deux sys-
temes scolaires. 

En tout cela, rien qui aurait pu enrayer Ie declin de 
l'alphabetisation parmi les habitants d'origine fran-
~aise. D'autant plus que, de 1756 a 1810, Ie clerge 
masculin ne fut meme pas capable de maintenir ses 
effectifs et d'etre aussi productif en ecoles qU'autre-
fois. Avant meme la chute de la colonie en 1760, les 
pertes en ecclesiastiques, soit par deces ou par exode, 
furent substantielles: 24% des pretres d'origine me-
tropolitaine, 22 % des reguliers et 11 % des seculiers. 
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Le declin du clerge regulier fut davantage accelere 
par la decision du gouvernement britannique de ne 
pas permettre aux jesuites de se recruter et par celIe 
du pape d'abolir l'ordre. N'eiit ete I'arrivee de pretres 
fran~ais au moment de la Revolution, Ie recrutement 
exterieur aurait ete completement tari. Aussi Ie 
Quebec devint-il, par Ie biais des seculiers, la source 
dominante des vocations clericales. Le tableau 5 
illustre cette situation. 

TABLEAU 5 
Evolution des effectifs du derge masculin (1756-1810) 

Reguliers Metropolitains Orig. canad. Seculiers Total 

1756 55 100 103 99 203 
1760 43 81 93 88 169 
1766 34 57 79 71 136 
1776 21 37 87 78 124 
1786 11 19 119 113 138 
1796 6 38 136 138 174 
1806 34 141 147 175 
1810 30 142 146 172 

SOURCES: P. Lemieux, «Le Clerge catholique de la vallee du Saint-
Laurent, 1756-1810: evolution numerique, origine geographique et 
origine sociale», M.A., Universite d'Ottawa, 1986, p. 14, 37, 53. 

La reproduction du clerge fut aussi compliquee par 
Ie fait que, de 1756 a 1810, les recrues d'origine 
canadienne venaient des villes dans une proportion 
de 80% et de la region de Quebec dans 55% des cas, 
dont plus de 7 sur 10 d'entre eux de la ville de 
Quebec, au moment ou la population urbaine crois-
sait moins vite que celle de la province. La creation 
d'un college a Montreal en 1773 contribua certaine-
ment a accelerer la participation de cette region, en 
croissance rapide, au recrutement clerical. II fallut 

283 



FERNAND OUELLET 

cependant attendre Ie debut du XIxe siede avant que 
Ie derge ne se resignat, pour resoudre la penurie de 
pretres devenue critique a cause de la croissance 
demographique, a creer des seminaires en dehors de 
Quebec et de Montreal. La chose devint d'autant 
plus imperieuse qU'une des sources traditionnelles 
de recrutement sacerdotal, l'aristocratie, etait alors 
en dedin et ne fournissait presque plus de candidats. 

II faut dire que l'atmosphere de la seconde moitie 
du XVIlle siede en particulier ne fut guere plus favo-
rable aux communautes religieuses. Les effectifs 
des communautes feminines n'augmenterent que de 
27% de 1760 a 1812. La performance des commu-
nautes enseignantes fut encore plus mediocre (seule-
ment 13%) a une epoque ou la population catholique 
se multiplia presque par quatre. Le tableau 6 Ie 
demontre. 

TABLEAU 6 
Evolution des effectifs des communautes de femmes (1759-1812) 

Education Htlpitaux Total 

1759 115 89 204 
1791 125 119 244 
1801 117 123 240 
1812 130 130 260 

Sources: pour les chiffres de 1759, voir M. Dallaire, op. cit., p. 50; pour 
les annees suivantes, voir Jean-Pierre Wallot, Un Quebec qUi bougeait. 
Trame socio-politique au tournant du XIX' siecie, Montreal, Boreal 
Express, 1973, p. 194. 

Tout cela ne signifie pas que Ie pouvoir de I'Eglise 
catholique s'est effondre a la suite des evenements 
de 1760. Loin de lao Car malgre les prejuges et les 
mefiances de part et d'autre, les relations entre I'Eglise 
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catholique et l'Etat protestant furent, bien servies 
par les circonstances, n!amenagees d'une fa~on qUi 
cadrait avec les traditions gallicanes. II est vrai que 
I'Eglise anglicane etait la seule reconnue ofticielle-
ment, mais, dans une colonie menacee de I'exterieur, 
habitee par une immense majorite fran~aise et un 
groupuscule anglican, l'Etat trouva qu'il y allait de 
son interet de s'appuyer sur Ie c1erge catholique, 
dont I' Acte de Quebec (1774) contirma la plupart des 
privileges. Aussi, quelques annees apres son arrivee 
en 1793, Ie premier eveque anglican residant a 
Quebec, comparant Ie statut reel de son Eglise avec 
celui de I'Eglise catholique, utilisa a propos de son 
Eglise Ie mot «secte toleree». 

Donc, apres 1760, Ie c1erge catholique d'un cote et 
les immigrants britanniques de I'autre, creerent leurs 
ecoles. De cette fa~on, Ie c1erge maintint ses preten-
tions au monopole pour les catholiques. II n'est pas 
etonnant qu'en 1789, lorsque Ie gouvernement envi-
sagea une intervention de I'Etat dans l'education, 
l'eveque catholique et son c1erge eurent assez de 
poids pour faire avorter ce projet. 1'Etat du Bas-
Canada revint neanmoins a la charge en 180 L Une 
loi fut votee par une Assemblee legislative a grande 
majorite canadienne et par un Conseil legislatif a 
caractere biethnique et aristocratique, permettant aux 
habitants de toute localite qui en feraient la demande, 
d' avoir une ecole. II est vrai que Ie c1erge anglican fut 
charge de gerer Ie systeme et que ses rivaux lui attri-
buerent, quelques annees plus tard, des visees anti-
catholiques et assimilatrices. Pourtant, un budget 
annuel de 316livres courantes et seulement six ecoles 
en moyenne de 1801 a 1806 ne constituaient certes 
pas un depart fulgurant susceptible d'inquieter. Meme 
l'evolution subsequente ne fut pas non plus 
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tellement mena~ante, puisque, pendant les annees 
1826-1830, Ie budget annuel moyen vote par l'As-
semblee legislative du Bas-Canada avait ete porte a 
seulement 1870 livres en moyenne par an et Ie 
nombre moyen d'ecoles a 76 18• En cette fin de pe-
riode, la clientele de cette institution ne depassait 
pas les 3675 eleves l9 • Les beneficiaires de ce systeme 
embryonnaire furent, dans l'ordre, les anglophones 
d' origine britannique et americaine des seigneuries 
rurales et des cantons, ceux des villes et les Canadiens 
fran~ais d'un petit nombre de communautes rurales. 
L' echec de cette entreprise, qUi aurait pu rendre I' ecole 
accessible a une fraction substantielle de la popula-
tion, est attribuable a un financement mediocre, a 
l'absence de volonte poli-tique soutenue de la part 
de l'Etat, a la pauvrete des parents et a l'opposition 
farouche que lui firent, peu apres sa mise sur pied, 
les clercs et les politiciens canadiens-fran~ais deve-
nus nationalistes. 

EVidemment, excepte en ville, ce ne furent pas 
surtout les demandes populaires qui inciterent a faire 
de l' ecole une question hautement controversee. Dans 
les villes, il y eut dans lesdeux groupes ethniques 
des apotres de l'education populaire, tel Joseph-
Fran~ois Perrault20, dont Ie message fut bien re~u par 
la population, et qui essayerent de se tenir au-dessus 
de la melee politique. Mais les con flits sociopolitiques 
dans lesquels les classes dirigeantes s' engagerent 

18 Michel Gohier, «Le Financement des ecoles prima ires par l'Etat 
dans Ie Bas-Canada, 1801-1834. Ampleur et signification>~, memoire 
de maitrise, Universlte d'Ottawa, 1985, 83 p. 
19 Louis-Philippe Audet, Le Systeme scola ire de la Province de Quebec, 
Quebec, PUL, 1952, tome IV, p. 142. 
20 Jean-Jacques Jolois, I.-F. Perrault, 1753-1844, et les origines de 
l'enseignement laic au Bas-Canada, Montreal, PUM, 1969, 268 pp. 
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domim!rent I'ordre du jour scolaire. Aussi, I'enjeu 
principal de ces luttes n'chait ni d'apprendre a lire, a 
ecrire et a compter aux enfants, ni me me d'en faire 
des sujets loyaux et des etres moraux. Sur ce point, 
I'unanimite regnait. II s'agissait plutot de savoir qUi 
controlerait Ie systeme scolaire et lui insufflerait son 
esprit. A n'en pas douter, Ie derge catholique, pour 
qui I' education etait avant tout une affaire de reli-
gion, eut alors la conviction que son monopole et, du 
meme coup, la religion etaient menaces par cette 
intervention de I'Etat protestant associe au derge 
anglican. 

Pour les professionnels et marchands canadiens-
fran~ais du parti canadien en voie d'accomplir Ie 
virage nationaliste, ce fut moins Ie role de I'Etat en ce 
domaine qUi les inquietait, que la promotion de l'ins-
truction par Ie biais d'un pouvoir executif epris, 
croyaient-ils, d'assimilation. Pour eux, au contraire, 
cette responsabilite devait appartenir, autant sous 
son aspect legislatif qu'executif, aux veritables re-
presentants de la nation siegeant a I' Assemblee le-
gislative. Mais, a cette epoque, Ie parti canadien avait 
ete serieusement ebranle par la crise politique de 
1810 et les evenements de la Guerre de 1812. Au lieu 
de promouvoir immediatement sa propre conception 
de I'education, il appuya les revendications du derge 
catholique contre les promoteurs de l'Institution 
royale. La loi de 1824 sur les ecoles de fabriques fut Ie 
produit de cette alliance passagere. 

Bien qU'elle ait permis d'ajouter des ecoles au sys-
teme en place, cette legislation n'eut pas les effets 
anticipes. En effet, en 1824, il Y avait 46 ecoles de ce 
genre dans les paroisses rurales. Entre cette date et 
1829, seulement 21 nouvelles ecoles de fabriques 

287 



FERNAND OUELLET 

furent etablies en milieu rural. Les faibles motiva-
tions des cures eurent certainement leur part dans 
cet echec qui, en fait, ouvrit la porte a une troisieme 
legislation inspiree d'une nouvelle vision de l'ecole. 
Pour former des patriotes, comme cela se devait, 
l'ecole devait etre lalque et regie par l'institution qUi 
representait Ie mieux les quatre cinquiemes de la 
population bas-canadienne: l'assemblee legislative. 
C'est en 1829 que fut votee la loi des ecoles de l'as-
semblee ou des syndics21 • 

Au moment ou s'amorce la revolution scola ire de-
den~hee par cette legislation, il n'y aurait eu, selon 
Louis-Philippe Audet, que 213 ecoles elementaires 
dans Ie Bas-Canada, villes et campagnes combinees, 
soit une ecole par 2588 habitants22• Avec ces nouvelles 
ecoles, Ie paysage de l'accessibilite fut completement 
transforme en quelques annees. En 1831, 872 ecoles 
de syndics avaient ete creees a travers la province et, 
quatre ans plus tard, leur nombre avait ete porte a 
1170. Meme si Ie tableau 7, fonde sur Ie recensement 
de 1831, exagere Ie nombre d'eleves parce qu'il in-
dut ceux du secondaire, il donne quand me me un 
aper~u assez realiste, non de l'assiduite ni de la 
qualite de tant de maitres improvises et de l'ensei-
gnement, mais de la frequentation scolaire: 48 320 
eleves d'apres Ie recensement contre 45 203 selon Ie 
rapport officiel des eleves de l'elementaire, soit des 
taux respectifs de frequentation de 52,1 % et de 48,8%. 

21 F. Ouellet, «L'Enseignement primaire: responsabilite des Eglises ou 
des Etats? (1801-1836)>>, Recherches sociographiques, 2, 1961, p. 171-
189. 
22 L.-P. Audet, op. cit., tome V, p.140. 
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TABLEAU 7 
La frequentation scolaire selon Ie recensement de 1831 

Frequentation 

eleves pop. 6-13 ans taux 

Districts 
Quebec· 15683 28777 54,5% 
T.-Rivieres 6813 12390 54,9% 
Montreal 25824 51537 50,1% 
Province 48320 92704 52,1% 

Cantons 7606 8508 89,4% 
Seigneuries rurales 48,2% 

Quebec (ville) 67,9% 
T.-R. et Saint-Maurice 57,8% 
Montreal (ville)·· ? 

SOURCES: recensement de 183l. 
• Gaspe est indus dans Ie district de Quebec. 

pop. 6-13 ansi 
pop. totale 

17,4% 
21,9% 
17,8% 
18,1% 

19,1% 
19,2% 
10,0% 

•• Les chiffres du recensement sous-estiment la population de 6-13 
ans pour la ville de Montreal. Par contre, Andree Dufour, dont les taux 
de frequentation scola ire pour la partie rurale du comte de Montreal 
sont tout a fait irrealistes (22,6%) pour l'annee 1835, arrive cependant 
a des estimations qUi semblent valables pour la ville de Montreal. Un 
taux de 73,3% en 1835 semble raisonnable. Voir Andree Dufour, 
«Diversite institutionnelle et frequentation scola ire dans l'tIe de Mon-
treal en 1825 et en 1835», RHAF, 41, 1988, p. 535. 

Le systeme mis en place en 1829, appuye qu'il 
eta it sur un financement approprie, acheminait les 
campagnes sur la voie de l'alphabetisation. Mais, 
pour arriver a ce resultat, il aurait fallu que la loi tat 
appliquee pendant une peri ode assez longue et que 
la gratuite scolaire tat sans cesse etendue. Toutes 
choses, d'ailleurs, que l'atmosphere troublee de l'epoque 
n' autorisait pas. Car, loin de continuer a dec1iner, Ie 
pourcentage des eleves payant augmenta de 32% qu'il 
etait en 1831 a 65% en 1834. Et, pour comble de 
malheur, en 1836, la loi elle-meme succomba sous 
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l'opposition du clerge et de ses allies. 

Une fois qu'il eut obtenu satisfaction en 1824 pour 
les ecoles de fabrique, l'eveque de Quebec se dit 
dispose a accepter l'offre qu'on lui faisait de sieger 
au bureau de direction de l'Institution royale. Mais, 
pour son suffragant de Montreal, Mgr Lartigue, poser 
un tel geste eut ete pactiser avec l'ennemi protestant. 
En effet, fervent partisan de l'ultramontanisme et 
nationaliste ardent, Ie premier eveque de Montreal 
s'etait fait l'instigateur d'une nouvelle vision des re-
lations entre l'Eglise et l'Etat et, par consequent, du 
role du clerge dans l'education. Selon lUi, l'Eglise 
etait au-dessus de l'Etat et Ie clerge, la classe diri-
geante par excellence dans la societe. Cette croyance 
en la suprematie de l'Eglise, bien que ne pouvant 
etre proclamee ouvertement dans une colonie, de 
sucroit, britannique, n'en inspirait pas moins sa con-
duite. La campagne qu'il mena contre l'Institution 
royale et Ie systeme mis en place en 1829, etait sans 
doute motivee par Ie danger protestant, mais, plus 
encore, par sa peur obsessive du liberalisme et du 
lalcisme. La strategie qu'il elabora alors visait donc a 
eliminer ces deux obstacles et a etendre Ie controle 
de l'Eglise au-dela me me de l'education, du so in des 
malades et de l'aide aux pauvres. Lartigue alIa me me 
jusqu'a declarer que son ideal etait la prise en charge, 
d'un bout a l'autre de la chaine, de toutes ces activi-
tes par un personnel de religieux, pretres et freres, et 
de religieuses23 • A n' en pas douter, une telle croisade 
destinee a garantir la survie d'un peuple catholique 
ne pouvait, si elle reussissait, qu' aboutir eventuelle-
ment a la marginalisation des lalcs catholiques. Meme 

23 F. Ouellet, Le Bas-Canada, 1791-1840. Changements structuraux et 
crise, Ottawa, PUO, 1976, p. 260-268. 
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si son reve ne fut realise qu'a long terme, l'eveque fut 
cependant a meme de savourer la disparition des 
ecoles royales et de celles de I' Assemblee. II valait 
mieux, disait-il, ne pas avoir d'ecoles que d'en avoir 
des mauvaises. 

