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Avant-propos 

A une époque, où l'on parlait encore de 
l'exode de nos Canadiens-Français, qui allaient 
dépenser leurs forces à la «brique U, OU dans 
les usines de tissage de l'oncle Sam, j'ai vu 
maintes fois, au foyer paternel, le métier, où se 
fabriquaient les tissus nécessaires à l'entretien 
de la famille. La « chaine U, enroulbe sur I'en- 
souple, traversait les lames et subissait l'entre- 
croisement de la « tissure u *, contenue dans la 
navette. Cette expérience de mon enfance m'a 
aidd 8 comprendre le vers de Boileau : « Vingt 
fois sur le mbtier remettez votre ouvrage. » 

Ce que I'on appelait vulgairement « chaine » 

et « fissure w se dit en termes propres « fils de 
chaine *, et « fils de trame m. 

A travers les archives du collège et celles 
de la Société Historique de-la-Côte-du-Sud, j'ai 
trouvé la « tissure », qui rappelle des gens et des 
choses du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatiè- 
re, des gens et des choses de « ma petite pa- 
trie U, la paroisse de Saint-Denis-de-la-Bouteille- 
rie. C'est pourquoi, je dédie à tous les anciens 
élèves de mon Alma Mater, et 8 tous mes copa- 
roissiens de Saint-Denis, le modeste ouvrage 
que voici. 

François Gagnon, prdtre 

Cf : Glossaire du parler français au Canada, page 665. 
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*Cet artide a paru dans e L'ünion Amicale *, février 1966. 

Ceux de mon Age ont vu brOler le collbge. 
Le 15 décembre 6920, disparaissaient I'aile Mail- 
loux, I'aile Painchaud, le corps central, I'aile 
Pilote, I'aile Saint-Antoine. L'Arne de l'Alma Ma- 
ter se réfugiait dans I'aile Boulet, toute neuve, 
providentielle. Le feu, qui dévorait la bibliothb 
que et le musée, détruisait des tr6sors qui ne 
pourraient être remplacés. Cependant, I'histoire 
du college, inscrite dans les Annales et les do- 
cuments, échappait presque miraculeusement & 
la destruction. Les Archives, non inventoriées, 
non classées, dispersées dans les voOtes de la 
procure, dans les chambres des prhtres et dans 
les divers départements, étaient sauvées en en- 
tier, et ce trésor, d'un prix inestimable pour nous, 
est maintenant inventorié et la classification s'en 
poursuit sans relgche. 

Une vingtaine de gros registres reliés cons- 
tituent les Annales, qui relatent depuis les débuts 
(1827) I'histoire complète, quotidienne, du collège 
et de I'Ecole d'Agriculture. C'est la multiplica- 
tion par vingt de ce vœu émis par le Bureau du 
6 décembre 1842 : M Que la Corporation aura 
un livre pour y consigner les événements remar- 
quables concernant le collhge. B 



Les Ephémérides remplissent une soixan 
taine de cahiers épais et lourds, et apportent pal 
l'image et l'impression leur contribution à I'his 
taire. 

Cinquante-six albums et des centaines de 
portraits font revivre B nos yeux les personnes 
les choses, les lieux. 

Les registres de la procure, des préfectures 
des diverses sociétbs et les dossiers des ancien: 
éléves complètent ce trésor. 

Quand le fichier sera plus avancé, la riches 
se et la pluralité des sujets traités dans les millier: 
de documents, qui se classent actuellement, appa. 
rattront d'une façon plus precise. On y trou. 
vera Chiniquy, qui fut membre de la Corporatior 
externe, et que M. Alexis Mailloux, ancien supe. 
rieur et ancien cure de Sainte-Anne, a été com- 
battre aux Illinois. On y rencontrera l'abbé de 
Calonne, qui était frére du Ministre des Finances 
de Louis XVI, et qui fut lrsulines 
aux Trois-RiviBres. II y 1 Js formé 
de 133 documents fort iniaresaari i retrace 
par la correspondance, l'histoire de sa famille 
maltraitée par la Révolution française. Une let. 
tre à Louis XVI en constitue le document princi- 
pal. Cette lettre, celle de Chateaubriand h M 
Painchaud, un indult d'A t VI1 (1667) son! 
les joyaux de nos Archi1 

La SociBté de Coionisatia 'aguenay 
fait revivre, en 500 documents, I de Mes- 
sires Nicolas Tolentin Hébert, s Pilate, 
etc. Une magnifique carte sur iuiie, par Denis 
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Malone (1851) conserve le plan des terres de la 
Société de Colonisation des comtés de C'lslet 
et de Kamouraska pour coloniser le Saguenay. 
Les colons sont inscrits chacun sur son lot. 

Le fonds Boulet témoigne des activités et du 
dévouement de Mgr Auguste Boulet et du Cha- 
noine Frs-Xavier Jean, dans la colonisation de 
l'Abitibi. 

Les Archives de IIEcole d'Agriculture, inti- 
mement liées ZI celles du collhge, le fonds a La 
Parmentière B confié à nos soins par le docteur 
Elzéar Campagna, terminent en beauté cette brè- 
ve énumération. 

La Société Historique de la C6te-du-Sud a 
son local dans notre département d'archives. 
Ses 1,200 dossiers, ses collections de livres, re- 
vues, journaux, cartes, s'ajoutent aux Archives 
du collège et en font une source intarissable et 
sans rivale pour l'histoire de notre région. 









Cet ortick o paru dons L'Union Amicale W .  moi 1966. 

VOUS savez, chers anciens, qu'au coll&ge de 
Sainte-Anne, nous portons naturellement notre 
vue vers le fleuve. La majesté de celui-ci, les 
hautes montagnes qu'il reflète, les couchers de 
soleil féeriques attirent nos regards comme un 
aimant. II n'est pas jusqu'aux tremblements de 
terre, qui originent, dit-on, dans la large crevasse, 
ou se blottit la Baie St-Paul, et qui jettent leurs 
frissons sur la Cdte-du-Sud. Entre cette coulée 
mystbrieuse, qui s'ouvre dans les Laurentides, 
par laquelle se déversent les tempétes et les se- 
cousses sismiques, et la paisible Cote-du-Sud 
se dresse une petite île, protectrice comme un 
bouclier. Chaque fois que nous levons les yeux 
au nord, nous apercevons I'tle-aux-Coudres. Les 
beaux soirs d16tb, quand le soleil semble dis- 
paraître & regret derribre les montagnes, et qu'il 
s'attarde A peindre le ciel de mille couleurs, à 
nos yeux 6merveill6.s il jette son pont d'or sur 
le fleuve et pose sur I'lle-aux-Coudres son pre- 
mier pilier. La légende a profondbment marqué 
cette île inscrite dans notre histoire. Les faits 
forgent l'histoire et la Iégende ajoute sa poésie. 
La nomenclature suivante en porte l'empreinte : 
La Roche A caya, la Roche pleureuse, L'lslette, 