TABLEAU 8 
Frequentation scolaire a l'elementaire au Quebec en 1844 

(en pourcentages de la population de 5-15 ans) 

gar~ons filles ensemble Franco.(%) Cathol.(%) 

Districts 
Quebec 33,9 28,1 28,4 87,5 96,5 
Tr.-Rlvleres 32,3 28,6 30,4 78,4 81,0 
Montreal 33,8 25,9 29,9 71,2 77,6 
Province 33,8 26,9 30,3 75,2 82,1 

Comtes* 
Bonaventure 14,1 8,7 11,3 53,3 66,2 
Megantic 16,6 17,7 17,1 37,8 49,8 
Quebec 59,5 44,0 51,8 60,5 79,5 
Drummond 22,7 27,8 27,4 59,8 69,7 
Sherbrooke 56,1 44,9 50,7 9,5 14,6 
Saint-Maurice 31,8 34,1 32,9 95,3 96,4 
Missisquoi 64,6 61,S 63,1 13,7 18,0 
Montreal 53,6 44,3 49,0 52,2 72,S 
Ottawa 27,4 21,9 24,8 26,8 45,2 
Shefford 55,2 47,6 51,6 28,S 28,1 
Stanstead 53,4 50,3 51,9 5,3 5,7 

SOURCES: recensement de 1844. 
* Comtes selectionnes pour faire voir les differences anglophones, 
francophones, les zones pionnieres, les villes. 

Les rebellions passerent et, en 1841, une nouvelle 
Ioi fondamentale fut votee. Selon ses termes, l'auto-
rite et la gestion de l'Etat s'exerceraient desormais 
par Ie biais du surintendant de l'instruction publi-
que, dont Ie pouvoir etait reel. Les communautes 
locales avaient egalement un role important dans la 
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mise sur pied des ecoles, leur gestion sur place et la 
levee des taxes scolaires. La frequentation scolaire, 
considerablement reduite apn!s 1836, remonta rapi-
dement apres 1841, sans pourtant atteindre Ie ni-
veau de 1831 (8,1% de la population en 1844 contre 
9,4% en 1831). En 1844, il Y avait 1569 ecoles eta-
blies au Bas-Canada (Canada-Est) en vertu de cette 
loi et 57 111 eleves inscrits. Ce tableau, comme Ie 
precedent, demontre qU'une intervention vigoureuse 
de I'Etat pouvait corriger jusqu'a un certain point les 
inegalites entre les regions quant a l'accessibilite a 
l'ecole. Par contre, plus encore que Ie precedent, il 
fait voir que cet effort ne suffisait pas a eliminer les 
facteurs qUi empechaient certaines categories sociales 
et des portions du territoire d' avoir un acces assidu 
et egal a l'ecole. Aussi, les differences entre les zones 
pionnieres, dont Bonaventure, Megantic, Drummond 
et Ottawa sont des exemples, et les comtes a grande 
densite urbaine, tels Quebec, Saint-Maurice, 
Sherbrooke et Montreal, etaient enormes. De meme, 
les contrastes villes-campagnes etaient egalement tres 
marques mais moins qu'ils ne l'etaient entre les groupes 
ethniques et religieux. Pour etre moins substantielles, 
les disparites traditionnelles entre les hommes et les 
femmes n' en etaient pas moins reelles. 

Le fait est que la frequentation scolaire exprimee 
en nombre d'ecoliers ne dit rien sur Ie nombre an-
nuel de jours et Ie nombre d'annees passes a I'ecole, 
ni sur les contenus,. ni sur la competence de ces 
instituteurs, ni sur I'efficacite de cette experience. 
Elle renseigne a peine davantage sur les motivations 
des parents. On ne saurait donc traduire automati-
quement ces chiffres, tires de quelques recensements 
en fin de periode, en taux d'alphabetisation sans 
admettre I'existence d'un delai entre frequentation 
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et alphabetisation. L'analyse est d'autant plus com-
pliquee qU'avant 1829pourl'une et 1861 pourl'autre, 
il n'existe aucune statistique officielIe. Aussi, en ce 
qUi concerne l'alphabetisation, Ie recours aux signa-
tures dans les registres des mariages, sur les peti-
tions et autres documents du me me genre est-il un 
instrument de mesure necessaire, bien qu'inegal dans 
ses resultats, qui permet toutefois de rejoindre a la 
fois les villes et les campagnes. 

Sur l'alphabetisation dans les villes, l'etude de 
Michel Verrette est la plus importante. En effet, les 
donnees qu'il a accumulees24 sur la capacite de si-
gner au mariage dans la ville de Quebec pour les 
annees 1745 a 1849 sont d'autant plus precieuses 
qu' elIes sont continues et contribuent ainsi a mieux 
eclairer Ie deroulement et la dynamique du mouve-
ment. EVidemment, il est important de savoir que, 
pour un siecle, Ie taux d'alphabetisation des hom-
mes etait de 16,9% plus eleve en moyenne que celui 
des femmes; que celui des habitants d'origine an-
glaise surpassait de 22% celui des habitants d'ori-
gine fran~aise, que celui des protestants dominait 
celui des catholiques par une marge de 30,4% et que 
celui des Anglo-protestants excedait celui des Franco-
catholiques de 31,9%. Mais, il est encore plus signi-
ficatif de constater que, sous l'effet des conditions 
socio-economiques et des politiques gouvernemen-
tales, ces ecarts ont varie dans Ie temps et epouse 
certaines tendances difficilement mesurables autre-
ment. 

En interpretant ses donnees, Verrette affirme que 
la structure du mouvement d'alphabetisation epouse 

24 Michel Verrette, ((L'Alphabetlsatlon de la population de la vllle de 
Quebec de 1750 a 1849», RHAF, 39, p. 51-76. 
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celui de la structure sociale25 • Cette conclusion est 
peut-etre plus exacte au niveau de la colonie qu'en 
milieu urbain. En milieu urbain, la polarisation 
ethnique, doublee d'une dimension religieuse, la 
situation colonia Ie et les visions differentes du role 
de l'education, semblent avoir eu Ie pas sur les fac-
teurs sOcio-economiques. II ne faut pas oublier qu'a 
l'epoque anterieure, les Fran~ais en residence plus 
ou moins prolongee dans la colonie tenaient aussi Ie 
haut du pave dans Ie domaine de l'alphabetisation, 
comme en temoigne Ie profil elitiste de ceux qui emi-
gn!rent en 1760. lIs furent donc remplaces par des 
Britanniques qUi se fixerent d'abord dans les villes et 
se situaient a un niveau plus eleve que les gens du 
pays dans l'echelle des occupations. Au pOint de 
depart, il y eut un ecart substantiel entre les uns et 
les autres qUi survivra me me a une immigration mas-
sive d'elements anglophones moins favorises sur Ie 
plan sOcio-economique. Avant 1800 en particulier, 
les anglophones eurent davantage la possibilite, 
comme l'elite fran~aise locale l'avait fait auparavant, 
d' engager des precepteurs, de creer des ecoles ou 
me me d'envoyer leurs enfants s'instruire a l'exte-
rieur. De leur cote, les Canadiens compterent sur Ie 
reseau d'ecoles existant et, considerant la croissance 
demographique, en creerent relativement peu avant 
les annees 1820. La seconde polarisation durable, 
dont I' evolution est aussi conditionnee par les fac-
teurs sOcio-economiques et traverse la barriere 
ethnique, est celIe fondee sur la distinction par sexes 
qui depend de la vision dominante relative au role 
des femmes dans la societe. Car meme en milieu 
urbain, les ecoles furent aussi moins accessibles aux 
filles qu'aux gar~ons. 

25 M. Verrette, op. cit., p. 66. 
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Pour accommoder l' entree tardive des Britanniques 
dans la statistique, de fa~on a mieux faire ressortir 
ces polarisations durables aussi bien que l'evolution 
des taux, nous avons regroupe les moyennes obte-
nues par Verrette en blocs de deux ou trois 
decennies. Cela est d'autant plus important que 
Verrette parle de stagnation des taux26, alors que Ie 
deelin semble assez net. Apparemment, d'apres les 
chiffres ainsi presentes, Ie seul groupe qUi a pu bene-
fider des legislations de la premiere moitie du sieele 
fut celui des hommes. Tout cela ne serait-il qU'appa-
renee? 

TABLEAU 9 
Capaclte de sIgner au marlage par groupes ethnlques 

et par sexes dans la ville de Quebec (1750-1849) 
(en pourcentages) 

1750-1769 1770-1790 1800-1819 1820-1849 

anglophones 62,0 66,0 52,1 
francophones 42,3 34,6 31,0 29,6 

hommes 48,8 48,5 46,1 49,4 
femmes 35,8 34,0 35,5 30,0 

ensemble 42,3 41,2 40,8 39,7 

SOURCES: M. Verrette, op. cit., p. 68, 72. 

Ainsi, Ie deelin de l'alphabetisation, amorce sous 
Ie regime fran~ais meme en milieu urbain, s'est per-
petue dans Ie cas des Canadiens jusqu'en 1850. Chez 
les Britanniques, ce recul se fait attendre jusqu'a la 
seconde decennie du sieele. Pour mieux degager les 
raisons de cette evolution, nous avons constitue un 

26 M. Verrette, op. cit.,p. 67. 
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tableau a partir des informations decennales accu-
mulees par Verrette sur les occupations des signataires 
et des conjoints. Tous les militaires, officiers, sous-
officiers et soldats, ont ete mis ensemble, alors que 
les boutiquiers ont ete ajoutes aux commer~ants. 

TABLEAU 10 
Epoux et sachant signer au mariage par occupations 

dans la ville de Quebec (1750-1840) 
(en pourcentages) 

1750,1760 1770,80,90 1800,10 1820,30,40 
signe epoux signe epoux slgne epoux signe epoux 

Militalres 50,0 79,2 52,8 23,3 45,0 8,2 72,2 1,9 
P. fonct. 100,0 0,4 100,0 0,1 100,0 0,2 
Profes. 100,0 2,6 100,0 3,4 96,8 2,6 98,4 2,7 
Affaires 87,5 10,4 68,6 18,5 63,1 15,6 51,7 6,1 
Artisans 75,0 7,8 49,3 31,0 42,2 42,0 34,1 42,3 
Joumaliers 26,8 23,3 16,2 31,4 26,1 46,7 
Total 57,1 100,0 50,4 99,9 39,0 99,9 34,1 99,9 

SOURCES: M. Verrette, op. cit., p. 74. 

Notons que, pour les annees 1750, 60, 70 et 80, Ie 
pourcentage des epoux sans occupations connues se 
monte a 36,3%. En 1760 et 1770, cette categorie 
d'individus represente 60% des maries. Pour la pe-
riode 1790-1840, au contraire, ces indetermines to-
talisent moins de 1% des epoux. C'est pour cette 
raison que les taux d'alphabetisation d'avant 1790 
sont trop eleves et certaines categories sociales 
surrepresentees. Ceci dit, il ne fait pas de doute que 
la baisse des taux apres 1 780 s' explique par la pres-
sion exercee sur les moyennes par l'accroissement 
considerable de la proportion des artisans et des 
ouvriers non specialises dans la societe urbaine. A 
cet egard, il faut noter que les francophones ne furent 
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pas affectes au meme degre ni au me me moment que 
les anglophones. 

Bien que Ie meme genre d'informations ne soit pas 
disponible pour la ville de Montreal, on peut sans 
doute pretendre que son profil n'etait pas tres diffe-
rent de celui de la capitale. A Trois-Rivieres, cepen-
dant, les taux etaient tombes si bas qu' Allan Greer 
en deduit que «Montreal and Quebec were the only 
educationally urban places in Lower Canada27». Pour-
tant, les chiffres accumules par Allan Greer sur Trois-
Rivieres et reproduits au tableau 11 ne different de 
ceux de Quebec que par l'ampleur du dedin et par Ie 
fait qu'on y decele plus nettement qu'a Quebec en fin 
de periode les consequences positives des initiatives 
privees et des politiques gouvernementales en ma-
tiere d'education. La aussi les differences entre les 
groupes ethniques etaient marquees alors que celles 
entre la campagne et la ville etaient visibles. 

TABLEAU 11 
Signatures aux mariages aux Trois-Rivieres (1745-1854) 

(en pourcentages) 

Epoux Epouses Ensemble* 

1745-54** 49,1 54,5 51,8 
1795-99 17,5 15,8 16,7 
1840-44 28,2 20,1 24,1 
1850-54 33,9 28,7 31,3 

SOURCES: Allan Greer, ((The Pattern of Literacy in Quebec, 1745-
1899», Histoire sociale/Social History, 11, 1978, p. 299. 
* Nous avons calcule les taux de cette colonne. 
* * Magnuson donne pour la ville en 1750-1759 des taux de 50 pour 
les hommes et de 47 pour les femmes. Voir tableau 4 plus haut. 

27 A. Greer, op. cit., p. 315. 
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En fait, Greer s'est surtout interesse aux campa-
gnes a l'epoque des rebellions. Aussi, son depouil-
lement des signatures au mariage est-il limite avant 
1840: quelques paroisses et un seul relais chronolo-
gique avant cette date. L' essentiel de sa documenta-
tion est concentre sur les annees 1838-1839 et 
provient de l'enquete Buller et des signatures appo-
sees aux adresses de loyaute a la Reine. Ses taux se 
situent donc au moment ou la frequentation scola ire 
avait ete fortement stimulee par une serie de legisla-
tions qui arrivaient a leur terme. On s' attendrait donc 
ace qu'ils fussent un peu plus eleves que ceux de la 
fin du regime fran~ais ou me me du debut du siecle. 
Mais Greer les trouve si bas qu'il soutient que, de-
puis 1760, «Literacy may not have declined in the 
towns, but, in rural Quebec, it was more than a century 
before the literacy levels of the original colonists 
were again reached28». 

Les adresses de loyaute depouillees par Greer con-
tenaient 16 561 noms d'individus, dont 24% etaient 
urbains dans une province ou Ie taux d'urbanisation 
n' atteignait meme pas 13% en 1831. Ce qui veut dire 
que les taux obtenus etaient peut-etre plus eleves 
que les taux reels. Nous avons donc regroupe ces 
noms et les sachant signer par districts et selon Ie 
mode villes-campagnes. Dans ce corpus, Ie district 
de Quebec etait adequatement represente, celui de 
Trois-Rivieres surrepresente et celui de Montreal 
detavorise. 

28 A. Greer, op. cit., p. 319. 
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TABLEAU 12 
Adresses de loyaute a la reine (1838-1839) 

Noms Signatures Pourcentages 

Districts 

Quebec 5285 1667 31,5 
ville et environs 1 783 784 44,0 
campagne 3502 883 25,2 

Trois-Rivieres 3904 917 23,5 
ville et environs 976 263 27,0 
campagne 2928 654 22,3 

Montreal 7372 1694 23,0 
ville: francophones 1281 769 60,0 
campagne 6091 925 15,2 

Province 16561 4278 25,8 
villes 4040 1816 44,9 
campagne 12521 2462 19,7 

SOURCES: pour chiffres detailles, voir Greer, op. cit., p. 305. 

Ce taux provincial de 25,8% correspond a celui de 
26% tire de l'enquete Buller dans laquelle les groupes 
se departageaient ainsi d'apres Greer: habitants de 
langue fran~aise et de langue anglaise ruraux 12% et 
60% respectivement, les campagnes 22 % et les villes 
60%. Ce qUi veut dire que Ie taux global des 
Canadiens fran~ais devait se situer quelque part entre 
26% et 22%. Curieusement, ce taux se rapproche 
assez de celui qUi ressort d'une petition de 1840, 
preparee par les habitants du district de Trois-Rivieres, 
que Greer a analysee en comparant la ville et ses 
environs avec l'ensemble de la region. Un taux de 
23,3% pour Ie district et de 29,5% pour la ville et ses 
environs. Le taux des Canadiens fran~ais est de seule-
ment 20,8% alors que celui des Canadiens d'origine 
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anglaise atteint 80,8%. Pour qualifier cet ecart, no-
tons que, dans la ville et ses environs, les cultiva-
teurs constituaient 56% des maries francophones, 
mais a peine 17% des maries anglophones. 

Pour tester ces resultats, au reste fort plausi-
bles, nous avons examine les signatures de 2539 
personnages, dont 352 anglophones (13,8%), impli-
ques des deux cotes dans les evenements de 1837-38 
et conn us comme auteurs de depositions et d'exa-
mens volontaires. Ces anglophones avaient un profil 
plus urbain que les francophones (cultivateurs 40% 
contre 58%) et, parmi eux, les categories sOciales, 
dont les taux sont habituellement les plus bas, etaient 
sous-representees: des proportions de 58% contre 84%. 
II va de soi que Ie groupe Ie plus sous-represente 
dans ces documents etait celui des femmes29• 

TABLEAU 13 
Depositions et examens volontaires signes 

par des personnages relies aux Insurrections de 1837-38 
(pourcentage de ceux qUi savaient signer) 

Francophones Anglophones Ensemble 

Mfaires, seigneurs 84,0 100,0 88,8 
Militaires, fonct. 92,1 97,2 94,2 
Professionnels 100,0 100,0 100,0 
Artisans 39,6 88,6 46,0 
Joumaliers 6,9 62,5 10,3 
Cultlvateurs 13,2 80,0 19,8 
Femmes 21,6 50,0 26,7 
Total 28,2 86,6 36,3 

SOURCES: APQ, APe, Evenements de 1837-38. 

19 F. Ouellet, «Repartition de la propriete fonciere et types d'exploita-
tion agricole dans la seigneurie de Laprairie durant les annees 1830», 
Elements d'histoire sociale du Bas-Canada, Montreal, HMH, 1972, 
p. 118-121. 
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Meme s'ils sont plus eleves que ceux de Greer, ces 
taux ne Ie sont pas assez pour infirmer ses resultats. 
Ceci dit, ils confirment notre impression que les ni-
veaux de scolarite prevalant pendant ces annees re-
fletaient deja un peu la poussee de frequentation 
scola ire des annees 1829 a 1836 et, en ce sens, 
marquaient un tournant. 

II ne fait pas de doute qu'il y eut, chez les Canadiens 
frans:ais, dec1in de l'alphabetisation du XVIle si(!cle 
jusqu'a 1829 au moins. Le plus bas niveau observe 
se situe en 1827 alors qu'une petition diffusee dans 
la colonie et contenant 87 000 noms, soit un nombre 
a peu pres egal a celui des chefs de maisonnee, por-
tait 89,7% de croix. Cette evolution etait sans doute 
attribuable a la vision que la societe, surtout les 
classes dirigeantes, se faisait de l'education elemen-
taire aussi bien qu'a l'absence d'intervention directe 
de l'Etat. Mais elle dependait aussi de facteurs socio-
economiques incontrolables. 

Car la tendance a la ruralisation amorcee des les 
debuts de la colonie s'est poursuivie jusqu'en 1850. 
Ainsi, Ie taux de ruralite des francophones, qUi etait 
de 65% en 1663 et de 78% en 1765, atteignit les 
88,5% en 1851. Ce qui veut dire que les Canadiens 
frans:ais furent toujours relativement plus nombreux 
la ou les moyens d' apprendre a lire et a ecrire etaient 
les moins disponibles. II est vrai que, avec Ie temps, 
Ie nombre des villages s'est multiplie mais, en meme 
temps que cela se produisait, la proportion des tra-
vailleurs non specialises s'accroissait d'autant et in-
fluait sur les taux a la baisse. 

l' evolution des Britanniques est a bien des egards 
differente. Meme au debut, ils possedaient un cer-
tain degre d'heterogeneite sur les plans ethniques, 
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religieux, culturels, occupationnels et residentiels. 
Mais, avec Ie temps, ce caractere devint de plus en 
plus marque et les combinaisons de plus en plus 
variees. Comme la source de la ruralisation progres-
sive etait sOcio-economique, ils furent aussi happes 
par Ie mouvement vers la campagne. Les premiers 
immigrants ecossais et anglais s'etablirent dans les 
villes; cependant, les arriva~es successifs de la cote 
atlantique, d' Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande don- . 
nerent lieu a des etablissements dans les seigneuries 
rurales et les territoires eriges en cantons. Vers 1765, 
a peine 10% des habitants d' origine britannique vi-
vaient en milieu rural; en 1851, ce pourcentage s' ele-
vait a 74%. La meme annee, 63% d'entre eux, surtout 
les protestants, etaient concentres dans la region de 
Montreal. Ainsi, cette population tres heterogene aux 
traditions culturelles et educationnelles multiples fut 
egalement sujette a des forces qUi contribuaient a un 
recul de l'alphabetisation. 

Pourtant, Greer affirme que leur capacite de signer 
n' avait pas diminue depuis Ie moment de leur arrivee 
au pays. Ayant dit cela, il insiste quand meme sur les 
differences enormes qui existaient entre protestants 
et catholiques, entre Irlandais protestants et catholi-
ques, entre colons d'origine americaine et ceux d'ori-
gine anglaise, et entre anglicans, presbyteriens et 
methodistes. A cet egard, notons que, vers 1830, Ie 
flot migratoire venu des lIes britanniques etait sur-
tout compose d'Irlandais catholiques dont Ie niveau 
de scolarisation etait plus bas que celui des autres 
immigrants. 
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TABLEAU 14 
Capacite de lire et ecrlre dans certaines communautes 
francophones et anglophones, a majorlte catholique 

et a majorlte protestante (1838-39) 
(en pourcentages) 

hommes femmes ensemble 

communautes 
francophones 15,8 14,1 14,9 
anglophones 71,3 63,0 68,5 
catholiquesl 
anglophones* 35,3 27,9 32,0 
protestantsl 
anglophones * 49,9 35,1 42,7 

SOURCES: A. Greer, op. cit., p. 314, 318. 
* Seulement trois cantons a majorite catholique et protestante dans 
une region pionnlere ou, par consequent, les taux etaient moins 
eleves qU'ailleurs. 

Apres avoir pese l'importance respective des fac-
teurs religieux et ethniques, Greer en conclut que la 
combinaison canadien-fran~ais/catholique etait la 
moins fructueuse a cet egard et que, tout considere, 
la nationalite etait Ie determinant Ie plus fondamen-
tal du niveau d'alphabetisation. 

III - FREQUENTATION SCOLAIRE ET ALPHABtTISATION DES 

FRANCOPHONES DANS LE CONTEXTE URBAIN ET INDUSTRIEL 

CANADIEN (1850-1911). 

De tout ceci se degage Ie fait que l'attitude de la 
societe, des groupes ethniques et religieux qui la 
composent, et de l'Etat vis-a-vis de l' education, aussi 
bien que les rapports villes-campagnes, lies qu'ils 
etaient a la structure economique, furent les facteurs 
qUi eurent Ie plus d'effet sur l'alphabetisation de la 
population. En effet, les Acadiens et les Canadiens 
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fran~ais du Quebec et de l'Ontario, comme les habi-
tants de leurs provinces respectives, seront plus ur-
banises, industrialises et alphabetises en 1911 qu'ils 
ne l'etaient en 1851. Ceci dit, entre ces francophones 
et les autres habitants de leurs regions respectives, 
aussi bien qu'entre les francophones selon les re-
gions, il exista toujours des disparites plus ou moins 
prononcees aces differents points de vue. A vrai 
dire, ces disparites auraient ete plus marquees dans 
l'ensemble si I'Etat n'etait intervenu directement, 
presque toujours motive, si ce n' etait par Ie desir 
conscient d'ameliorer et d'uniformiser autant que 
possible les chances des uns et des autres, du moins 
par Ie besoin de repondre a des demandes venant 
des differents segments de la societe. 

En effet, dans chaque province, il y eut une tradi-
tion plus ou moins lointaine d'intervention de I'Etat 
dans l'education. Dans les Maritimes, cette interven-
tion, aux effets parfois adverses pour les francopho-
nes, s'etait precisee au lendemain de 1760, alors 
qu' au Quebec elle fut plus tardive et ne devint vigou-
reuse qu'en 1829 a la suite d'une lutte acerbe entre 
les principaux acteurs sociaux. En Ontario, elle emer-
gea au milieu de luttes intenses sous I'effet de la 
marche lente et silencieuse vers la ville. Dans l'Ouest, 
vivant pour l'essentiel a l'etape pionniere, cette his-
toire eut un profil plus tardif et accelere. 

1. L'ETAT, L'EDUCATION ET L'EMERGENCE V'UNE CArHOLIClTE 

NATIONALE AU QUEBEC 

La legislation de 1841 votee par Ie Canada-uni 
pla~ait Ie systeme d' education sous Ie controle de 
I'Etat et de ses agents lales. Le plus important d'entre 
eux, Ie docteur Jean-Baptiste Meilleur, surintendant 
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pour Ie Canada-Est, avait des pouvoirs considera-
bles. Bien que relevant de lui, les conseillers munici-
paux et les commissaires d'ecoles disposaient d'une 
bonne marge de manceuvre au niveau local. Mais on 
etait fort loin du systeme preconise par Mgr Lartigue 
et son successeur qui visait a faire de I'Etat Ie servi-
teur de I'Eglise en cette matiere. Le c1erge etait sans 
doute inquiet de cette situation, mais, fort de ses 
succes recents et de sa Vigilance, il croyait pouvoir 
transformer I'equilibre des forces en sa faveur. Car la 
strategie qUi consistait a stimuler les vocations sa-
cerdotales a I' echelle du Bas-Canada, portait rap ide-
ment des fruits. Aux deux colleges c1assiques anciens, 
sept avaient ete ajoutes depuis 1800; en 1908, on en 
comptait dix-sept autres. Le rapport pretreslfideles 
emprunta la meme voie: 1/1830 en 1830, 1/1185 en 
1840 et 1/660 en 1911 3°. Les gains furent encore plus 
rapides et spectaculaires en ce qUi cone erne les com-
munautes de pretres, de freres et de religieuses. Non 
seulement avait-on convaincu des communautes fran-
~aises et belges de venir s'etablir au pays, mais de 
nouvelles communautes religieuses avaient ete creees 
dans la province. Les effectifs des communautes 
d'hommes augmenterent de 361 membres en 1850 a 
3770 en 1911, alors que ceux des communautes de 
femmes s'accrurent de 673 au milieu du siec1e a 
14299 en 1911 31 , soit une densite d'un religieux par 
722 fideles en 1850 et d'un par 95 fideles en 1911. 

30 Louis-Edmond Hamelin, «Evolution numerique seculaire du c1erge 
catholique dans Ie Quebec», Recherches sociographiques, 2, 1961, 
p. 189-241. 
31 Bernard Denaut et Benoit Levesque, Elements pour une sociologie des 
communautes religieuses au Quebec, Montreal, PUM, 1975, p. 42-43; 
Jean Hamelin-Nicole Gagnon, Histoire du catholicisme quebecois. Le 
XXesiecle, 1898-1940, Montreal, Boreal Express, p. 123. 

305 



FERNAND OUELLET 

Cette armee clericale masculine et feminine, dont 
Lartigue avait reve, sera repartie de fa~on a occuper 
progressivement tout Ie champ social et culture I 
pour Ie plus grand profit, disait-on, d'une nation 
canadienne-fran~aise qUi serait catholique selon Ie 
modele ultramontain. Lorsque, suivantce plan, l'eveque 
de Quebec tenta en 1851 de se faire octroyer une 
charte pour I'universite Laval qu'il voulait fonder 
sous les auspices du Semina ire de Quebec, sa visee 
monopolisatrice etait on ne peut plus clairement ex-
primee: «Je crains, dit-il, que les lalques ne s'empa-
rent plus tard ici comme en France de I'education 
[ ... ]. Quelle force nous aurions dans une pareille 
institution, apres que nous aurions obtenu comme 
de droit, la sanction pontificale ... 32.» Lorsqu'apres 
1880, il sera question d'etablir une succursale de 
I'universite Laval a Montreal, la hierarchie aura meme 
recours a I'excommunication pour briser la resis-
tance des professeurs de l'Ecole de medecine et de 
chirurgie de Montreal a sa volonte d'annexion33 • Un 
mouvement d'une telle ampleur, mene avec une si 
grande conviction, ne pouvait que marginaliser even-
tuellement les laYcs dans I'education et ailleurs. 

Car ce clerge n' avait pas seulement Ie respect des 
elites lalques et de la population; mais il disposait 
aussi de moyens financiers superieurs. II etait 
richement dote de terres, beneficiait de la generosite 
des fideles et etait subventionne par l'Etat. Loin de 
les appauvrir, I'abolition du regime seigneurial, 
comme Ia commutation anterieure sur l'ile de Mon-
treal, contribua meme a retablir leurs revenus fon-

3Z L.-Ph. Audet, Le Systeme scolaire de la province de Quebec. Organisation 
et fonctionnement, Montreal, Beauchemin, 1967, p. 20. 
33 Ibid., p. 27. 
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ciers. Ces clercs etaient donc en mesure d'offrir leurs 
services a des taux plus bas que les enseignants lalcs 
masculins et feminins. Fortement concentres dans 
les villes, surtout Quebec et Montreal, et se depla-
~ant vers les villages ou ils occcuperent I' essentiel du 
champ scolaire, ils abandonnerent les postes urbains 
subalternes et les campagnes aux institutrices lal-
ques. En 1831, plus de la moitie des enseignants 
etaient des lalcs masculins. Mais, quatre-vingts ans 
plus tard, ils constituaient une espece en voie de 
disparition: seulement 2,7% des enseignants catholi-
ques de la province 34 • Pendant ce temps, les religieux 
qui, en 1853, ne formaient que 10,5% des effectifs 
enseignants, augmenterent leur part a 49,4% en 1911. 
Parmi les enseignants, les plus nombreuses et les 
moins riches en salaires et en diplomes furent les 
institutrices lalques canadiennes-fran~aises. 