le Cap Ci la branche, le Gouffre du Cap aux Cor- 
beaux, la Pointe des Roches, la Couacrie, I'Anse 
de Buttemont, I'Anse des Grandes Mares, I'Anse 
de l'Attente, le Ruisseau Rouge, la Pointe des 
Sapins, la C6te Ci la Baleine. La légende du Père 
de la Brosse et l'inscription de la première messe 
suffiraient à faire la renommée de cette petite île. 
Or les habitants de I'lle-aux-Coudres nous ren- 
dent nos regards. Dès les débuts du collège, 
les fils des insulaires s'inscrivent à Sainte-Anne. 
L'abbé Grégoire Tremblay, ecclésiastique, fait 
la salle et enseigne le latin, dès la première année 
du collège. En 1834, Messire Alexis Mailloux y 
prend la charge de directeur; il sera curé de 
la paroisse et supérieur du collège, après la mort 
de M. Painchaud. Le fondateur était originaire 
de I'lle-aux-Grues, son successeur l'était de I'lle- 
aux-Coudres. L'abbé Eloi Victorien Dion et I'ab- 
bé Epiphane Lapointe firent leurs études et furent 
employés au collège de Sainte-Anne. Mais le 
premier élève de I'lle-aux-Coudres, inscrit au col- 
lège, fut Germain Dégagné, qui commença ses 
études classiques, le premier octobre 1831. La 
traversée se faisait A Saint-Roch-des-Aulnaies, 
dont le curé, Messire Louis Brodeur, fut l'ami 
et le bras droit du fondateur, M. Painchaud. 
Nous possédons une pièce d'archives qui indique 
que la pension des élèves Louis Tremblay, Elzéar 
St-Pierre, GERMAIN DÉGAGNÉ et Amable Bernier 
était payée par le curé Louis Brodeur, et nous 
avons le reçu donné par M. Painchaud (Pain- 
chaud, 3 - LI). Or le 30 juin 1836, lors d'une 



promenade des élhves B la Pointe de Riviére- 
Ouelfe, Germain Dégagné se noyait et inscrivait 
la premier0 tragédie du genre dans l'histoire 
collégiale. Eh mai 1834, deux citoyens de I'lle- 
aux-Coudres, Abraham Martel et Marcel Harvey, 
s'étaient noyés B la Pointe de Rivihre-Ouelle. On 
ne trouva que leur chaloupe. Deux ans plus tard, 
Germain Dégagné, B la fin de ses études, con- 
naissait une fin tragique au même endroit. 

Le lendemain de cette tragédie, un de ses 
confrères de classe, Henri Dionne, a dcrit le 
rapport suivant : 

Collt3ge de Ste-Anne, ler juillet 1836 
« Le collt3ge de Ste-Anne deplore aujourd'hui la 
perte d'un de ses eléves, Germain Dégagné, é- 
tudiant en logique. Messieurs les régens de cette 
maison pleurent un de leurs plus estimables dis- 
ciples. II a mérité leurs regrets par sa piété, 
l'amour pour l'étude, et par beaucoup d'autres 
qualités qui le rendent précieux à l'établissement. 
C'est au milieu d'une fdte champ&tre donnee hier 
aux éléves, à la Pointe de la Riviére-Ouelle, que 
les cris : « A moi ! A moi ! Je me noie. . . ! * 
vlennent interrompre le plaisir d'une vivace jeu- 
nesse. Et c'est sous les yeux de toute la com- 
munauté qu'il est péri sans qu'il ait été possible 
de lui porter secours. Agé de 22 ans, tout bril- 
lant de santé, il promettait une carrière longue 
et brillante . . . Jeunesse, santé, force, que vous 
&tes de fr&les appuis contre la mort. Les restes 
ont Bté trouvés apr&s sept d huit heures de re- 
cherches. Voilà pour son corps. 
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Qui le nourrit la veille où la mort le surprit. 
Viens inscrire son nom sur le livre de vie 
Au nombre des élus de la Sainte Patrie. 
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Vous, ses tendres amis, témoins de son trépas, 
Si ses chants quelquefois ont élevé votre &me, 
Donnez-lui, donnez-lui ce qu'un ami réclame 
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Ce tribut qu'a la mort tout mortel doit payer. 
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Où la Cro ombeaux jette une ombre 

[immobile, 
En murmurarrl U ~ S  morts la pieuse oraison, 
N'oubliez pas au moins de prononcer son 
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(Henri Dionne, 34 - IV) 

Henri Dionne snu prêtre. I I  était né 
à Sainte-Anne-de. tihre. I I  fut curé à 
Sainte-Luce, Madawasna. I I  est décédé à Ka- 
mouraska, le 14 mars 1861. 11 fut un grand ami 
du collége, et les Archives posshdent une bonne 
partie de sa correspondance. 

ix des t8 

uissant i 

,tien, soi 
30n Diei 

est devc 
-la-Poca' 
.... --a.- 



Expo 67 



La Mbliiniique et Io m u r k  d'autrefois 
L'Ancienne bibiiothhque et le mude 6taiont log6s au marne endroit. La photo ne nous 

en fait voir qu'une partie: cÔt6 sud et cÔî6 erl. On peut opercovoir, au premier plan, 
les italager do la numismatique, au centre : la maquem du collige de 1881. et b droite : 
le plan du village do Sainte-Anne en 1867. On sait que tout a 6 t i  ditruit dans l'incendie 
de 1920. Seule, la maquerte du collige existe encore, c o n n n h  au Mu& actci.l m. 

Plan en nllef du rit. du Collige do Ste-Anne, envoyi Zi l'Exposition Universelle de Caris 

on 1867. On voit ici les quatre exécuteurs à I'oeuvro : Riv. M. Stanislas Vallie, M. Jonph 
Guimont, M. David Ouellet, M. Damau Caron. 



Ceî article a paru dans L'ünion Amicale S. aoOt 1966. 

Voila un sujet d'actualité ! Mais non, c'est à 
cent ans en arribre que vous reporte la page des 
Archives. 

En 1866, M. Jean-Charles Taché fit des ins- 
tances auprès du collège de Sainte-Anne, pour 
qu'il expose Paris, en 1867, un plan-relief du 
village de Sainte-Anne. M. l'abbé François Pi- 
lote, alors procureur, se mit à l'œuvre et fit ex- 
écuter un modèle en bois du collège et du village, 
qui était un chef-d'œuvre de patience. II mesu- 
rait douze pieds et demi en longueur, cinq pieds 
et demi en largeur, et quinze pouces à sa plus 
haute élévation. Sous la direction de I'abbé Sta- 
nislas Vallée, David Ouellet, ancien élève et étu- 
diant en architecture, Damase Caron, menuisier 
du collège, et Joseph Guimont, étudiant, exécu- 
térent ce travail avec grand soin et représentè- 
rent avec une exactitude irréprochable une su- 
perficie de 120 arpents du village de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière, reproduite sur une échelle de 
1/300e. M. Pilote composa sur la paroisse, le 
collége et I'Ecole d'Agriculture un long mémoire, 
dont nous possédons le manuscrit. Une série de 
vues photographiques et des plans facilitaient 



aux int6ressés la comprehension du modèle. L'E- 
cole d'Agriculture et la Ferme Modele envoyerent 
leurs plus beaux produits. 

Au début de mai 1867, M. Pilote partait pour 
l'Exposition Universelle de Paris, et apportait avec 
lui le plan-relief de Sainte-Anne. 

Les journaux du temps exaltèrent le succ6s 
cette exposition, où le Canada remporta sept 
dailles d'argent et dix médailles de bronze. 

La Gazette des Campagnes mettait l'accent sur 
les exhibits de Sainte-Anne-de-la-Pocatidre, et 
avec raison, car M. Pilote revint d'Europe avec 
deimV -dAîilles d'argent pour les produits de 
I'Ec griculture et de la Ferme, et unc 
tior ible pour le plan-relief de Sainte 
qui avair artiré tant de visiteurs. 
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Cet article a paru dans .L'Union Amica!e m. novembre 1966. 

Le 29 novembre 1669, François Pollet de la 
Combe Pocatiére, capitaine au régiment de Ca- 
rignan, unissait sa destinée à celle de Marie- 
Anne Juchereau de Saint-Denys. 

L'année suivante, le 18 septembre 1670, son 
beau-père, Nicolas Juchereau de Saint-Denys lui 
octroyait une portion du fief de la Grande Anse. 

Mais Françbis Pollet de la Combe Pocatière 
mourut le 20 mars 1672, et la même année, le 29 
octobre, l'Intendant Jean Talon concéda offici- 
ellement à sa veuve cette portion du fief de la 
Grande Anse, qui fut ainsi érigée en Seigneurie. 

Marie-Anne Juchereau de Saint-Denys s'ins- 
pira de son prénom et du nom de son défunt 
mari pour former le titre de la nouvelle Seigneu- 
rie : Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

D'aucuns sentent leur curiosité piquée par 
ce mot aux origines mystérieuses, La Pocatière, 
et nous tenterons ici une explication. 

François Pollet de la Combe Pocatière était 
originaire du Dauphiné, ancienne province du 
Sud-Est de la France, là, où les Alpes puissantes 
exhaussent ces régions du doux pays de nos 
ancétres. Dans ces contrées montagneuses, les 
petites vallées s'appellent des u combes .. Pour 



sa part, le dictionnaire Littré nous apprend au 
mot a pollet n, que c'est un terme provençal qui 
signifie a poulet W. 

Les Pollet, étant de petite noblesse française, 
ont perpétué ce poulet dans leurs armoiries, qui 
a sont de gueules A un lion passant d'or sur le 
dos duquel est perché un coq de méme. ,, 

Or, au dit Dauphiné, dans l'arrondissement 
de la Tour du Pin, au Nord-Ouest de Grenoble, 
se trouve une localitb nommée a La Pollatibre m, 

dont la forme ancienne était Comba de la 
Pollatery,,, c'est-à-dire, La Combe de la Polla- 
tière, ou la vallée qui appartient aux Pollet. 

II n'y a qu'à ouvrir un dictionnaire genealo- 
gique pour remarquer toutes les variantes que 
le temps impose à la structure des noms. Par 
quelle magie, ou par quelle nécessité, a-t-il dur- 
ci à l'aide d'un * c ,, le doux et joli nom a Pola- 
tière », nous ne le saurons peut-être jamais. Qu'il 
nous suffise pour le moment de connaître I'étroi- 
te parenté qui unit ces deux localités : La Pola- 
tibre, dans I'arrondissement de la Tour du Pin, 
et La Pocatibre, dans le comté de Kamouraska. 

Beaucoup de ces renseignements nous vien- 
nent d'une étude d'Emmanuel de Cathelineau, 
parue dans n Nova Francia », mars-juin 1931, et 
intitulee a Les beaux mariages d'une Canadien- 
ne. ,, Cette Canadienne était la fille de François 
Pollet de la Combe Pocatière et de Marie-Anne 
Juchereau de Saint-Denys. 



Le clergé et l'éducation 

à La Pocatière 





+Cet article a paru dans 8 L'Union Amicale *, f4vrier 1967. 

Une page précédente nous présente la mai- 
son où est né notre fondateur, Messire Charles- 
François Painchaud. C'était le 9 septembre 1782, 
à I'lle-aux-Grues. L'enfant fut ondoyé h la mai- 
son. A I'Age d'un mois et vingt-huit jours, il fut 
baptise sous condition à Cap-St-Ignace, le 7 
novembre 1782, par Messire Jacques Panet, .-CU- 

I 
ré de L'lslet, de Saint-Ignace et des îles voisines. * 
Figure originale, s'il en fut, le curé Panet était 
le frbre de Mgr Bernard-Claude Panet, archeve- 

1 
l que de Québec (1825-1833). 

Ce nouveau-né était predestiné à fonder le 
collhge de Sainte-Annsde-la-Pocatibre. Cons- 
cient des déficiences de l'époque, il vit dans 
l'éducation une nécessité pour ses compatriotes. 
Comment aurait-il pu soupçonner les jugements 
qu'un siécle si différent du sien porterait sur son 
entreprise toute de dévouement. Ne laisse-t-on 
pas entendre que le clergé fut la cause de I'igno- 
rance de notre peuple ? C'est alors qu'il est 
intéressant d'enlever la poussiére sur les archi- 
ves de la procure. Elles sont fort révélatrices, 
impressionnantes meme. Je laisse aux autres 
colléges le soin de publier des documents indé- 
niables. J'écris pour notre seul collége et pour 
notre région. 



Convaincu de la necessite de l'instruction, 
M. Painchaud a fonde un collége. Cette fonda- 
tion n'a pas dO être une cause d'ignorance pour 
notre région l Pour réaliser son idéal, le cure 
Painchaud a tout jeté dans la balance, son 
travail, sa santé, les encouragements A son peu- 
ple, son argent, sa dîme, tout. Les prdtres qui 
vinrent le seconder, consentirent à enseigner et 

éduquer les jeunes gens pour un salaire déri- 
soire de quelques piastres par année. On ins- 
truisait les adolescents à un prix extremement 
bas. Vers 1900, le coQt de la pension et de 
l'enseignement était de $10.00 par mois; plu- 
sieurs jouissaient d'une reduction et ne payaient 
que $8.00 par mois. 

Or, il y avait peu d'argent dans nos cam- 
pagnes, B cette époque. Les cultivateurs, qui 
pratiquaient une culture familiale, payaient le 
compte de leur fils étudiant, en nature : du porc, 
du bœuf, du mouton, parfois de la farine et du 
sucre d'érable. VoilB qui n'est pas commode 
pour payer les comptes d'épiceries, de librairies, 
les salaires, les intéréts, le chauffage, les ta- 
xes, etc. 

Les professionnels jouissaient d'un talent 
particulier pour réclamer des bourses et profiter 
de la générosité d'oncle, de frére, de cousin 
prdtres. Les cures de chaque paroisse etaient 
quemandés A la derniére limite. 

Et tous, professionnels, ouvriers, cultivateurs 
correspondaient sans relache, et demandaient 



des délais. Et ces délais s'étiraient parfois jus- 
qu'à la prescription. 

Pour soutirer à 1'Etat des allocations de 
quelques centaines'de dollars, il fallait composer 
de véritables réquisitoires, qui ne parvenaient pas 
toujours il convaincre. 