En fait, avec Ie temps, les predictions des eveques 
se realiserent. Deja, en 1849, il fut permis aux clercs 
d'etre elus commissaires d'ecoles et, deux ans plus 
tard, les attributions des conseillers municipaux en 
matiere d'education furent transferees aux commis-
sions scolaires. Puis, en 1852, les deux premieres 
ecoles normales fran~aises furent placees sous con-
trole clerical. Cette mainmise s' etendit par la suite 
aux nouvelles ecoles normales, aux ecoles menageres 
et aux colleges classiques de filles ajoutes plus tard 
au systeme catholique. La nomination de Chauveau 
comme surintendant, suivie en 1856 de la creation 
du Conseil de l'Instruction publique assiste de deux 
comites, l'un catholique compose de dix membres et 
l'autre protestant forme de quatre membres, n'etait 

34 F. Ouellet, Economy Class and Nation in Quebec. Interpretive Essays, 
Toronto, Copp and Clark Ltd, 1992, p. 271-177. 
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certes pas pour deplaire au elerge. Cette structure 
resta inchangee jusqu'a la Confederation qui permit 
a Chauveau, devenu premier ministre, de creer un 
ministere de I'Instruction publique dont I'existence 
ne pouvait qU'etre de courte duree. En 1875, lorsque 
ce dernier fut aboli, Ie poste de surintendant fut reta-
bli et Ie comite catholique fut recompose selon les 
vceux des eveques: soit les sept eveques de la pro-
vince et sept lales. La victoire etait assuree et, desor-
mais, Ie elerge avait non seulement Ie controle du 
systeme scolaire, comme de l'ensemble social, mais 
il avait en plus les pouvoirs necessaires pour bloquer 
toute mesure qUi lui deplairait. Ainsi, a la fin du 
sieele, les projets de retablir Ie ministere de I'Education 
et de rendre l'ecole obligatoire succomberent, comme 
bien d'autres, sous ses press ions. 

N'empeche que la poussee imprimee en 1829 a la 
frequentation scola ire par les forces laiques, mais 
reduite a rien en 1836, ne reprit de la vigueur qU'a 
partir de 1841. Et, de 1861 a 1911, Ie pourcentage 
des eleves de I' elementaire et du secondaire dans la 
population de la province s'eleva de 16,3% a 21 %. 
Cette expansion assez remarquable eut lieu, mais 
inegalement, dans toutes les regions. Dans la region 
de Quebec oll Ie revenu agricole etait relativement 
decale par rapport aux autres et oll l'industrie pri-
maire pesait plus lourdement qu'ailleurs dans l'eco-
nomie, Ie processus d'urbanisation s'enclencha 
relativement plus mal que dans Ie reste de la pro-
vince35• Non seulement la population rurale de la 
3S F. Ouellet, «Francophones et Franco-Ontariens dans l'univers agri-
cole canadien, 1851-1911», Cahiers Charlevoix 1, Sudbury, Prise de 
Parole, 1995, p. 292-359; «Canadiens fran~ais et Non-Francophones 
dans les villes quebecoises et ontariennes: une perspective compara-
tive et regionale, 1851-1911», dans La Francophonie ontarienne. Bilan 
et perspectives de recherche, Ottawa, Le Nordir, 1995, p. 135-184. 
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province y etait surrepresentee (en 1911, 37% de la 
population de la province et 47% des ruraux), mais 
aussi les travailleurs non specialises, tels les journa-
liers, dont Ies enfants etaient moins presents a I' ecole 
que ceux des autres categories sociales. En 1851, les 
districts de Quebec et de Montreal etaient a peu pres 
egalement urbains: des taux de 12,4% et 12,5% res-
pectivement; mais, en 1911, cet ecart minime s'etait 
accru a 31,7% en faveur de Montreal. N'eut ete l'effet 
niveleur de l'intervention gouvernementale dans 
Ie champ de l'education, ces disparites socio-
economiques auraient pu se retrouver telles quelles 
au plan de la frequentation scolaire. II est vrai que 
Quebec se demarquait de plus en plus de la region de 
Montreal a cet ega rd. Mais les inegalites n'etaient 
pas aussi prononcees qu'on s'y attendrait. En 1831, 
l'indice de frequentation scolaire favorisait Quebec 
par une marge de 4,4% alors que, en 1871, la region 
de Montreall'emportait par 7,9%. lIen fut ainsi de 
l'ecart entre les villes et les campagnes; il diminua a 
mesure que progressa l'urbanisation et que l'ecole 
devint plus accessible au niveau local. Un change-
ment d'orientation similaire, mais moins spectacu-
laire, se produisit aussi entre les gar~ons et les filles. 
Comme celles-ci entrerent sur Ie marche du travail 
remunere a un rythme plus lent que les gar~ons et 
que rien ne limitait leur acces a l'ecole, elles furent 
davantage en me sure de frequenter ces institutions 
et d' en tirer profit. Aussi, une fois Ie processus urbain 
et industriel engage, leur taux de scolarisation en 
vint-il a surpasser celui des gar~ons. Le tableau 15 
fait etat de ces realites. 
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TABLEAU IS 
La frequentation scolaire a I'elementaire 

par region au Quebec (1831-1871) 
(en pourcentages de la population de 5-15 ans) 

1831 1844 1851 1861 187l 

D. de Quebec 
gars;ons 28,6 38,5 49,6 53,5 
filles 24,8 29,2 51,7 54,6 
ensemble 54,5 26,7 33,9 46,3 54,0 
D. de Tr. Rivieres 
gars;ons 32,3 42,9 52,1 57,5 
filles 28,6 39,9 52,9 58,8 
ensemble 54,9 30,5 41,4 52,5 58,2 
D. de Montreal 
gars;ons 34,1 52,7 57,8 60,9 
filles 27,1 47,6 56,9 62,8 
ensemble 50,1 30,6 50,0 57,4 61,9 
Province 
gars;ons 33,8 46,9 54,4 57,8 
filles 27,6 40,7 54,7 59,3 
ensemble 52,1 30,7 43,8 54,5 58,6 
QpebedOntario 73,2 74,0 67,0 

Sources: recensements du Canada. 

L' ecart traditionnel observe autrefois entre les fran-
cophones et les autres du point de vue de I'acces a 
l'ecole, a la lecture et a l'ecriture se maintint en 
milieu urbain et rural. En 1871, les taux de scolarite 
dans les comtes ruraux a majorite anglophone sur-
passaient de 42,2% dans Ie cas des gar~ons, de 13,1 % 
dans Ie cas des filles, et de 28,3% pour les deux 
combines, ceux de I'ensemble du Quebec rural. Ces 
disparites tenaces s'expliquent sans doute par Ie fait 
que les Canadiens fran~ais etaient surrepresentes en 
milieu rural et relativement plus concentres dans Ie 
district de Quebec qu'ailleurs sur Ie territoire. lis 
etaient egalement surrepresentes dans les activites 
qUi exigeaient Ie moins de scolarite. Encore en 1931 
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au niveau de la province, comme Ie demontre Ie 
tableau 16, ces inegalites, liees a l'impact inegal des 
forces sOcio-economiques sur les groupes ethniques, 
etaient manifestes. 

TABLEAU 16 
Repartition de la main-d'reuvre par ethnie 

et par occupation au Quebec (1931) 
(en pourcentages) 

Professions liberales 
Finances 
Commerce 
Services et personnel 
Transport et communications 
Activites primaires 
Ouvriers du secondaire 

Francophones 

8,0 
1,7 
9,5 

14,3 
6,9 

31,3 
26,6 

Autres 

6,5 
5,6 

12,5 
17,0 
10,5 
13,4 
34,4 

SOURCES: Gerald Bernier et Robert Boily, Le Quebec en chiffres de 
1850 iI nos jours, Montreal, ACFAS, 1986, p. 208. 

Rappelons que les comtes a majorite anglaise, dont 
nous venons de decrire la suprematie en termes de 
frequentation scolaire, etaient tous des comtes ru-
raux. Ce qUi veut dire que les ecarts en question 
tenaient a des niveaux de motivations religieuses et 
profanes qUi allaient au-dela du geste de Signer sim-
plement son nom, de lire et d'ecrire. Acquerir des 
competences et une certaine connaissance du monde 
constituaient de plus en plus des objectifs qui n'etaient 
pas Ie seul privilege des classes dirigeantes. Il est 
clair que Ie livre, pour aller a une etape plus loin que 
l'exigence de base, avait toujours peine a trouver 
droit de cite parmi les Canadiens fran~ais. D'autant 
plus que la censure clericale etait severe et couvrait 
un large territoire intellectuel. Encore en 1937, il Y 
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avait seulement 26 bibliotheques publiques au 
Quebec, dont 17 anglophones, contre 460 en Onta-
rio. Toujours dans l'ordre de l'ecrit, Jean de Bonville 
affirme qu'en 1891 la lecture des quotidiens etait 
confinee aux villes et que Ie taux de penetration de 
ceux de langue anglaise etait trois fois celui des quo-
tidiens de langue fran~aise. Au contra ire , dit-il, la 
resonance des hebdomadaires etait surtout regio-
nale et locale et Ie taux de penetration de ceux de 
langue anglaise y etait cinq fois superieur a ceux 
de langue fran~aise36. 

Ceci dit, il ne fait pas de doute que cette montee 
rap ide de la frequentation scola ire provoqua un de-
marrage et une acceleration de l'alphabetisation. C'est 
un phenomene qu' Allan Greer a tente de me surer en 
utilisant Ie recensement de 1891 37. II est vrai que 
toutes les inegalites, dont il fait justement etat, se 
retrouvent dans tous les recensements ou il existe 
des donnees sur l'alphabetisation. Mais il ne semble 
pas s'ctre rendu compte que les chiffres de ce recen-
sement, qu'il dit Ie meilleur du XIxe siec1e, furent 
tres controverses a l'epoque. Car, disait-on, ce de-
nombrement sous-estimait considerablement Ie nom-
bre de Quebecois sachant lire et ecrire. Ces reserves 
sont d' autant plus plausibles que, de 1831 a 1911, la 
croissance de la frequentation scola ire et de 
l'alphabetisation surpassa celle de la population. Un 
taux annuel moyen de croissance de 1,56% pour la 
population, de 1,96% pour la frequentation scolaire 
et de 2,0% pour l'alphabetisation. Aussi la moyenne 
de 52,2% qUi apparait au tableau 17 pour l'annee 

36 Jean de Bonville, La Presse quebecoise. Genese d'un media de masse, 
Quebec, PUL, 1988, p. 271, 275. 
37 A. Greer, op. cit., p. 326-331. 
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1891 a-t-elle lieu d'etonner plus encore que celle de 
67,6% en 1901. Si Greer avait raison, ne faudrait-il 
pas remettre en question la valeur du recensement 
de 1861, pourtant considere comme adequat par 
Harvey Graff38, et de celui de 1871? Mais, etant donne 
la poussee continue de la frequentation scolaire, il 
serait surprenant que Ie nombre d'alphabetes ait 
decline d'une fa~on aussi brutale apres 1871 pour 
remonter avec un tel brio de 1891 a 1911. Il est vrai 
que les taux de ces annees paraissent un peu eleves. 
Meme si cela etait, ne vaudrait-il pas mieux croire 
que, plus encore que celui de 1901, Ie recensement 
de 1891 faisait effectivement probleme au moins sur 
ce pOint et pas seulement au Quebec. 

TABLEAU 17 
Frequentation scolalre a l'elementalre (2) 

et nombre de personnes sachant lire et ecrire (3) 
au Quebec par rapport a la population totale (1), 

1831-1911 

( 1) effectlfs (2) effectifs 211 (3) effectlfs 311 

1831 511917 48320 9,4 
1844 697084 57 III 8,2 
1851 890261 101 491 11,4 
1861 1 110 664 157494 14,2 922155 83,0 
1871 1 191516 177 873 14,9 950262'" 79,6 
1881 1 359027 209623 15,7 
1891 1488534 265000"'''' 17,8 784026 52,7 
1901 1648898 281 182 17,0 1097956 67,6 
1911 2003232 308035 15,4 1 750824 87,4 

Sources: recensements du Canada. 
"'estimation: capables d'ecrlre. 
"""estimation: n. d'eleves. 

38 «Literacy and Social Structure In Elgin County, Canada West: 1861», 
Histoire sociale/Social History, 6, 1973, p. 25-48. 
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II n'empeche que, dans ces recensements, y com-
pris celui de 1891, on retrouve toutes les disparites 
deja mentionnees au niveau de la frequentation sco-
laire. Les differences entre Ie district de Quebec et 
celui de Montreal n'etaient pas seulement devenues 
evidentes; eUes s'etaient accrues pendant ce demi-
siecle. De meme les ecarts entre les villes et les cam-
pagnes s'etaient maintenus; toutefois, contrairement 
aux precedentes, ils s'etaient amenuises a mesure 
que Ie mouvement d'urbanisation avait progresse. 
Les inegalites entre les hommes et les femmes avaient 
egalement subsiste; pourtant, dans ce cas, I' equilibre 
avait commence a pencher definitivement en faveur 
de ceUes-ci, et plus encore dans les campagnes et les 
petites agglomerations urbaines que dans les plus 
grandes villes. Enfin, les differences entre Canadiens 
fran~ais et Canadiens anglais etaient toujours pre-
sentes. En 1861, Ie taux d'analphabetisme dans les 
comtes ruraux a majorite anglaise se situait a 40% en 
dessous de celui de la province. Neanmoins, a me-
sure que la population canadienne-fran~aise s'etait 
accrue pour un jour devenir egale et ensuite majori-
taire vers la fin du siecle, cet ecart, bien qU'amoindri 
mais toujours present, etait devenu presque invi-
sible39 • 

Vus sous les seuls angles de la frequentation sco-
laire et de l'alphabetisation, les progres des Quebecois a 
l'elementaire paraissent peut-etre plus considerables 
qu'ils ne Ie furent en realite. En effet, il s'agissait 
d'un cours de quatre ans, terminal pour l'immense 
majorite. D' autant plus terminal que les donnees des 

39 F. Ouellet, «La Colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean ... en pers-
pective, 1851-1911. La Marche des Francophones dans l'Est du Ca-
nada et vers la Nouvelle-Angleterre», Saguenayensia, 36, 1994, p. 16, 
tableau 7. 
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recensements ne disent rien sur l' assiduite ni sur Ie 
nombre de ceux qui quittaient avant la fin des quatre 
annees. Ce systeme faisait d'autant plus probleme 
pour les francophones qu'il etait mal greffe sur Ie 
secondaire domine par les colleges dassiques qui 
debouchaient sur les grands seminaires et l'univer-
site. L'obstade etait d'autant plus enorme pour les 
femmes que leur premier college dassique ne fut 
etabli qu'en 1908 et que l'acces a l'universite leur 
etait ainsi ferme. Les anglophones furent moins han-
dicapes a cet egard puisque, durant ce demi-siede, 
des ponts, pas toujours faciles a franchir pour les 
femmes, entre ces trois niveaux furent amenages pour 
les uns et les autres. 

2. FREQUENTATION SCOLAIRE ET ALPHABETISATION EN ONTARIO 

(1783-1911) 

Au moment de l'arrivee des Loyalistes sur Ie terri-
toire appele a devenir Ie Haut-Canada en 1791, il Y 
avait deja une faible population fran~aise et anglaise 
etablie autour de certains postes fortifies. A Detroit, 
il y eut meme a cette epoque une ecole fran~aise 
dirigee par deux institutrices venues de Montreal, les 
demoiselles Adhemar et Papineau. Mais l'immigra-
tion subsequente en provenance des Etats-Unis, d'An-
gleterre, d'Ecosse et d'Irlande ne fit que renforcer a la 
fois Ie caractere anglophone de cette region et sa 
grande diversite ethnique et religieuse. Les Cana-
diens du Bas-Canada, qui, avant 1850, vinrent s'ajou-
ter a ceux qui etaient 1.1 depuis longtemps, etaient si 
peu nombreux qu'ils ne firent que confirmer cette 
diversite culturelle sans pour autant temperer l'hege-
monie anglophone croissante. A cette epoque, l'im-
migration fut si bien un facteur determinant dans la 
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constitution dela population haut-canadienne que 
celle-ci augmenta au rythme extraordinaire de 13% 
en moyenne par an de 1784 a 1850. Ainsi, alors que 
I'immense majorite de la population bas-canadienne 
etait constituee de personnes nees au pays, celIe du 
Haut-Canada I' eta it d'individus nes au Quebec, dans 
les colonies americaines et dans les lIes britanni-
ques. Encore en 1850, un peu plus de la moitie seu-
lement des Haut-Canadiens etaient originaires de 
leur province alors que plus des neuf dixiemes des 
Bas-Canadiens appartenaient a cette categorie. II va 
sans dire que, dans cette population haut-canadienne, 
les niveaux d'alphabetisation refietaient encore ceux 
apportes par les differentes categories d'immigrants. 

Bien que ayant encore des liens avec Ie commerce 
des pelleteries, I'economie qUi emergea sur ce terri-
toire en voie de colonisation rapide, fut d'abord agri-
cole. En peu de temps, les agriculteurs disposerent 
de surplus qu'ils exporterent vers l'Angleterre. Au 
debut du XIxe siecle, lorsque se developpa rapide-
ment Ie commerce du bois dans Ie Bas-Canada et les 
Maritimes, Ie Haut-Canada suivit Ie mouvement et 
s'y tailla peu a peu un role. A ces divers pOints de 
vue, il dependait de l'Angleterre, ou il exportait son 
ble par la voie du Saint-Laurent et ou il s'approvi-
sionnait en produits manufactures et exotiques. Bien 
que ayant son propre gouvernement depuis 1791, il 
dependait quand meme du Bas-Canada qui seul pou-
vait imposer des droits sur les produits importes par 
mer et par terre a Quebec et a Montreal et achemines 
par la suite sur son marche. Comme de raison, sa 
dependance de Montreal etait considerable et surve-
cut pour longtemps encore aux changements politi-
ques. Neanmoins, a mesure qu'il gagna du terrain 
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sur son voisin, Ie Haut-Canada fit aussi des progres 
en activite industrielle et financiere et, a vrai dire, en 
autonomie. A cet egard, les annees 1840 marquerent 
un tournant important. Car, tout en etant uni au Bas-
Canada selon des termes qui lui etaient en partie 
desavantageux, Ie Haut-Canada exer~ait quand meme 
un controle accru sur son avenir, d'autant plus que, 
demographiquement et economiquement, sa supre-
matie s'affirme de plus en plus. Sans etre aussi struc-
turee que la societe bas-canadienne, celIe du 
Haut-Canada etait quand meme assez fortement di-
versifiee. Elle eut vite ses elites constituees de grands 
proprietaires fonciers, d'aristocrates, de marchands 
et de professionnels. Avec Ie temps, elle devint un 
peu plus urbaine au pOint de presque egaler la den-
site bas-canadienne en 1850 en ce qui concerne la 
population des agglomerations de 1000 habitants et 
plus. En 1861, elle surpassait sa voisine quant aux 
effectifs de sa bourgeoisie et de sa dasse artisanale. 
II n'est donc pas etonnant que la question de l'edu-
cation y ait ete posee en des termes qui refletaient a 
la fois les vues contradictoires de ses elites et les 
besoins d'une societe en voie de colonisation et de 
developpement rapide. 

Des 1797, la legislature avait envoye unepetition 
au Roi pour la creation d' ecoles. Celle-ci n' eut d' autre 
suite qu'un octroi substantiel de terre destine au 
financement de «grammar schools» et d'une univer-
site. Comme la portee de ce geste n'avait que valeur 
de symbole dans l'immediat, la legislature locale fut 
bien obligee de prendre les choses en main. Mais, ce 
ne fut qu'en 1807 qu'elle se mit d'accord sur la crea-
tion de huit «grammar schools» dans la province. 
Cette legislation qUi instituait Ie principe de 
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l' intervention de l'Etat dans l'education, suscita bien 
des critiques de la part de ceux qUi deploraient son 
caractere elitiste et pro-urbain. Aussi, en 1816, une 
nouvelle loi autorisa toute localite qui desirait cons-
truire une ecole (common school), a Ie faire, et une 
somme de 6000 livres courantes fut affectee au paie-
ment des salaires des instituteurs. Avec un budget 
aussi limite, l'initiative scolaire ne pouvait qU'etre 
abandonnee aux individus et aux groupes particu-
liers. Si l'ecole elementaire se diffusa beaucoup moins 
que prevu dans les communautes rurales, c' est que 
l'education, y compris les «grammar schools» et 
l'universite, firent l'objet d'une intense controverse 
politique et religieuse qUi se prolongea jusqu'aux 
rebellions. S'affrontaient Ie seculier et Ie religieux, Ie 
contrOle local et Ie gouvernemental, les valeurs bri-
tanniques et les valeurs americaines40• Comme les 
tories et les retormistes etaient a peu pres d' egale 
force, Ie Haut-Canada n'eut pas, comme cela se pro-
duisit dans Ie Bas-Canada, ses ecoles de l' Assemblee. 
En 1833, Ie Conseil de l'Education, etabli dix ans 
plus tot sous la presidence du ministre anglican John 
Strachan, aurait pu jouer Ie role d'organisme de coor-
dination, mais il fut simplement aboli. On ne peut 
donc s'etonner qu'en 1842 Ie nombre des eleves fre-
quentant les ecoles elementaires n'ait ete que de 
30 197, soit 6,2% de la population de la province, 
alors que, au Quebec, deux ans plus tard, ce taux 
devait atteindre les 8,2%. A propos de ces annees 
marquees par la predominance de l'initiative privee 
lalque ou religieuse et par la faible participation sco-

40 Gerald Craig, Upper Canada. The Formative Years, Toronto, 
McClelland and Stewart, 1963, p. 54ss., 182-187; Bruce Curtis, Building 
the Educational State: Canada West, 1836-1871 , London, Ont., Althouse 
Press, 1988, p. 22-48. 
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laire, Gidney et Millar ecrivent: 

In the decades before mid-century, however, by far the 
most common source of education in urban areas was the 
school begun by one or two individuals as a straightforward 
business venture. Until the late 1820s such schools had 
rarely been found outside of York or Kingston but in the 
thirties and forties the growing population of other urban 
communities attracted a steady flow of people prepared to 
risk opening private-venture schools and many of these 
schools were simply common schools ... 41 • 

A cet egard, la legislation de 1841 adoptee par Ie 
parlement du Canada-uni, amelioree qu'elle fut par 
celles de 1843, de 1846 et de 1850, constituait un 
tournant majeur dans la frequentation scolaire. L'Etat, 
par Ie biais du surintendant pour Ie Canada-Ouest, 
s'appuyant sur des organismes regionaux et locaux, 
exer~ait un role de decision, de financement, de coor-
dination et de controle sur Ie developpement du sys-
teme. La marge de manreuvre des institutions locales 
etait significative, tandis que la presence a la tete du 
systeme d'un personnage central puissant bien cons-
cient de ses vi sees l' eta it tout autant. Egerton Ryerson, 
qUi fut surintendant de 1844 a 1876, eut, plus encore 
que Jean-Baptiste Meilleur dans Ie Canada-Est, la 
possibilite d'imposer sa marque sur Ie systeme en 
diffusant partout sur Ie territoire l'ecole publique, 
gratuite, ouverte aux enfants des deux sexes et non-
confessionnelle. Son action s'etendit non seulement 
aux contenus des programmes et de l'enseignement 
mais aussi a l'approbation des manuels et a la forma-
tion des instituteurs et des institutrices. A ce sujet, 
Ian Davey ecrit: 

41 R.D. Gidney and W.P.J. Millar, Inventing Secondary Education in 
Nineteenth-Century Ontario, Montreal-Kingston, McGill-Queen's 
University Press, 1990, p. 47. 
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the common schools were being welded into a cohesive 
system of free and non-sectarian schools supervised by a 
centralized administration42 • 

L'objectif de Ryerson etait aussi d'eliminer les bar-
rieres entre les differents niveaux de fa~on a favori-
ser a l'eleve Ie passage de l'ecole elementaire, au 
high school et a l'universite. Non seulement fut-ille 
createur du high school ontarien mais il voulut en 
faire une institution accessible a tous. En 1872, l'ac-
ces a 74 des 104 high schools de la province etait 
gratuit43• En stimulant la frequentation scola ire des 
filles en tous lieux, la reforme amorcee en 1841 sus-
cita jusqu'a un certain point la feminisation du corps 
enseignant. Ce phenomene complexe, qu'on a attri-
bue aux bas salaires payes aux institutrices, etait 
entre autres lie a la parcimonie de ceux qui enga-
geaient et a des circonstances economiques et fami-
Hales qUi incitaient de nombreuses jeunes filles a 
entrer pour un temps dans cette carriere en accep-
tant une remuneration plus faible. Comme au Quebec, 
mais pour des raisons sensiblement differentes, l'ins-
tituteur laic mascuHn ontarien interesse a fonder une 
famille trouva de moins en moins sa place dans cette 
profession. Les femmes, qui, en 1847, etaient mino-
ritaires dans une proportion de 22%, devinrent ma-
joritaires dans une proportion de 72% en 1905 44• 

Quoi qu'il en soit, la reforme engagee en 1841 
provoqua, comme au Quebec, la croissance accele-
ree des effectifs scolaires (tableau 18). Tres vite, elle 
se repercuta sur la participation des femmes aussi 

42 Ian Davey, «Trends in Female Schools Attendance in Mid-nineteenth 
Century Ontario», Histoire sociale/Social History, 8, 1975, p. 23. 
43 Gidney et Millar, op. cit., p. 215. 
44 B. Curtis, op. cit., p. 253. 
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bien que sur celIe des hommes, des campagnes et des 
regions meme eloignees. A cet egard, l'evolution ra-
pide du Nord de l'Ontario, une region en train de 
s'ouvrir a la colonisation, illustre bien la tendance 
egalitaire de cette marche vers l'accessibilite univer-
selle qui, une fois etendue au secondaire et, beau-
coup plus tard, a l'universitaire, devait accroitre les 
chances de promotion sociale des enfants des fa-
milIes ordinaires. En 1851, une seule region, Ie Sud-
Ouest alors en voie de colonisation acceleree, etait 
legerement sous-representee quant au nombre 
d' eleves par rapport a la population. En 1901, seuls 
l'Est et Ie Nord l'etaient, mais faiblement. Ainsi, en 
devenant de plus en plus accessible a tous, l'ecole 
publique refieta de moins en moins brutalement les 
inegalites economiques originelIes, les disparites entre 
les villes et les campagnes, les ecarts regionaux, les 
hierarchies sociales, les croyances religieuses et les 
differences entre les sexes. 

Ceci dit, notons a l'examen du tableau 18 que Ie 
declin absolu des effectifs qui se produit entre 1881 
et 1901, semble contredire cette vision expan-
sionniste. N'oublions pas cependant que cette 
detailIance de la scolarisation n'etait qU'apparente 
puisqu'elle tenait essentiellement aux lacunes du 
recensement de 1901 lequel, comme celui de 1891, 
sous-estimait plus particulierement et partout les 
effectifs scolaires de l'Ontario .. 
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TABLEAU 18 
Evolution de la frequentation scolaire 

par rapport a la population totale en Ontario (1842-1905) 

1842 1851 1861 1871 1881 1901 
eleves eleves eleves eleves eleves eleves 

Sud-Ouest 
gar~ons 15489 37162 63617 54416 
filles 12983 32655 53763 51685 
ensemble 28472 69817 117380 106101 
% 14,7 18,6 24,0 17,8 
Centre 
gar~ons 41019 63705 86387 85918 
filles 34513 54699 80060 81766 
ensemble 75532 118404 166397 167684 
% 16,9 18,4 23,4 17,7 
Est 
gar~ons 26257 36570 45607 44085 
filles 21 117 31035 43277 43945 
ensemble 47374 67605 88884 88030 
% 16,6 18,9 22,7 17,4 
Nord 
gar~ons 113 783 9892 
filles 82 692 9423 
ensemble 195 1475 19315 
% 2,8 9,4 14,4 
Province 
gar~ons 82765 137550 196394 211 659 194311 
filles 128066 118471 177 792 194198 186819 
ensemble 30,197 151378 256021 374136 405857 381 130 
% 6,2 16,3 18,5 23,3 21,1 17,4 

SOURCES: recensements du Canada. 

Ainsi, entre 1851 et 1881, la croissance de la fre-
quentation scolaire fut encore plus remarquable en 
Ontario qu'au Quebec. En effet, les taux de partici-
pation calcules en fonction de la population de 5-15 
ans, qu'il s'agisse des gar~ons, des filles ou des deux 
ensemble, y furent superieurs a ceux du Quebec par 
une marge se situant entre 25 et 30%. II en fut de 
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meme de l'Est de l'Ontario dont I'avantage sur la 
region de Montreal etait de 15% a 22%. Par contre, 
malgre la montee rap ide de la scolarisation des filles 
ontariennes, la province fut en retard sur Ie Quebec 
en ce qui concerne I' emergence d'une suprematie 
feminine a ce niveau. Comme Ie montre Ie tableau 
19, tous les taux feminins ontariens etaient encore 
inferieurs a ceux des gar~ons. 

Sud-Ouest 
gar~ons 

filles 
ensemble 
Centre 
gar~ons 

filles 
ensemble 
Est 
gar~ons 

filles 
ensemble 
Nord 
gar~ons 

filles 
ensemble 
Province 
gar~ons 

filles 
ensemble 

TABLEAU 19 
Frequentation scola Ire en Ontario (1842-1871) 

par rapport a la population de 5-15 ans 

1842 

26,4 
23,1 
24,9 

(en pourcentages) 

1851 

57,3 
49,4 
53,4 

66,6 
56,6 
61,6 

66,6 
55,9 
61,4 

64,6 
54,8 
59,8 

1861 

75,9 
69,4 
72,7 

79,9 
70,5 
75,3 

77,5 
67,0 
72,3 

24,4 
17,2 
21,4 

78,0 
69,1 
73,6 

Sources: recensements du Canada. 

1871 

88,5 
83,9 
86,3 

97,2 
84,7 
90,7 

85,2 
84,1 
84,7 

38,3 
21,4 
38,3 

90,8 
83,7 
87,4 

On doit se demander dans quelle mesure les immi-
grants canadiens-fran~ais en Ontario ont participe a 

323 



FERNAND OUELLET 

cette expansion de la frequentation scolaire. Rappe-
Ions d'abord que certains noyaux de peuplement 
canadien-fran~ais du Sud-Ouest dataient du XVIlle 
siecle et que, dans Ie Centre et l'Est, d'autres s'etaient 
ajoutes avant 1850. Par la suite, cette immigration 
prit de l'ampleur, a tel point que, de 1851 a 1911, Ie 
taux de croissance des francophones, quoique inegal 
d'une region a l'autre, fit plus que doubler celui des 
Ontariens. En 1850, les Canadiens fran~ais etaient a 
peu pres egalement repartis entre l'Est de la province 
et les deux autres regions. Mais, cinquante ans plus 
tard, les sept dixiemes d'entre eux vivaient dans l'Est 
et Ie Nord de la province. Pendant ce temps, l'equilibre 
regional de la population ontarienne avait a peine 
bouge: moins d'un tiers dans l'Est au milieu du siecle 
et moins d'un tiers dans l'Est et Ie Nord en 1901. Les 
Canadiens fran~ais s' etaient donc concentres la oil. la 
population catholique, dont ils constituaient un ele-
ment substantiel, avait eu tendance a Ie faire. La 
proportion des catholiques de la province vivant dans 
l'Est et Ie Nord s'eleva de 44% en 1851 a 53% en 
1901. En 1901, les Canadiens fran~ais representaient 
38% des effectifs catholiques de la province et 53% 
de ceux de l'Est et du Nord. 