Aucune institution ne peut subsister à un 
tel régime. Comment notre collhge a-t-il réussi 
à se maintenir ? Les prêtres enseignaient pres- 
que gratuitement ; les cures sacrifiaient leurs 
économies ; leur testament déversait sur la mai- 
son les quelques centaines de piastres qu'ils a- 
vaient laborieusement épargnées ; mais les fa- 
milles et les familliers soulevaient parfois des 
objections qui rendaient ces successions pénibles 
à réaliser et souvent illusoires. L'abbé Jean Naud, 
qui n'est jamais venu il La Pocatiére, donnait à 
notre Alma Mater tout ce qu'il possédait et disait : 
« Je suis sec comme un os (Naud) B. 

Tout cela est écrit en noir et en blanc dans les 
archives de la procure. La situation se tendait 
de plus en plus. Les terres, qui formaient un 
magnifique et solide patrimoine, étaient hypo- 
théquées à leur valeur, et prévenaient la dépré- 
ciation des obligations et la banqueroute. Mal- 
heureusement, on fit campagne contre Messire 
François Pilote et ses achats de terres, et l'on 
fit perdre le crédit du collége. Réclamations, de- 
mandes de remboursement, protêts s'abattirent 
sur l'institution et la banqueroute devint imrni- 
nente. 
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Le Cardinal Taschereau fit plus que tout 
a ur rétablir le crédit du collège et le 
si ? la 'ruine. II organisa une importante 
sc on, dont le clergé fit les frais en grande 
partie, tant par le montant souscrit que par le 
montant payé. Un ancien élève, négociant à 
l'aise, homme de bien, pére d'un prêtre renommé, 
ami de la maison, écrivit au supérieur une lon- 
9 ! pour lui prouver que le collège était 
1'1 lu clergé et devait être sauvé par lui. 
Une auwe lettre, de M. Pilote celle-là, nous parle 
d'un de nos plus illustres anciens élèves, et ré- 
vèle que c'est le seul laïc qui ait payé sa sous- 
cription en entier. 

Nos Collèges, et nos procureurs en particu- 
lier, ont fait preuve d'une discrétion exemplaire 
sur ce chapitre. Les comptes non payés, les 
cours classiques à crédit, des éléves instruits 
par la générosité d'un curé ou d'un oncle prêtre 
et qui briment le clergé, voilà un sujet où les 
procureurs et les archivistes s'arrêtent à des mé- 
ditations. 

Or, 14 
ngt ans 
!uvre toi 

9 prbtre 
, il peu 
ite sa vi~ 

peut s'être sacrifié à I'Bge de 
vi it ensuite soutenir une bonne 
œ e, il peut pardonner aux ingrats 
et oublier les dons de sa main droite, il reste 
quand mbme un être humain et ne peut demeu- 
rer indifférent à certaines injustices. 

Notre 
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sur, écrasé sous le fardeau, se 
fa I'lsle-aux-Grues, ti l'ombre de 
la rriaison paternelle, sous les dalles de son 



ur qu'or bglise. Et po ie pas erreur sur la. 
cause de sa mort, il mettait la main sur son cœur, 
et disait : C'est la qu'est mon mal. » II avait 
cinquante-cinq ans. 





Éducation adaptée. 

en notre collhge 





(Noter & la r6dadian de a L'Union AmIcak s). 

r La premiére Ecole d'Agriculture au pays, 
fondée par l'abbé Pilote. La maison existe enco- 
re. Elle est habitde aujourd'hui par le Dr Charles 
Richard et M. Pierre Bilodeau, professeur. En 
1912, on construisit un autre édifice en briques, 
agrandi en 1933 et en 1957, sur le site actuel, à 
I'Est de la montagne. En 1962, I'Ecole devenait 
I'lnstitut de Technologie Agricole. » 

« Le numdro de mai 1967 prdsentait en pre- 
mière page la photo de la première Ecole d'Agri- 
culture au pays, fondde par M. Pilote en 1859. 
A ce sujet, notre ami Pierre Brunet, des Archives 
d'Ottawa, nous communique quelques renseigne- 
ments nous apprenant que M. Pilote a eu deux 
précurseurs, meme si les prbjets de ces der- 
niers n'ont pas eu de suite. Rendons à Cdsar 
ce qui est B César : 

a) Un monsieur Schadgetî tenait une Ecole re- 
nommée au Lac Beauport en 1831. 11 y aménagea 
douze chambres et trois grands dortoirs pour 
recevoir des Bléves en agriculture . ... Mals n'a- 
yant pu recevoir de l'aide de la Ldgislature, M. 
Schadgett dut fermer son Ecole dés 1832. 

b) M. Joseph-François Perrault qui a tant fait 
B Québec pour l'instruction, voulut aussi vers le 



m&me temps, établir une ferme modble ou 'une 
Ecole d'agriculture. II acheta un terrain à la 
Petite Riviére, engagea un professeur suisse qui 
enseigna pendant un an; mais, malgré les pro- 
messes de subsides, qui ne vinrent pas, M. Per- 
rault dut abandonner en 1833. (Cf. Pierre-Geor- 
ges Roy : « Toutes petites choses du régime am 
glais Y) 

Qui sait s i  ce ne sont pas ces deux pionniers 
qui donnèrent l'idée B monsieur Pilote ? ». 

'Cet article a paru dan, L'Union Amicale B. mai 1967. 

Le collége de Sainte-Anne a donné beau- 
coup de prêtres, surtout au diocése de Québec. 
Cette réalisation légitimait la fondation de cette 
institution, mais le plan des fondateurs était en- 
core plus vaste. 

En 1842, conscient du retard des Canadiens- 
Français dans le domaine du commerce et des 
affaires, le collége de Sainte-Anne ouvrit un cours 
commercial (cours anglais) paralléle B son cours 
classique. Un grand nombre de professeurs an- 
glais y enseignèrent leur langue maternelle et 
les sciences commerciales. Les O'Grady, Gi- 
blin, Dunn, Duffy, Dowling, Mc Donnell, Mc Gau- 
ran, O'Farrell, Mc Guirck, Campbell, Malone, Mur- 
phy, Kerrigan, Kelly, Gallagher, Cassidy, Connel- 
ly, Watters, O'Donaghue, Hart et autres rivalisè- 
rent de zele et de dévouement avec les prêtres de 
la maison. Quelques-une d'entre eux étaient 
ecclésiastiques. 



En 1859, M. Pilote, apres un voyage en Eu- 
rope, fondait I'Ecole d'Agriculture et transformait 
les terres du collège en Ferme Modele. La mai- 
son, qui existe encore, et qui fut la premibre 
Ecole, abritait une imprimerie, et fut t6moin de 
la publication d'un journal agricole, La Gazette 
des Campagnes. Emile Dumais mit ce journal 
au monde en 1861, et Firmin Proulx en a assuré 
la survivance jusqu'en 1895. 

Dans le domaine des arts et metiers, le 
collége, dès ses débuts, ouvrit un atelier de me- 
nuiserie, où se sont fabriquées des pièces, qui 
existent encore dans notre maison. Egalement, 
un atelier fut monté à I'Ecole d'Agriculture, et les 
6lèves y apprirent quotidiennement le métier si 
pratique de travailler les -morceaux les plus ru- 
dimentaires du roulant agricole. 