Ajoutons que Ie deplacement des Canadiens fran~ais 
s'etait opere sur un territoire oil., a part les 
peuplements d'Essex et de Kent, predominaient plus 
qu'ailleurs les activites primaires. Plus speci-
fiquement, leur progression geographique alia it dans 
une direction qUi leur permettait d'harmoniser la 
culture du sol et Ie travail saisonnier en foret. lIs 
etaient donc surrepresentes dans les regions oil. Ie 
revenu de la terre etait Ie plus bas et, de ce point de 
vue, leur style de vie et leur situation economique 
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etaient a bien des egards similaires a ceux des 
Acadiens et des Quebecois de langue fran~aise45. 

Si la terre avait ete en tres grande abondance et 
accessible a tous ceux qui en desiraient, Us auraient 
certainement opte massivement pour la culture du 
sol. Mais, comme, pour eux et pour les autres immi-
grants, l'acces a la propriete fonciere n'etait pas un 
acquis immediat, ils furent souvent obliges de sejour-
ner pour un temps ou indefiniment dans les villages et 
les villes. II serait donc errone de ne voir en eux que 
des agriculteurs et des ruraux. En effet, avec un taux 
de presence urbaine de 15,7% (villes et villages de 
1000 habitants et plus) en 1851, ils etaient meme un 
peu plus urbains que Ie reste de la population 
ontarienne. En 1911,43% de leurs effectifs etaient 
regroupes en milieu urbain mais ils avaient progresse 
un peu moins vite que les autres a cet egard. Dans 
l'Est de l'Ontario ou se trouvaient en 1851 les deux 
tiers des urbains de langue fran~aise de la province, 
leur taux d'urbanisation etait de 21 %. En 190 1, 72% 
de leurs effectifs urbains etaient regroupes dans les 
localites de l'Est et du Nord et, a cette date, leur taux 
d'urbanisation s'etait eleve a 47% dans l'Est alors 
que celui des non francophones ne depassait pas les 
39,2%46. 

La participation des Canadiens fran~ais a la colo-
nisation agricole, a l'industrialisation et a l'urba-
nisation est donc incontestable. Mais, com me en 

4S F. Ouellet, «Francophones et Franco-Ontariens dans l'univers agri-
cole canadien, 1851-1911», Cahiers Charlevoix 1, p. 291-359. 
46 F. Ouellet, ((Canadiens fran~ais et Non-Francophones dans les villes 
quebecoises et ontariennes, 1851-1911: une perspective comparative 
et regionale», dans Cotnam-frenette-Whitfield, La Francophonie 
ontarienne: bilan et perspectives de recherche, p. 155-178. 
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temoigne leur itineraire Est/Nord-Ouest, qui prepa-
rait la voie a l'emergence d'une concentration frait-
cophone nordique, ils l'avaient surtout faite en des 
lieux ou la densite urbaine et manufacturh!re etait la 
moins marquee. Ainsi, leur principal foyer culturel 
se trouvait toujours dans les cinq comtes les plus a 
l'est de la province, adjacents au Quebec, a l'inte-
rieur desquels Ottawa jouait Ie role de metropole. En 
1851, 62% de leurs effectifs vivant dans l'Est de la 
province s'y trouvaient rassembles. En soixante ans, 
leur concentration dans ces comtes fut portee a 79%. 
C'est h) que l'intensite de leur presence agricole et 
urbaine dementait Ie plus l'image bucolique que leurs 
elites en mal de pouvoir et de visions religieuses 
projetaient d' eux. Le tableau 20 illustre bien ce double 
caractere de leur culture. 

TABLEAU 20 
La concentration francophone de rEst ontarlen: population totale et 

pourcentage des urbalns; pourcentage des francophones dans la 
concentration et pourcentage des francophones urbalns * 

(1851-1911) 

population totale urbalns(%) francophones(% ) urbains(%) 

1851 53356 17,6 16,1 25,7 
1871 97047 31,9 28,1 33,2 
1901 169014 45,6 41,4 42,5 
1911 185629 54,8 43,4 48,2 

SOURCES: recensements du Canada. 
* Prescott, Russell, Stormont, Glengarry, Ottawa. 

Cette double presence rurale et urbaine demontre 
que cette population canadienne-frans:aise etait 
socialement diversifiee. Les cultivateurs et les jour-
naliers ruraux et urbains etaient certainement 
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surrepn!sentes parmi ses effectifs. Bien que relative-
ment moins nombreux que dans Ie reste de la popu-
lation, les artisans faisaient aussi partie du tissu 
social. La OU, comme chez les Acadiens et les Quebecois, 
la sous-representation etait la plus manifeste, c'etait 
parmi les milieux d'affaires et les professionnels, 
surtout a me sure qu'on s'elevait dans la hierarchie 
de la richesse et du pouvoir. 

L'elite existait quand meme et elle ne cessa de 
s'accroitre non seulement par des apports quebecois 
en marchands, professionnels et clercs venus enca-
drer les immigrants, mais, de plus en plus, par sa 
propre contribution sur place. Plus encore que les 
Acadiens, les Canadiens fran~ais vivant a l'ouest du 
Quebec furent marques par la politique expan-
sionniste de I'Eglise ultramontaine quebecoise et par 
la remontee des ordres religieux en France et en 
Belgique. Ainsi, avant 1844, 20 pretres avaient se-
journe a By town, dont 4 de langue fran~aise. Mais, 
entre cette date et 1890, 17 communautes religieuses 
d'hommes et de femmes, de pretres et de fn!res, dont 
six du Quebec, etaient venues s'etablir dans Ie dio-
cese d'Ottawa47• Et cela, sans compter les pretres 
seculiers qui vinrent prendre charge de paroisses. 
Aussi, les paroisses francophones se multiplierent-
elles rapidement apres 1850. Aux 8 paroisses eta-
blies a cette date, 77 furent ajoutees avant 1910, 
dont 42 dans l'est de la province48• 

Etant donne leur profil sOcio-economique et Ie fait 
qu'ils venaient du Quebec ou la frequentation scolaire, 

47 Robert Choquette, L'Eglise catholique dans ['Ontario franfais du dix
neuvieme siecle, Ottawa, PUO, 1984, p. 66, 353. 
48 Gaetan Vallieres et Marcien Villemure, Atlas de l'Ontario (ranfais, 
Montreal, Editions Etudes vlvantes, 1981, p. 21. 
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bien que en pleine progression etait neanmoins moins 
intense qu'ailleurs, il serait quand meme etonnant 
que les immigrants canadiens-fran~ais aient ete aussi 
attentifs que les autres habitants du lieu au besoin 
de scolarisation. Sur ce point, Gaffield a beaucoup 
insiste sur les facteurs socio-economiques, sur la 
resistance des conseils scolaires diriges par les an-
glophones lorsqu'il s'agissait de creer des ecoles fran-
~aises et sur les difficultes de recruter des 
instituteurs49• Sans compter Ie fait que, me me dans 
la concentration francophone, il y avait suffisam-
ment de catholiques de langue anglaise pour que des 
mesententes surgissent entre les uns et les autres. 

Vers 1850, au moment ou Ie clerge quebecois n'etait 
pas encore en mesure de repondre adequatement 
aux besoins des communautes acadiennes et franco-
ontariennes en personnel clerical, les Canadiens fran-
~ais de l'Ontario creerent des ecoles a l'interieur du 
systeme public mis en place par Ryerson. Natu-
rellement, des Ie debut, Ie clerge catholique s'etait 
montre hostile a ce regime scolaire etatique et non 
confessionnel. Aussi entreprit-illa lutte pour la crea-
tion d'un reseau d' ecoles separees pour les enfants 
catholiques. Progressivement, Ie nombre d' ecoles se-
parees s'accrut de 16 en 1851 a 340 en 1897. Bien 
que marginal, moins de 4% des ecoles en 1867 et de 
6% en 1897, ce bloc devint tres important dans Ie cas 
des Canadiens fran~ais, qU'on croyait egares dans 
un systeme dangereux pour leur foi so• 

La strategie clericale adoptee pour amener les 
Canadiens a l'ecole separee fut en gros la me me que 

49 Chadd Gaffield, Aux Origines de l'identite franco-ontarienne. Education, 
culture, economie, Ottawa, PUO, 1993, p. 127-161-
50 R. Choquette, op. cit., p. 281-312. 
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celIe appliquee pour prendre Ie controle de l'ecole et 
des institutions soeiales au Quebec. Au debut, la 
concentration des effectifs enseignants dericaux fut 
menee dans la metropole de l'Est, c'est-a-dire a 
Ottawa. Car, cette ville, en plus d'etre la capitale 
federale, une residence episcopale et Ie lieu d'une 
presence romaine importante, comptait une popula-
tion d' origine frans:aise qui, deja nombreuse en 1851, 
croissait rapidement et allait atteindre les 20 000 en 
1911. En 1894, Ie controle des ecoles separees fran-
s:aises etait deja dans les mains de 26 freres et de 16 
religieuses. Dans ces ecoles, Ie nombre d'eleves etait 
inferieur a ce qu'il etait generalement en milieu ur-
bain, mais representait quand meme 19,6% de la 
population de langue frans:aise51. 

Parce qu'il ne pouvait compter sur l'appui de l'Etat 
comme au Quebec, Ie derge prit beaucoup plus de 
temps iei que la avant d'avoir les ressources neces-
saires en argent et en personnel pour redistribuer ses 
forces vers les petites villes et les villages. Aussi la 
tache de creer des paroisses et des ecoles, pour y 
faire fleurir des communautes de langue frans:aise 
conformes a l'ideal agraire et ultramontain, reposa-
t-elle essentiellement sur Ie derge paroissial. Comme 
au Quebec et en Acadie, langue et religion furent 
etroitement fondues dans Ie discours ideologique 'et 
cela, au grand deplaisir du derge irlandais. Cepen-
dant, usant Ie plus souvent de patience dans son 
effort pour convaincre les parents, voire de menaces, 
appuyees a une occasion au moins des foudres de 
l'eveque, Ie derge reussit a operer presque tout Ie 
transfert vers les ecoles separees avant 1912. A cet 
egard, bien qu'appliquees avec beaucoup de laxisme, 

51 R. Choquette, op. cit., p. 350. 
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il faut dire que l' effet des legislations de 1885 et 1890 
interdisant I'usage du fran~is ne fut pas negligeable. A 
cette date, 171 des 223 ecoles frequentees par des eleves 
canadiens-frans:ais etaient separees. Ces institutions 
etaient surveillees par les cures du lieu, inspectees par des 
fonctionnaires de l'Etat et tenues par des instituteurs et 
des institutrices laics. Comme ailleurs, mais plus rapide-
ment que dans Ie reste de la province, la proportion des 
femmes parmi ces enseignants s'accrutconstarruTtent Dans 
Ie comte de Prescott, Ie pourcentage des institutrices passa 
de 42% en 1851 a81%en 189052.Cenefutqueplustard 
que des freres et des religieuses vinrent creer leurs propres 
institutions dans des villages et certaines petites villes. Ce 
phenomene, bien que mieux documenre pour l'Est de la 
prOvince, se produisit aussi dans les autres regions. On 
comprend, comme Ie demontre Ie tableau 21, que la 
frequentation scolaire ait partout et dans tous les groupes 
suivi une courbe ascendante. 

TABLEAU 21 
Les taux de frequentation scolaire dans les concentrations franco-

phones de I'Ontario par rapport a ceux de leurs regions respectives 
(1851-1901) (en pourcentages) 

1851 1861 1871 1901 

EssexlSud-Ouest 82,2 72,7 89,2 100,0 
Simcoe/Centre 56,2 65,6 84,3 76,3 
PrescottlEst 75,4 76,8 81,9 89,3 
RusselVEst 76,2 67,1 87,1 88,2 
Stormont/Est 77,5 94,5 107,2 102,2 
GlengarrylEst 73,8 91,1 95,4 95,0 
OttawalEst 85,3 91,1 91,7 102,9 
KlngstonlEst 90,4 107,0 102,2 118,1 

SOURCES: recensements du Canada. 

52 C. Gaffield, op. cit., p. 143; Marta Danylewycz, Bert LlghtandAllson 
Prentice, «The Evolution of Sexual DIvision of Labour In Teaching: A 
Nineteenth Century Ontario and Quebec Case Study», Histoire socia lei 
Social History, 16, 1983, p. 94, 98, 102. 
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II est clair que partout OU se trouvaient des con-
centrations canadiennes-fran~aises, les taux de fre-
quentation scola ire etaient plus bas que ceux de leur 
region. II serait cependant exagere de pretendre que 
la seule presence francophone suffisait a garantir des 
taux bas. Dans Simcoe, par exemple, les taux bas 
originels s' expliquent certainement par Ie degre peu 
avance de la colonisation de la region plutot que par 
la presence canadienne-fran~aise. Car celle-ci, qUi 
n'atteint les 15% qu'en fin de periode, etait trop peu 
importante pour avoir une influence sur les taux. 
Dans Glengarry et Stormont, la proportion des fran-
cophones fut d'abord minime et elle ne s'eleva a plus 
de 20% qu'en 1891. II n'empeche que dans Essex-
Nord, Prescott, Russell et Ottawa, ou ils constitue-
rent vite Ie quart et Ie tiers de la population, leur 
presence eut des lors un effet de plus en plus deter-
minant sur les taux. En 1891, seulement 13,8% des 
Canadiens fran~ais de Prescott et Russell allaient en 
classe. A Ottawa l'impact des habitants de langue 
fran~aise fut tel que, compares a ceux de Kingston, 
les taux de la capitale eurent plus longtemps que 
dans cette derniere ville l'allure de taux ruraux. 

II n'en reste pas moins qu'il y eut partout accrois-
sement de la frequentation scolaire. Une telle aug-
mentation ne pouvait que se traduire eventuellement 
en taux d'alphabetisation accrue. Suffisamment en 
tout cas pour que certains aient declare avec une 
certaine exageration, a notre avis, que, en 1861, Ie 
processus d'alphabetisation etait pratiquement 
acheve en Ontario. Au point que les taux des petites 
villes et des campagnes surpassaient souvent ceux 
des plus grands centres. Ce diagnostic est confirme 
par Harvey Graff qUi ajoute: «In sum, census reports 
of literacy and illiteracy for 1861 manuscripts provide 
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a valid measure to the researcher53». Mais, en confron-
tant ce recensement avec les suivants, cette conclu-
sion n'est evidente que si on admet, ce qUi semble 
inconcevable, un accroissement substantiel de 
l'analphabetisme jusqu'en 1891 et, par la suite, une 
degringolade sans que jamais on ne revienne au ni-
veau de 1861 avant 1911. En effet, ramenee au nombre 
d'analphabetes par rapport a la population totale, 
l'evolution du taux provincial serait la suivante: 3,3% 
en 1861; 5,7% en 1871; 21,3% en 1891; 10,2% en 
1901; 4,0% en 1911. Nous croyons que Ie nombre 
d' analphabetes a ete sous-denombre en 1861 et 1871 
et sur-denombre en 1891 et en 1901. Aucune region 
du pays ne semble avoir ete epargnee a cet egard, de 
sorte que les ecarts habituels se retrouvent partout. 

53 Harvey Graff, «Literacy and Social Structure in Elgin County, Canada 
West: 1861», Histoire sociale/Social History, 6, 1973, p. 343. 
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TABLEAU 22 
Pourcentage des personnes qUI se sont dltes Incapables de lire et 
d'ecrlre (1861), Incapables d'ecrlre (1871) et Incapables de lire 

et d'ecrire (1891), Incapables de lire et d'ecrire (1901, 1911) 

hommes femmes ensemble 
taux Ont.!Q!le. taux Ont.!Que. taux Ont.!Que. 