Le 2 avril 1876, un Cercle Agricole fut créé 
à Sainte-Anne, et beaucoup d'autres paroisses 
suivirent cet exemple. Puis on rhva de convertir 
la Ferme Modèle en Ferme Expbrimentale, à 
l'avantage de la classe agricole. Ce fut un beau 
projet. Ce fut un projet aussi que le désir d'ou- 
vrir à Sainte-Anne une Ecole Normale, afin de 
former des professeurs qualifiés pour I'ensei- 
gnement primaire. Ces projets furent mis en 
echec, mais ils n'en démontrent pas moins I'ou- 
verture d'esprit de nos prédécesseurs. 

L'émigration exerçait ses ravages dans notre 
jeunesse rurale. L'Episcopat canadien-français 
et nos hommes politiques jetaient le cri d'alarme. 
Y eut-il un endroit où la réponse fut plus prompte 



et plus efficace. Sous la direction de I'abbé 
N.T. Hébert, la Société de L'lslet-Kamouraska 
entreprit l'œuvre gigantesque de coloniser le Sa- 
guenay. Le siège social de cette entreprise 
s'enracina au collbge de Sainte-Anne, et M. Pi- 
lote, qui en devint le président, aprés en avoir 
été le secrétaire, y consacra son temps, sa plume 
et son talent. Plus tard, la Colonisation de l'Abi- 
tibi profitera de l'expérience acquise par le col- 
Iége de Sainte-Anne dans la Colonisation du Sa- 
guenay, et Mgr Auguste Boulet se consacrera & 
cette œuvre méritoire. II sera second6 par ce 
pretre sympathique, que nous avons tous aime 
et admiré, I'abbé Frs-Xavier Jean, plus tard cha- 
noine. Une lettre parvint un jour au collège 
portant comme adresse : u M. I'abbé Tibi (Abi- 
tibi), collège de Sainte-Anne ». L'abbé Jean en 
hérita, et elle lui était destinée. 

L'Ecole d'Agriculture se développait et ray- 
onnait. Son action atteignit la Gaspésie, et 
I'Ecole des PBcheries fut fondée, et le Comman- 
dant Beaugé nous revient ici en mémoire. Le 
Service Social Economique s'employa B former 
les esprits à la technique de la Coopération, et 
à en faire profiter notre région. Malgré mille ac- 
tivités, un professeur de I'Ecole, le regretté M. 
Gonzague Fortin, ressuscitait La Gazette des 
Campagnes. 

An collbge, Mgr Wilfrid Lebon écrivit en deux 
volumes l'Histoire du Collége de Sainte-Anne, et 
fonda La Société Historique de Kamouraska, qui 
est devenue La Société Historique de la Côte-du- 



Sud. Cet organisme s'est développ6 grace au 
travail éclairé et constant de Mgr Lbon Bdlanger 
et de quelques dévoués collaborateurs. Plu- 
sieurs centaines de dossiers, des volumes, des 
collections de journaux, des revues, des docu- 
ments donnent #t notre région une valeur histo- 
rique incontestable. Les archives du collè~ge, 
dont la classification se poursuit, voisinent la So- 
ciété Historique et les deux fraternisent comme 
des jumelles. 

Ces laborieux ouvriers Atant presque tous des 
prhtres, le Sanctuaire de Fatima naquit de leur 
initiative et de leur amour de la Sainte-Vierge. 

Et la vie continue, et une évolution adaptée 
au temps et aux besoins fermente en nos murs. 
Venez voir plut8t. 





Ç'a telkment changé 





'Cet article a paru dons L'Union Amicale s, aobt 1967. 

Le 30 juin 1967, nos bonnes Sœurs de la 
Sainte-Famille ont définitivement quitté le col- 
lbge. 

Les jours precédents, j'avais exhumé des 
Archives le contrat qui liait la Corporation du 
collège de Sainte-Anne et la communauté des 
Petites Sœurs de la Sainte-Famille, puis le docu- 
ment qui relate la Fondation et la mission des 
Sœurs au collége de Sainte-Anne. 

Le 23 août 1905, Sœur Saint-Pierre, supé- 
rieure, Sœurs Saint-Nom-de-Marie, Saint-François- 
Xavier, Marie de l'Espérance, Saint-Adrien, Sain- 
te-Emélie, Sainte-Foye, Sainte-Antonine arrivaient 
au collége ; et le 7 septembre suivant, Sœurs 
Sainte-Augustine-Marie, Saint-Maurice, Saint-Léon 
et Saint-Louis-Albert les rejoignaient. Les huit 
premières venaient de Sherbrooke, les quatre 
autres de Memramcook. A cette époque, il y 
avait au collège 381 élhves, dont 250 pension- 
naires, 22 prêtres et 18 ecclésiastiques ; 37 
élèves de 1'Ecole d'Agriculture prenaient leurs 
repas au collége. Les Sœurs furent de bonnes 
collaboratrices, travaillant A la cuisine, aux réfec- 
toires, A la buanderie, la lingerie, A la sacris- 
tie ; au début, elles faisaient meme les lits dans 
les dortoirs. 



Le 6 août 1916, leur couvent fut incendié en 
mhme temps que l'usine et la boutique à bois. 
C'est alors que les Sœurs commencèrent à dé- 
ménager à travers le coll6ge. Logées d'abord 
dans quatre classes du cours classique, elles 
occupèrent, à la rentrée des élhves, les chambres 
qui servent aujourd'hui d'infirmerie, puis ensuite 
l'annexe. En 1918, elles s'installèrent dans I'ap- 
partement destiné à devenir le réfectoire du 
cours classique. En 1926, elles prirent enfin 
possession du couvent actuel, qui pendant plu- 
sieurs années abrita une quarantaine de Sœurs. 

Tous ces événements défilaient dans mon 
esprit, lorsqu'au moment de leur départ, je me 
suis enquis de leurs impressions; la réponse 
vint sans hésitation : u Ç'a tellement changé ! » 

Cette même réponse, je l'avais déjà entendue, 
une quarantaine d'années plus tôt, de la bouche 
d'un vieillard, qui traduisait ainsi sa résignation, 
son fatalisme devant la mort : u Ç'a tellement 
changé ! Cette affirmation m'avait presque cho- 
qué alors, mais aujourd'hui, je la comprends très 
bien. 

Les Sœurs de la Sainte-Famille sont de- 
meurees soixante-deux ans au collège de Sainte- 
Anne. Dans le même nombre d'années, ceux qui 
me lisent aujourd'hui, ceux qui sont scandalisés 
peut-6tre d'une telle étroitesse, auront presque 
tous eu l'occasion de répéter à peu près les mê- 
mes paroles pour alléger les angoisses du départ, 
et vous les prononcerez probablement, au grand 
scandale des surhommes de l'an 2029. 



S.G. Mgr Paul-Eugdne Roy 

et le 
chanoine Ludger Dumais 





Cet article a paru dans * L'Union Amicale 8 ,  novembre 1967. 

Le 28 février 1925, une forte secousse sis- 
mique ébranle la région et provoque un immense 
émoi dans le collége. Terrassé par sa derniére 
maladie, M. le Chanoine Ludger Dumais ressent 
douloureusement ces soubresauts inaccoutumés. 
Le 14 mars suivant, il rend son Ame B Dieu, 'et 
laisse un grand vide au collége de Sainte-Anne 
et dans le cœur de ses nombreux amis. 

M. le Chanoine Dumais jouissait d'une répu- 
tation bien méritée de professeur émérite et 
d'orateur de renom. Que d'oraisons funèbres 
n'a-t-il pas prononcées B la mémoire de confrbres 
défunts. Nous en conservons soigneusement les 
manuscrits. Mais sa modestie le portait h refuser 
sans cesse les charges honorifiques, ce qui a 
provoqué les deux incidents que je veux relater. 

En avril 1914, I'Archevhque de Quebec, Mgr 
Ls-Nazaire Bégin, accéde aux honneurs de la 
pourpre cardinalice. Le comit6 chargé de prd- 
parer la réception du nouveau Cardinal, B son 
retour de Rome, demande au Supérieur du col- 
Iége de Sainte-Anne, M. Ludger Dumais, de rédi- 
ger et de présenter une adresse B Son Eminence, 
au nom du clergé diocésain. M. Dumais refuse 
cet honneur. 

53 



Mgr Paul-Eughne Roy etait alors évdque 
auxiliaire. II était de six ans et demi l'ah6 du 
Supérieur. L'ancien cure Camille Brochu et ses 
sœurs, cousins des abb6s Roy, attiraient ceux-ci 
à Saint-Denis, la paroisse natale de M. Dumais. 
L'éveque auxiliaire de Québec et le superieur du 
collége de Sainte-Anne se connaissaient donc de 
longue date. 

Aussi Mgr Roy prend-il en main l'affaire de 
l'adresse : « Vous avez tort, écrit-il à M. Dumais, 
de ne pas accepter I'onus et I'honor. On a 
voulu profiter de l'occasion pour mettre en 
vedette le personnel si méritant de nos maisons 
d'éducation. Le choix de Sainte-Anne a paru 
motivé, et fera plaisir à bien du monde. Contre 
ces raisons d'inter& général, vos raisons person- 
nelles ne sauraient prévaloir. D'abord vous ne 
ferez croire à personne que vous n'êtes pas 
aussi capable que les 9/10 du clergé de faire 
une adresse. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* Non vraiment, nous ne pouvons pas nous rési- 
gner à renoncer B vous parce que vous ne seriez 
pas capable ! ! ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

* VOUS le voyez, j'y vais tout droit. J'ai assez 
d'estime pour vous pour me permettre ce procéd6. 
a Dieu vous bénisse et vous inspire. m 

Le Supérieur du collége de Sainte-Anne 
s'exécuta, et sa réussite fut compldte. 

En juin 1914, M. Dumais termine sa sixième 
année de supériorat et des signes évidents lui 



laissent prhvoir sa r44lection pour un troisième 
terme. Constant avec lui-meme, i l  donne sa 
demission comme prêtre du collège de Sainte- 
Anne : * La raison, Bcrit-il, parle ici plus haut 
que le sentiment.. Et comme la goutte d'eau 
qui creuse patiemment la pierre, i l  laisse tomber : 
(u J'affirme que ce n'est pas une fantaisie de cir- 
constance qui me fait donner ma. demission 
pour la quatrième fois. . 

Mgr Roy reprend la plume pour tracer la 
remarquable lettre qui suit : 

« Cher monsieur le Supérieur, 
Vous avez, sans doute, de bonnes raisons 

pour demander votre congé au coll&ge? Je 
crois savoir que vos coll&gues en ont d'excel- 
lentes pour insister auprès de vous afin de vous 
faire accepter un nouveau terme d'office. 

«C'est un gros sacrifice qui vous est de- 
mandé. Le collège, qui vous doit déj8 tant, 
réclame d'avantage. Je ne veux pas vous impor- 
tuner par une insistance déplact5e. Vous me 
pardonnerez cependant de plaider contre vous 
en faveur du collège. 

« Les hommes ne vous reprocheront pas, 
certes, d'avoir menagé votre dévouement, et 
de n'avoir pas fait votre part. Mais Dieu a le 
droit de se montrer plus exigeant que les 
hommes, Lui qui est allé si loin dans la voie 
du sacrifice. Que vous demande-t-il dans les 
circonstances 3 

« Consultez-Le, écoutez-Le . . . et faites ! 



N Je bbnis vos r6flexions, et je prie le Sacré- 
su r  de vous inspirer. s 

M. Ludger Dumais comprenait le français, 
er il accepta un troisieme terme comme supérieur. 

Ceux, qui ont connu Mgr Paul-Eugbne Roy, 
ont ét6 impressionnd par sa taille d'athlbte, et 
ils concedent sans peine qu'il fut un g6ant de 
la parole et de la plume. 

Que ce soit dans le r61e du Supérieur ou dans 
celui de l'administré, l'action d'hommes sem- 
blables est pleine de leçons, en meme temps 
qu'elle engendre l'admiration. 
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* Cet article a pan u dans a 1'1 Union Amic ale S. fCvric 
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récréations ; c'est ce qu'ils ont jamais fait de 
lieux. BB (Bulletin des Recherches Historiques, 
iai 1919, page 153.) 
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Le 14 juillet 1805, le curé Alexis Pinet confie 
à Philippe Long, r, une somme due par 
la fabrique de raska à Pierre-Florent 
Baillargé, sculpte Québec. 

nclu, en 1809, avec la 
fz Louis Quevillon est qua- 
lil rtains travaux de pein- 
ture et ae aorure aans i-église. Le 4 aoOt 1805, 
le )uis Dulongpré, peintre, 
di a Riviére-Ouelle, où ils 
-:yriararii u r i  rriarcrie pour exécuter certains tra- 

sux dans l'église de cette paroisse. Quévillon 
engageait à faire un rétable de l'ordre corinthien, 

"ontinuer la corniche dans les deux longs pans, 
etc ; et Dulongpré, à faire, entre autres ouvrages, 
quatre tableaux de 7 Y2 pieds de haut sur 5 pieds 
de large. Ce Dulongpré, qui aurait fait, parait-il, 
plus de trois mille portraits, est l'auteur d'un 
grand nombre de tableaux de nos églises. (Cf : 
Histoire du Palais é~iscopal de Québec, page 
294.) 

Le 1 113, Pierre-Florent Bail- 
largé est lllvii, =, suil ziseau est ramassé par 
François Baillargé, maître sculpteur, de Québec, 
lequel se fait fort de parachever l'entreprise ina- 
chevée de Pierre-Florent dans l'église de Kamou- 
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raska. II reste faire : a Trois autels bombés, 
trois lampes, deux anges, avec leurs épées fulmi- 
nants, un St-Esprit de quatre à cinq pieds ou à 
la place un Sauveur, un Christ sur le Dais de 
quatre B cinq pieds de haut avec la Sainte-Vierge 
d'un c6té et Saint Jean-Baptiste de l'autre, ou à 
leur place un beau couronnement en sculpture 
qui puisse cacher les crochets, etc., etc. * 

Le 7 novembre 1813, marche entre la Fa- 
brique de Kamouraska et Basil David et David 
Fleuri David, maîtres sculpteurs, de Montréal, B 
l'endroit appelé Saut des R6collets. Dans ce 
marché, il est fait mention d'un atelier apparte- 
nant aux deux David, à I'lle-aux-Coudres. 