1861/pop. totale 
Sud-Ouest 3,1 3,0 3,0 
Centre 2,5 2,8 2,7 
Est 4,7 4,6 4,6 
Nord 22,1 15,9 . 19,8 
province 3,3 18,2% 3,3 22,4% 3,3 20,1% 

1871/pop. plus de 21 ans 
Sud-Ouest 10,1 13,1 11,5 
Centre 8,6 11,6 10,1 
Est 17,3 19,9 18,6 
Nord 26,2 35,5 30,0 
province 11,3 23,5 14,3 31,1 12,8 27,2 

1891/pop. totale 
Sud-Ouest 19,5 19,4 19,4 
Centre 19,4 18,6 19,0 
Est 27,1 25,1 26,1 
Nord 32,3 35,6 33,8 
province 21,7 48,6 20,9 55,9 21,3 52,1 

1901/pop. totale 
Sud-Ouest 8,2 
Centre 7,7 
Est 14,3 
Nord 22,5 
province 10,2 2,4 

1911/pop. de 5 ans et plus 
province 6,51 12,7 

SOURCES: recensements du Canada. 

Pris isolement, les taux degages de chacun de ces 
recensements pour les hommes et les femmes, pour 
chaque comte et chaque region de la province, 
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presentent une image coherente de la situation a un 
moment donne. C' est ce qui explique que Harvey 
Graff, pour l'Ontario en 1861, comme Allan Greer et 
Leon Gerin, pour Ie Quebec en 1891, ont pu valider 
entierement ces recensements en ce qui concerne 
l'alphabetisation. lIs ont raison jusqu'a un certain 
point, puisque les elements structurels qu'ils ont de-
gages, se retrouvent aussi dans les autres recense-
ments non seulement pour une province en 
particulier, mais me me pour les provinces qui ont 
echappe a leur enquete. A vrai dire, les difficultes 
apparaissent lorsqu'il s'agit de mesurer la progres-
sion des taux d'un recensement a l'autre jusqu'en 
1911. A cet egard, nous avons deja mis I' accent sur 
les lacunes des recensements de 1891 et 1901 a 
propos de la frequentation scolaire a l' echelle du 
pays. II semble bien que Ie probleme est plus consi-
derable en ce qUi concerne la mesure de l'alpha-
betisation dans Ie temps. Car il ne fait aucun doute 
que Ie mouvement d'alphabetisation a partout pro-
gresse apres 1850 en meme temps que Ie mouvement 
de Ia frequentation scola ire prenait de I'ampleur. En 
effet, l'ecole est devenue partout plus accessible et 
l'urbanisation a progresse dans toutes les regions: il 
y avait, en 1851, 17 villes et villages de 1000 habi-
tants et plus au Quebec et 31 en Ontario; en 1911, 
102 agglomerations de ce type au Quebec et 171 en 
Ontario. Pourtant, ce mouvement continu ne s'ex-
prime pas d'un recensement a l'autre en termes 
d'alphabetisation. 

Ceci etant, nous avons quand me me tente, comme 
nous l'avons fait au tableau 21, en comparant les 
concentrations canadiennes-fran~aises, soit avec 
l'Ontario, soit avec la region de Montreal, soit avec 
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leurs propres regions, de faire emerger une image de 
ces rapports et de leur evolution. 

TABLEAU 23 
Taux d'analphabetisme dans les concentrations francophones de 

l'Ontario compares a ceux de la province, de la region de Montreal 
et de leurs regions respectives (1861-1891) (en pourcentages) 

1861 1871 1891 

Est/Ontario 139 147 122 
Est/region de Montreal 29 44 46 
EssexlSud-Ouest 270 137 150 
Simcoe/Centre 67 140 144 
PrescottlEst 296 236 172 
RusselVEst 289 174 148 
StormontlEst 104 130 107 
GlengarrylEst 178 142 128 
Ottawa/Est 187 126 102 
KingstonlEst 80 82 68 

SOURCES: recensements du Canada. 

D'abord, on doit constater que l'Est de l'Ontario, 
lui-meme desavantage par rapport au Centre et au 
Sud-Ouest ontariens, etait en avance sur la region de 
Montreal. Ce qUi ne permet pas de condure que les 
Franco-Ontariens de l'Est etaient plus alphabetises 
que les habitants du district de Montreal. Car ces 
Canadiens fran~ais, a un degre qui n'a pas encore ete 
mesure, etaient au depart en retard sur les autres 
habitants de leurs regions respectives. Les perfor-
mances des comtes d'Essex, de Prescott, de Russell 
et d'Ottawa, ou la proportion des Canadiens fran~ais 
etait la plus substantielle de toutes, etaient celles ou 
cet ecart etait Ie plus prononce au debut et, bien qu'il 
ait diminue radicalement, ill'etait toujours en 1891. 
Le processus du rattrapage etait donc bien engage. 
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CONCLUSION 

La Nouvelle-France etait une colonie fran~aise et 
catholique, incarnee dans une structure sociale d' An
cien Regime semblable a celle de la metropole. L'Eglise 
gallicane, unie a l'Etat, y etait donc chargee de l'edu-
cation a tous ses niveaux. Pour les clercs qui vinrent 
dans la colonie, la diffusion de I' ecole elementaire 
dans la societe repondait avant tout aux besoins des 
classes dirigeantes et des lieux ou elles etaient con-
centrees. Comme la priorite allait a l'enseignement 
secondaire et universitaire, un tel systeme ne pou-
vait qu'aboutir a la marginalisation des femmes, des 
campagnes et des classes populaires. D'autant plus 
que la population des campagnes augmentait plus 
rapidement que celles des villes. Aussi, de la fin du 
XVIle siecle, epoque ou Ie taux d'alphabetisation des 
pionniers catholiques canadiens etait plus eleve que 
celui des Fran~ais de France, mais inferieur a celui 
des protestants de la Nouvelle-Angleterre, ce taux 
des colons de la Nouvelle-France ne cessa de decli-
ner jusqu'en 1760. Pendant ce temps, les Fran~ais de 
la metropole et les colons de la Nouvelle-Angleterre 
avaient ameli ore considerablement leur performance 
a cet egard. 

Ainsi, la religion, l'attitude de l'Etat et les structures 
socio-economiques furent les facteurs determinants. 
Comme la conquete anglaise n'apporta aucun chan-
gement substantiel dans les conditions de l'alpha-
betisation, on ne saurait invoquer Ie concept de classe 
ethnique pour rendre compte de l'evolution 
subsequente54• Car Ie taux de ruralite, qUi etait passe 
de 65% en 1665 a 78% en 1765, s'eleva, dans Ie cas 

54 Serge Wagner, Alphabetisme de minorite et alphabetisation d'affirma
tion sociale, Toronto, Mlnistere de I'Education, 1990, p. 24. 
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des habitants de langue fran~aise, a plus de 88% en 
1850. En 1765, l'immense majorite des anglophones 
etait urbaine, mais, en 1850, elle etait devenue ru-
rale dans une proportion de 74%. Bien plus, jus-
qu'au debut du XIxe siecle, l'intervention de I'Etat 
colonial dans ce domaine fut a peu pres nulle, de 
sorte que l'initiative scola ire fut, plus encore qu'autre-
fOis, abandonnee a un clerge catholique, maintenant 
handicape par une penurie de religieux masculins et 
feminins, et, du cote anglophone, auzele des indivi-
dus. Rien en cela ne pouvait stimuler la participation 
scolaire et l'alphabetisation des milieux populaires. 

Au debut du siecle, I'Etat decida d'intervenir par Ie 
biais du Parlement colonial et, des lors, I'ecole de-
vint un objet dispute entre I'Etat, Ie c1erge anglican, 
Ie c1erge catholique et les nationalistes canadiens-
fran~ais. Ni la legislation de 1801, dont la gestion fut 
confiee au c1erge anglican, ni celIe de 1824, qUi con-
sacrait Ie controle du c1erge catholique sur l' ecole 
fran~aise, ni les efforts des quelques apotres laks de 
I'education populaire, ne contribuerent a une large 
diffusion de I'ecole sur l'ensemble du territoire. Ce 
fut seulement en 1829, par une loi qUi pla~ait la 
gestion scolaire sous I'egide de l'Assemblee legisla-
tive, que fut cree, malgre l'opposition du c1erge, un 
systeme axe sur I'ecole publique accessible a tous, 
qu'ils fussent anglophones ou francophones, catho-
liques ou protestants, gar~ons ou filles. 

Sous Ie regime britannique, les inegalites qUi 
avaient existe, entre les Fran~ais de passage dans la 
colonie et les Canadiens, se reproduisirent. Mais 
cette fois, elles etaient plus prononcees entre les an-
glophones de passage dans la colonie, ceux etablis 
en permanence au pays et les Canadiens d'origine 
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fran~aise. Ces contrastes refletaient aussi bien leurs 
differences religieuses et culturelles que leur rapport 
respectif a la ville et a I' economie. II ne fait aucun 
doute que, apn!s 1760, Ie declin du niveau d'alpha-
betisation des Canadiens de langue fran~aise s'est 
poursuivi jusqu'en 1830 au moins, et qu'il Ie fit 
d'autant plus qu'un proletariat urbain et rural appa-
rut parmi eux. Qu'en fut-il des anglophones? Car eux 
aussi s' etaient deplaces vers les campagnes et s' etaient 
recrutes, particulh!rement apn!s 1800, dans des 
groupes sociaux et nationaux moins scolarises, tels 
les Irlandais catholiques surrepresentes parmi les 
ouvriers non specialises. On pourrait donc croire 
que les habitants d'origine britannique perdirent aussi 
du terrain en ce qUi regarde la capacite de signer. 
Allan Greer, qui conteste ce diagnostic, a sans doute 
raison pour la region de Montreal ou etait concen-
tree la majorite anglo-protestante et ou nombre de 
communautes rurales protestantes etaient presque 
aussi alphabetisees que leur contrepartie urbaine. 
Mais il en fut certainement autrement dans les dis-
tricts de Quebec et de Trois-Rivieres. 

Ceci dit, il ne fait pas de doute que les annees 
1830-1860 marquerent un tournant en ce qUi con-
cerne l'intervention de l'Etat dans Ie domaine de 
l'education et de la mise en place du processus 
d'urbanisation et d'industrialisation. Les legislations 
passees sous Ie regime de l'union des Canadas par 
des legislatures a grande majorite francophone, en 
engageant pour de bon Ie mouvement de la frequen-
tation scolaire a l'echelle du territoire, eurent avec Ie 
temps des effets decisifs, quoique inegaux selon les 
groupes, sur les taux d'alphabetisation. EVidemment, 
les ecarts entre les villes et les campagnes, entre les 
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regions, entre les ethnies, entre les confessions reli-
gieuses, furent, dans la plupart des cas, sensible-
ment reduits, sans pourtant etre elimines. Excepte 
dans Ie cas des femmes qui, apres avoir ete en retard 
depuis Ie XVIle siec1e, prirent alors une avance sur 
les hommes en termes de frequentation scolaire et 
d' alphabetisation. 

II faut neanmoins preciser que, au moment oil 
l'urbanisation et l'industrialisation s' engagerent pour 
de bon, les Canadiens frans:ais n'etaient pas en me-
sure de beneficier autant que les autres de ces chan-
gements. Non seulement etaient-ils surconcentres 
dans un secteur agricole, dont les performances res-
terent plutot mediocres jUSqu'3 la fin du siec1e au 
moins, mais ils l'etaient egalement dans les regions 
oil Ie revenu agricole etait Ie plus bas. IIs gagnerent 
sans doute du terrain dans les milieux d'affaires, 
mais pas suffisamment pour masquer leur enorme 
surrepresentation parmi les travailleurs saisonniers 
du secteur primaire. Comme ils etaient sous-
representes en milieu urbain, surtout 3 Montreal, 
13 oil les sal aires etaient plus hauts, ils Ie furent 
egalement dans la categorie en pleine expansion des 
entrepreneurs et des travailleurs du secteur 
manufacturier. Leurs gains dans la frequentation sco-
laire et la capacite de lire et d'ecrire, bien que subs-
tantiels, furent en plus temperes par Ie controle 
croissant exerce par Ie c1erge, dont les effectifs aug-
mentaient 3 un rythme extraordinaire et dont Ie pou-
voir s'etendait de plus en plus 3 l'ensemble des 
activites sociales et culturelles. Cette emprise pres-
que universelle du c1erge sur l' education 3 tous les 
niveaux, motivee qu'elle etait autant par la crainte 
de la civilisation urbaine et industrielle que par la 
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peur des idees de liberte et de secularisation, se 
repercuta non seulement sur la nature de la 
scolarisation des masses mais sur les priorites impo-
sees dans l'enseignement collegial et universitaire. 

Ainsi, en 1911, bien que majoritaires et controlant 
l'Etat provincial, la situation des Quebecois de langue 
fran~aise dans l'ensemble quebecois n'etait pas tel-
lement differente a bien des egards de celle des 
Acadiens et des autres minorites fran~aises dans leurs 
provinces respectives. Sans doute en etait-il ainsi 
des Franco-Americains! C'est ce que Ie rapport de la 
Commission Laurendeau-Dunton reconnaissait en-
core en 1969 en comparant les Canadiens d' origine 
fran~aise et ceux d'origine britannique: 

Selon toutes les mesures statistiques [ ... ], les Canadiens 
d'origine fran~aise se classent beaucoup plus bas dans 
l'echelle socio-economique. lis sont moins bien represen-
tes dans les postes d'influence et d'autorite, ne possedent 
qU'une part reduite de la propriete des entreprises et ont 
moins facilement acces aux fruits de la technologie. Les 
emplois qu'ils occupent assurent moins de prestige et sont 
moins bien remuneres; dans l'ensemble du Canada, leur 
revenu annuel est inferieur de $980 a celui des Britanni-
ques. Entin, ils ont deux ans de moins de scolarite. Au 
Quebec, les patrons francophones de l'industrie de fabri-
cation ne contribuent que pour 15% a la production pro-
vinciale55• 

L'Acadie56 avait d'abord ete une colonie negligee 
de la France et, apres 1713, une colonie de la France 

55 Rapport de la commission royale d'enquete sur Ie bilinguisme et Ie 
biculturalisme, livre III, Le monde du travail, Ottawa, Imprimeur de la 
reine, 1969, p. 61. 
56 F. Ouellet, «Demographie, developpement economique, frequentation 
scola ire et alphabetisation dans les populations acadiennes des Mari-
times avant 1911: une perspective comparative», S3 p. A paraitre. 
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pour une moitie et de l'Angleterre pour l'autre. Sa 
population etait relativemement peu nombreuse mais 
son economie etait devenue relativement prospere. 
Meme si son reseau institutionnel etait encore assez 
rudimentaire et sa societe peu diversifiee, son niveau 
d'alphabetisation semble avoir ete vers 1750 l'equi-
valent de celui de la Nouvelle-France en 1730. 

Apres 1763, des Acadiens qui avaient survecu a la 
deportation et a la depossession entreprirent de re-
construire leur economie et leur societe sur un terri-
toire, bientot divise en trois provinces. }usqu'en 1850, 
grace en partie a des apports successifs de migrants 
acadiens, leur population s' etait accrue a un rythme 
superieur a celui de la population mixte environnante. 
Leur strategie fut similaire a celIe des autres collecti-
vites des Maritimes. Ils suivirent une route qUi les 
tenait en contact les uns avec les autres et leur per-
mettait de puiser aux trois sources de richesse du 
pays: la terre, la mer et la foret. eet itin~raire les 
mena peu a peu vers I'Est et Ie Nord du Nouveau-
Brunswick ou ils se trouvaient dans une proportion 
de 60% en 1901. 

Non seulement se regrouperent-ils dans certaines 
provinces plutot que dans d'autres, ou ils constitue-
rent des minorites, mais, a l'interieur de chaque pro-
vince, ils se rassemblerent dans certaines regions 
plutot que dans d'autres. Dans ces regions, ils etaient 
Ie plus souvent minoritaires, excepte au Nouveau-
Brunswick ou, en 1901, ils etaient devenus majori-
taires dans les comtes dits «acadiens». Ainsi, partout, 
ils cotoyaient une population heterogene quant a 
l'origine geographique, ethnique et religieuse et leur 
taux eleve de bilinguisme etait Ie fruit de cette 
interaction. 
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Ils avaient donc participe a l'evolution de l'econo-
mie et de la societe ambiantes. Mais, dans presque 
toutes les regions, ou ils etaient concentres, Ie re-
venu de la terre et les salaires etaient plus bas 
qu'ailleurs. Il va de soi que les Acadiens, qui avaient 
leurs propres exigences, n'avaient pu beneficier autant 
que les autres des legislations scolaires et qu'ils etaient 
moins alphabetises que la population environnante. 
Leur sous-representation dans les occupations les 
plus lucratives, c'est-a dire dans celles qui procu-
raient Ie plus de prestige et de pouvoir, n'a pas non 
plus lieu d'etonner. 

Apres 1850, Ie rythme de la croissance demogra-
phique ralentit considerablement dans les Maritimes, 
au Quebec et en Ontario. Ce qui, a dCfaut d'une 
diminution de la natalite, dec1encha, dans les 
Maritimes comme au Quebec, une emigration vers 
les Etats-Unis, l'Ontario et l'Ouest canadien. La aussi 
pointa, quoique plus lentement qU'ailleurs, Ie pro-
cessus d'urbanisation et d'industrialisation. Les 
Acadiens furent aussi entraines dans ces mouvements, 
mais a leur propre rythme. Car ils souffraient d'une 
grande penurie du personnel necessaire au develop-
pement de leur reseau institutionnel, particuliere-
ment dans Ie domaine de l' education. Depuis toujours, 
ils avaient ete dependants a cet egard de la France et 
surtout du Quebec. Mais, a ce moment, Ie mouve-
ment ultramontain et nationaliste commen~ait a se 
projeter vers l' exterieur, et des c1ercs fran~ais et que-
becois etaient desireux de contribuer a l'expansion 
de chretientes nationales. Pour lesAcadiens, il s'agissait-
non seulement d'assurer des services a leur popula-
tion en fran~ais, mais de se donner les moyens de 
developper leurs propres elites c1ericales et profes-
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sionnelles. Ainsi, du point de vue de la frequentation 
scolaire et de I'alphabetisation, la seconde moitie du 
XIxe siecle constitua, autant pour les Acadiens que 
pour Ie reste des Maritimes, un tournant majeur. Ce 
fut, d'ailleurs, Ie moment oil des Acadiens prirent 
conscience d'eux-memes comme peuple, non seule-
ment vis-a-vis de la population anglophone et du 
clerge catholique de langue anglaise des Maritimes, 
mais vis-a-vis du Quebec canadien-fran~ais. 

En 1911, les Franco-Ontariens n' etaient pas en-
core disposes a aller aussi loin que les Acadiens dans 
I'affirmation d'eux-memes, se voyant essentiellement 
comme des Canadiens fran~ais de l'Ontario57• Lorsque 
la province du Haut-Canada fut officiellement creee 
en 1791, des noyaux de peuplement de langue fran-
~aise, desservis par une seule ecole, existaient dans 
Ie Sud-Ouest. Mais apres 1784, ces communautes 
avaient ete submergees par la premiere immigration 
loyaliste, et elles Ie furent bien davantage par les 
vagues d'immigrants qUi s'y succederent jusqu'en 
1850. Acette date, moins de 60% des Haut-Canadiens 
etaient nes au pays, alors que les neuf dixiemes des 
Bas-Canadiens I' etaient. 

Le Haut-Canada etait donc une colonie naissante, 
dependante de I' Angleterre et, de plusieurs fa~ons, 
du Bas-Canada, notamment pour une partie de ses 
revenus et pour ses rapports economiques avec I'ex-
terieur. Son economie, d'abord agricole, se diversifia 
a mesure que sa population croissait. Assez rapide-
ment, par leurs surplus de ble, les Haut-Canadiens 

57 Rene Dionne, «Une premiere prise de parole collective en Ontario 
fran~ais», Cahiers Charlevoix, 1, Sudbury, Prise de Parole, 1995, 
p. 17-124; Gaetan Gervais, «Aux origines de l'identite franco-
ontarienne», ibid., p. 125-168. 
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eurent acces au marche imperial et ils firent des pres-
sions en faveur de la canalisation du Saint-Laurent. 
lIs pratiquerent aussi Ie commerce du bois, creerent 
des banques et des industries rurales. En 1850, Ie 
Haut-Canada surpassait son voisin pour la popula-
tion, pour l'agriculture, Ie nombre de ses industries 
ainsi que pour Ie nombre de ses artisans et de ses 
bourgeois. II detenait aussi une avance substantielle 
pour la frequentation scolaire et Ie niveau d'alpha-
betisation. Enfin, son taux d'urbanisation egalait 
presque celui du Quebec d'alors. 

Ju~qu'en 1840, comme l'immigration etaittoujours 
Ie facteur dominant de la croissance demographique, 
Ie taux d' alphabetisation de sa population mixte ega-
lait a peu pres celui que les differentes categories 
d'immigrants d'origine americaine et europeenne 
avaient a leur arrivee. D'autant plus que les gestes 
poses dans Ie domaine scolaire en 1797, 1807 et 
1816 n' avaient engendre qu'un nombre limite d' ecoles, 
inegalement reparties sur Ie territoire. Aussi l'appren-
tissage de la lecture et de l'ecriture fut-il princi-
paIement l'reuvre, selon l'intensite de leur croyance 
en la necessite de l'instruction, des familIes, des eglises 
et, secondairement, d'un petit nombre d'ecoles. 

C' est dans la foulee des legislations scolaires des 
annees 1840, grace a une politique d'acces general 
des enfants a l'ecole a l'interieur d'un systeme uni-
que, que Ie mouvement de la frequentation scolaire 
et, par consequent, de l'alphabetisation fut stimule, 
reduisant ainsi les disparites entre les villes et les 
campagnes, entre les regions, entre les groupes 
ethniques et entre les confessions religieuses. Ce-
pendant, en 1871, les filles et les femmes de l'Ontario, 
contrairement a celles du Quebec, etaient encore 
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moins scolarisees a I' elementaire et moins alphabe-
tisees que les gar~ons et les hommes. En 1871, Ie 
pourcentage des inscrits a l'ecole elementaire par 
rapport a la population totale de la province, s'etait 
eleve, de 6,2% qu'il etait en 1842, a 23,3% en 1871. 
A cette date, l'Ontario surpassait la Nouvelle-Ecosse, 
Ie Quebec et Ie Nouveau-Brunswick par des marges 
respectives de 12,5%,36,1% et 57,9%. Cependant, 
par la suite, ces ecarts furent partout reduits d'une 
fa~on significative jusqu'en 1911. 

En 1842, la population fran~aise de l'Ontario, alors 
concentree a plus de 50% dans Ie Sud-Ouest et Ie 
Centre de province, se chiffrait a 13 969 individus. 
En moins d'une decennie, a la suite de la maladie de 
la pomme de terre qui avait incite un grand nombre 
de francophones ruraux a quitter Ie Quebec, ces ef-
fectifs avaient double pour, ensuite, atteindre les 
200 000 en 1911. A cette date, 74% d'entre eux 
vivaient dans l'Est et Ie Nord ontariens, alors que 
moins de 30% de la population ontarienne y etait 
rassemblee. A I'interieur de chacune de ces regions, 
comme ils I' avaient fait dans les Maritimes et Ie fe-
ront dans l'Ouest, les migrants francophones avaient 
eu tendance a se concentrer davantage a certains 
endroits. Ainsi, 85% des francophones du Sud-Ouest 
furent toujours rassembles dans les comtes d'Essex 
et Kent. Dans Ie Centre, ils etaient regroupes dans 
Simcoe dans une proportion de 10% en 1851 et de 
31 % en 1911. Dans l'Est, leur taux de concentration 
dans les cinq comtes (incluant Ottawa) les plus orien-
taux etait de 62% en 1851 et de 79% en 1911. 

Ainsi, excepte dans Ie Sud-Ouest ou Ie peuplement 
datait du XVIIIe siecle, ils avaient, au siecle suivant, 
suivi une route qUi constituait une sorte d'extension 
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du Quebec. Les territoires qu'ils colonise rent etaient 
ceux ou predominaient plus qu'ailleurs les activites 
primaires et une etroite association entre agriculture 
et foret. Comme dans les Maritimes, ces regions 
etaient celles ou Ie revenu agricole etait plus bas 
qU'ailleurs et ou fieurissaient davantage Ie travail 
saisonnier et les bas salaires. Comme Ie reste de la 
population, ils avaient participe a I'urbanisation et a 
l'industrialisation; mais les regions ou ils I'avaient 
fait, etaient generalement moins urbaines que 
les autres et leur densite manufacturiere moindre. A 
plus forte raison, excepte dans Ie Sud-Ouest, les 
comtes ou ils etaient regroupes, presentaient-ils les 
memes caracteristiques a l'interieur de leurs regions 
respectives. 

II va de soi que ces colons venus du Quebec, par-
fois des Maritimes, avaient un profil socio-economique 
plutot modeste, etant aussi moins alphabetises que 
la population environnante. Ceci dit, bien que sous-
representes dans les categories superieures des oc-
cupations, ils s'etaient neanmoins diversifies 
socialement, etant repartis non seulement entre ur-
bains et ruraux mais entre hommes d'affaires, pro-
fessionnels, artisans, cultivateurs et journaliers. Leur 
metropole eta it Ottawa, la capitale nationale, qui, en 
plus des hommes politiques, des fonctionnaires et de 
ceux qUi gravitaient autour de l'eveche, attira des 
personnages venus encadrer la colonie fran~aise. 

Au debut, les Canadiens fran~ais s'insererent dans 
Ie systeme "d'ecoles publiques mis en place par 
Ryerson. Bien que sollicites par des forces adverses 
desireuses d'orienter leur scolarisation, ils apprirent, 
malgre certains obstacles, a utiliser l'ecole a leurs 
fins religieuses et culturelles dans un milieu ou Ie 
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bilinguisme etait necessaire. En cela, leur action fut, 
en un sens, facilitee par Ie fait que Ies autorites 
ontariennes croyaient que cette institution, comme 
bien d'autres, serait un moyen d'inciter Ies habitants 
de langue fran~aise a s'assimiler volontairement ala 
societe ontarienne. Par contre, d'autres Ontariens, 
considerant que Ia progression des Canadiens fran-
~ais et des catholiques a travers I'Est ontarien vers Ie 
Nord de Ia province, etait Ie fruit d'une conspiration 
clericale quebecoise, croyaient que, pour arriver a 
cette fin, il fallait recourir a des mesures coercitives. 
Leur reaction semblait d'autant plus fondee que Ie 
me me phenomene se produisait dans Ies Cantons 
de I'Est et I'Outaouais quebecois. Cette perception se 
propagea par Ie biais de media, de societes et de 
politiciens qUi preconisaient un changement dans 
Ies politiques scolaires. C'est surtout par voie de 
reglements regissant Ia part de I' enseignement en 
anglais, Ies manueis et Ia formation des instituteurs 
que s'amor~a une politique plus fortement incitative 
qui, finalement, mena au Reglement XVII. 

Pendant ce temps, Ie mouvement ultramontain, 
qUi se repandait alors du Quebec vers l'Acadie, ga-
gna d'autant plus facilement l'Ontario que la grande 
majorite des migrants de langue fran~aise venait du 
Quebec et avait besoin d'etre encadree. La strategie 
que Ie clerge suivit pour promouvoir la civilisation 
catholique et fran~aise en Ontario fut Ia meme qu'au 
Quebec. Des communautes religieuses vinrent de 
France, de Belgique et du Quebec prendre charge des 
paroisses et des autres institutions sociales. En 1910, 
85 paroisses avaient ete fondees, mais il fallut beau-
coup de temps et bien des Iuttes contre Ie clerge 
irlandais, dont l'eveque Fallon fut Ie plus illustre 
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representant, avant que ces paroisses ne fussent di-
rigees par des pretres d'origine fran~aise. 

Pour Ie clerge catholique, qu'il ait ete de langue 
anglaise ou fran~aise, I'important etait de sortir les 
catholiques de la pernicieuse ecole publique pour les 
concentrer dans des ecoles separees. La chose n'al-
lait pas de soi, puisque de nombreux Canadiens fran-
~ais avaient jusqu'a un certain pOint fa~onne a leur 
mesure ce systeme qu'ils trouvaient avantageux. Aussi 
Ie clerge fut-il oblige d'user de tout un arsenal d'argu-
ments et, a I' occasion, des foudres ecclesiastiques, 
pour obtenir ce qu'il voulait. En 1851, Ie nombre 
d'ecoles separees etait de 16. En 1912, 171 des 223 
ecoles fre'l.uentees par des Canadiens fran~ais etaient 
separees. A cette date, en Ontario fran~ais comme en 
Acadie fran~aise, Ie clerge, meme sans I'appui de 
l'Etat, avait etabli son emprise sur les communautes 
de langue fran~aise. Bien que fortement enracinees 
en territoire ontarien, ces communautes etaient en-
core trop dependantes du Quebec pour affirmer dai-
rement leur autonomie a son endroit. 

Ceci dit, ces Canadiens fran~ais venaient d'une 
province moins scolari see meme que les Maritimes 
et leur propre profil socio-economique etait celui d'un 
groupe peu alphabetise. Aussi, meme en exduant Ie 
Nord de ce cakul, les comtes ou ils etaient les plus 
concentres (Essex-Est, Prescott et Russell) etaient 
ceux ou I'analphabetisme etait Ie plus eleve et la 
frequentation scolaire etait la plus faible. Mais, avec 
Ie temps, les ecarts entre eux et les autres habitants 
des regions ou ils etaient regroupes diminuerent d'une 
fa~on significative. 
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Avant 1850, les habitants des Maritimes, du Quebec 
et de I'Ontario, comme ceux de la Nouvelle-Angleterre, 
avaient tous vecu une experience coloniale, mais ils 
l'avaient fait inegalement d'une region a l'autre. Pour 
leur part, les Quebecois de langue fran~aise et les 
Acadiens l'avaient aussi vecue inegalement a l'inte-
rieur de leurs regions respectives, et au-dela des fron-
tieres, les uns par rapport aux autres, d'autant plus 
que, apres 1763, les Acadiens etaient devenus mi-
noritaires et que les Quebecois etaient restes majori-
taires et capables, de toutes sortes de fa~ons et de 
plus en plus, non seulement d'influer sur les deci-
sions de l'Etat mais, apres 1867, de les prendre et les 
assumer. Ainsi, en devenant une minorite desireuse 
de preserver sa culture et privee pendant longtemps, 
pour des raisons religieuses, des memes droits poli-
tiques que les autres, la communaute acadienne, 
contrairement a la quebecoise francophone, eut 
d' enormes difficultes a faire entendre sa voix sur les 
questions qui la concernaient. II en fut ainsi de la 
communaute francophone de l'Ontario qUi elle aussi 
etait minoritaire. Le Canada etant un pays largement 
compose de minorites, Ie probleme n'etait pas que 
les Acadiens et les Franco-Ontariens fussent minori-
taires, mais qu'ils voulaient s'instruire et s'alpha-
betiser dans leur langue, et que cela fiit reconnu par 
I'Etat. 
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