Pierre-Florent Baillarge et François Baillar- 
gé seraient fils de Jean Baillargé, menuisier, ma- 
rié à Québec, en 1750. Jean-Joseph, l'aîné de 
ses enfants fut baptisé B Sainte-Anne-de-la-Poca- 
tiere, le 12 mars 1751. (Voir Mgr Tanguay) Le 
parrain de Jean-Joseph fut AnauldJoseph Chaus- 
sat, menuisier, marié à Québec ; lui et Jean 
Baillargé venaient de France. Ils devaient être 
à Sainte-Anne pour quelques entreprises. (Ar- 
chives du coll6ge 142 - XL et XLII.) 

Thomas Baillargé, statuaire renommé au Ca- 
nada, a sculpté un bas-relief pour l'église 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatidre, u Souper d'Em- 
maüs n, qui a mérité à son auteur la visite et les 
félicitations de Lord Dalhousie, un connaisseur 



dans I'art, qui fut gouverneur du Canada, du 19 
juin 1820 au 7 septembre 1828. En 1892, Mgr 
Chs-Ed. Poire a fait des recherches vaines pour 
retrouver le « Souper d'Emmaüs * de Baillargé. 
Deux églises avaient et6 d6molies et recons- 
truites, B Sainte-Anne, depuis la confection de 
cette œuvre artistique. (Archives du college : 
74 - LV.) 

Sous la poussée du progres, I'art statuaire, 
dans nos campagnes, a 6volué. Plus tard, dans 
une de nos églises, on put admirer un saint 
Jean-Baptiste avec une peau de cariole ! Ce 
n'était pas encore I'art abstrait, mais cela ne 
dhnotait-il pas une certaine tendance à verser 
dans la couleur locale ? 



1s canons 



L. p.fi1 canon 

.n ruuo & la cr 



* Cet article a paru dans e L'Union Amicale *, mai 1968. 

A la bénédiction de la première pierre du 
collége, le 2 juillet 1827, un petit canon que I'on 
avait placé sur un roc de la montagne, que I'on 
nomma par la suite u La Roche à Canon m, sou- 
ligna de sa voix éclatante l'événement important. 
II retentit ensuite à toutes les fêtes de la maison, 
jusqu'au 14 juin 1855, alors que Mgr Baillargeon 
bénit la pierre angulaire de l'aile Pilote. La pro- 
digalité des artilleurs, l'ardeur de l'obusier, les 
ravages de la rouille firent éclater le petit canon 
et les morceaux passèrent à quelques pouces de 

II la tête des éléves qui l'entouraient. Le canonnier 
en chef, Alphonse Winter, finissant et qui devint 
pretre, échappa de justesse à la mort. 

Le 4 août 1914, jour de la dbclaration de la 
guerre de l'Angleterre à l'Allemagne, une nou- 
velle piece d'artillerie prenait place sur la Ro- 
che à Canon. C'était un petit canon de bronze, 
qu'un prêtre du collège avait découvert dans la 
boutique d'un maréchal-ferrant, à Sainte-Marie 
de Beauce. On lui avait fait une toilette toute 
neuve à la Fonderie Savoie, et tout pimpant, il 
reçut le nom d'Alonzo. 

Né pour tonner, il fut fidèle à sa mission. 
II fait ses débuts en saluant I'avénement glorieux 



de Benoit XV ; il souligne la visite officielle du 
Lieutenant Gouverneur, l'Honorable P.E. Leblanc ; 
il donne de la voix à toutes les fêtes du Directeur 
et du Supérieur, aux principaux événements de 
la vie collégiale. 

Le 18 juin 1917 , M. Auguste Boulet est élu 
supérieur, et Alonzo clame sa joie, mais il le 
fait un peu haut, et le coup . projette au loin ses 
débris palpitants B. Un intéressant billet du jour- 
nal . Le Devoir ,, termine ainsi le récit de cet 
incident : . On confia B un brancard la d4pouille, 
et un vieux serviteur du collège alla reconduire 
à sa dernière demeure Alonzo, le canon fidèle, 
pendant qu'à quelques pas derrière suivait la 
tête basse et le front pensif celui qui donnait au 
petit canon dans ses plus beaux jours de tri- 
omphe, la poudre explosive et les projectiles. ,, 
Onze ans plus tard, le 17 mai 1928, les bonnes 
Sœurs de la Sainte-Famille placèrent, sur la ta- 
ble d'honneur au réfectoire des prêtres, Alonzo 
qu'elles avaient fait revivre dans la p%te et le 
sucre à la crème. C'étaient les Noces d'argent 
sacerdotales de M. l'abbé Hector Fillon. Ce 
gateau concrétisait l'amitié taquine des confrères 
à l'endroit de l'artilleur d'Alonzo. 

Grace à l'initiative du docteur Alexis Déry, 
de Québec, et de quelques anciens élèves, le 
collège possède aujourd'hui, pour remplacer A- 
lonzo, deux magnifiques canons de marine, en 
bronze fin, pesant 600 livres chacun. Voici les 
details qui les concernent, et qui sont énumérés 



dans une le D6ry à Mgr Wilfrid 
Lebon : 
a Ces canons de marine furent coulés en Angle- 
terre, sur les ordres de l'Amirauté, vers 1800. 

En 1804, ils furent expédiés en Canada et ins- 
tallés sur le a Rescue u. 
a Durant la campagne de 1812, ils firent feu sur 
le lac Ontario, sous le général Brock. 
a Durant la campagne de 1837, ils firent feu sur 
nos gens. 
a Puis ils furent expédiés à Québec et installés 
à bord du garde-côte a La Canadienne B. 
a Ils donnèrent la chasse aux contrebandiers de 
jadis it nombre d'années, de Québec à 
Sain1 de Miquelon. 
a RAiiioiaiias à bord du a Bearenhead », patrouil- 
leur temporaire dans notre Golfe. 
a En dernier lieu, à bord du a Princess », qui les 
remplace par des canons plus modernes, en 
1914. » 

Ils arrivèrent au collhge de Sainte-Anne, le 11 
mai 1923. 

Plus tard, le généreux docteur Déry fera ca- 
deau au collége d'un autre canon, petit et a tout 
mignon m. II s'appellera a Le petit Alexis u. 

pendar 
t-Pierre 
1 i i i A - I l L -  

docteur 





Au temps des troubles 





' Cet article a paru dans a L'Union Amicale s, août 1968. 

Le notaire Stanislas Vallée épousa Louise 
Fréchette, de Montmagny, et s'établit à Sainte- 
Scholastique, où son épouse lui donna son pre- 
mier fils, en septembre 1837. Elle avait quinze 
ans. 

Le notaire participait aux troubles, et il était 
dans le camp des patriotes, lorsque les troupes 
anglaises incendierent Sainte-Scholastique. Mme 
Vallée était dans sa demeure avec une vieille ser- 
vante irlandaise et son fils, Achille, qui n'avait 
pas trois mois. Devant les supplications et la 
jeunesse de Mme Vallée, l'officier anglais, char- 
g6 d'expulser les habitants de leur demeure, hé- 
sita un moment ; mais fidèle à sa consigne, il 
fit sortir les deux femmes et l'enfant. La ser- 
vante dévouée fit asseoir Mme Vallée sur une 
botte de paille humide, au milieu d'un champ. 
Celle-ci portait son bébé dans ses bras. Transie 
de froid, car on était à la mi-décembre, les yeux 
pleins de larmes, elle regarda brûler sa maison. 
La vieille servante parvint à lui trouver un abri 
précaire, puis courageusement, elle se dirigea 
vers le camp des patriotes, où elle réussit à pé- 
nétrer. Le récit qu'elle fit à son maître le décida 
à quitter ses compagnons d'armes et à organiser 



la fuite de sa famille vers Montmagny, la rési- 
dence de ses beaux-parents. 

Lorsqu'ils atteignirent Trois-Rivihres, la villt 
etait remplie de troupes, et le notaire Vallée fail, 
lit Atre arreté trois ou quatre fois. C'est alors 
que le postillon des malles anglaises lui portz 
secours, ce qui lui permit de se rendre à Québec 
puis à Montmagny, où Sir Pascal Taché lui trou- 
va une cachette sQre. Quelques jours plus tard 
la vieille Irlandaise parvint à Saint-Thomas avec 
sa maîtresse et le jeune Achille. Ils se retirérent 
chez les parents de cette dernière. Comme il 
y avait plusieurs réfugiés à Montmagny, des sol- 
dats vinrent y faire des fouilles, mais ils ne dé. 
couvrirent personne. Aprés la proclamation dr 
l'amnistie, le notaire Vallée se fixa à Saint-Tho- 
mas avec sa famille et y pratiqua sa profession. 

Montmagny a toujours fourni un fort contin- 
gent d'élèves au collège de Sainte-Anne. Beau- 
coup d'entre eux ont brillé, tant au collége quc 
dans la vie. Ce fut donc vers Sainte-Anne qut 
se dirigea le jeune Achille Vallée, en 1851. 1 
termina son cours en 1859 et devint pretre. Sor 
frère Pamphile étudia aussi à Sainte-Anne, dc 
1860 à 1869 ; il pratiqua le droit et devint juge 
Et c'est ainsi que les troubles de 1837-38 nous 
ont valu des élèves remarquables. 

A la page 67 de l'annuaire de 1909-1910, Ir 
biographie de M. Achille Vallée est due à la plume 
de M. le Chanoine Ludger Dumais, qui s'est ins. 
piré de trois lettres que nous possédons dans 



rios archives : celle ue I avuw Luçian ua! 

(Dumais, 135 - XXXVII.), celle de Mgr Antc 
Gauvreau (Dumais, 135-XL), et celle du ji 
Pamphile Vall&e, de Roberval (Dumais, 135 
XLI). La notice biographique de l'annuaire a 
reproduite en partie par Mgr Wilfrid Lebon, d 
son premier volume de l'Histoire du Collège 
la page 514. 

- 
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avire ire 





C.t article a paru dans a L'Union Amicale S. f6vrier 1W9. 

Je m'empresse de vous transmettre la lé- 
gende au sujet du petit vaisseau en ivoire que 
M. Painchaud a laissé à son cher collége. 

Cet Blégant et delicat blitiment est le fruit 
de trois ou quatre annees de veilles et de tra- 
vaux d'un Français refugib à Londres par suite 
de la R6volution de 1789. Ce Français que quel- 
ques-uns m'ont dit Atre un noble, d'autres un 
prêtre, donnait des leçons dans les familles, le 
jour, et le soir s'occupait à construire ce petit 
chef-d'œuvre. Lorsqu'il l'eut terminé, il le vendit 
à un capitaine de vaisseau qui l'apporta en Ca- 
nada, esperant en tirer bon parti ; mais ayant 
éprouve naufrage, ils (sic) eurent à souffrir de la 
faim dans la traversde et furent obliges de pren- 
dre terre en diffbrents endroits, en remontant le 
fleuve. Le vent contraire et le manque de pro- 
visions le forcbrent encore à demander des co- 
mestibles chez M. de Borniol, cure alors à Saint- 
Laurent, Ile d'Orléans. Ce brave levite I'accueil- 
lit avec hospitalite, I'hebergea plusieurs jours et 
lui offrit quelques effets pour subvenir aux pre- 
miers besoins. Le Capitaine reconnaissant des 
honnétes procéd6s du prêtre lui fit cadeau du 
petit vaisseau. 



« Vers 1816, le méme capitaine de vaisseau 
revint encore au Canada et ayant conservé un 
souvenir affectueux de la courtoisie de M. le 
curé de Saint-Laurent, lui offrit de nouveau un 
autre batiment en miniature presque semblable 
au premier, et M. Borniol alla en faire l'offrande 
à I'Evêque de Québec, Mgr Plessis, qui le plaça 
dans sa chambre de réception où il fut exposé 
aux regards des visiteurs jusqu'en 1822, où il le 
donna à M. Painchaud. 

« Voilà la légende que la chronique me four- 
nit au sujet de ce petit bijou précieux par la ma- 
tière employée à sa confection, mais plus encore 
par la main qui l'a légué. 

« Vers 1834, un jeune chat brisa, pendant 
la nuit, une des vitres de la niche qui le'contient, 
se prit à jouer avec les cordes, à monter, à des- 
cendre en grimpant dans les cordages et fit as- 
sez grand 'dégât. w (Pilote, ICLXXXIV.) 

Cette lettre intéressante fut écrite, le 12 
avril 1842, à M. Pilote, par I'abb6 Louis-Edouard 
Bois, alors vicaire B Saint-Jean-Port-Joli. Louis- 
Edouard Bois vint au college de Sainte-Anne, à 
la première entrée, en octobre 1829. 11 était 
finissant en juillet 1832. Il enseigna trois ans 
comme séminariste, et fut ordonné à Qu6bec, le 
8 octobre 1837. 11 fut un archéologue distingué 
et compilateur de plusieurs ouvrages historiques 
sur le Canada. II décéda à Maskinongé, le 9 
juillet 1889. (Note de l'abbé J.B.A. Auclair.) 



En 1937, M. Edmond Lecouvie, de Québec, 
a réparé en cent cinq jours de patient labeur ce 
petit navire fait de deux cents pièces d'ivoire. 

u Le navire a trois ponts, trois mâts et 114 
canons. La coque mesure 19 pouces et l'espace 
compris entre la quille et I'extrémitd des mats 
mesure 31 pouces. Le bau mesure 4 pouces, 
et la profondeur du vaisseau est aussi de 4 pou- 
ces. La coque est faite de chêne britannique 
dpais de un huitième de pouce et couvert de pe- 
tites sections d'ivoire épaisses de un vingt-deuxiè- 
me de pouce, assemblées au moyen de clous de 
cuivre faits à la main. 

« Le navire est complètement équipé. II 
a trois rangées de canons, tous faits à la main ; 
des cordages avec poulies d'ivoire, des lucarnes, 
des escaliers, des barils à eau, une cloche, des 
lisqes de rabattue, des chaloupes de sauvetage, 
le tout en ivoire ; une statue de Viking sculptée 
dans un seul morceau d'ivoire et placée à la 
proue; une poupe également sculptée dans 
l'ivoire ; la voilure est faite de fils de soie et de 
cheveux. » 

(spicilèges : Volume 1937-41 .) 

Ce bijou est une des pièces les plus pré- 
cieuses de notre musée collégial', où il fait I'ad- 
miration de nombreux visiteurs. 


