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Q imenît 'e: Nomisponr dleteuariiit d'E&ninmu t.tomir

.layisle u tr C itirsaete i aitv aux

tr'lîei.iti- n'iere:uentioîalir i rîît mi dptmaePeui

U Ni ritî-a g lf t- Ete i fo tit iti mder.e esitîire

tr Alorub«e, pou e 'anner le cure et i-eîe,Ui iSe~lti gavé1-OIr ti 1W NLI bft5f u tcillt

(Id« tui re t et r laui qItAi l;i enn cn. -t de e -

et 'ierei tîîol' luts rle lte inParit lnut roromtetnct m

Je. 4,11. e-Irttevutre ler Sans a t1t i V i: l deles de,
;; e ep--ur itone c 'e il Ile-'esnctitdehr

S uand j'ild pris flor devoir la uti Poée,
lIray du(e mla lâche après l'avoir chloisie

hi m'accusant d'obéir àl Porgileil.
Un bras plus fort que moi in'a fait franchir le seu

Alors, pour ote doniner le coutage et isumille,
a'i grav votre nom siur lit base rutoP e.

()tilon père v et j veux qu'à sotn cursnnement
Juiî:uvre, auioirdIllti, le porte inscrit plus digtiment
Atveux uIle votre front, dans sa verte vieillesse,.

Soi ntoulr d'lionneurs comme il l'est de tendr
Si faISP'Irai dJ'abord, loin du11 chemltin.banaul,
A porter haut mroi c u ir tndu vero lPideal,

C'est par votre sang pur deti uit levain lrdide
Par vous, par votre nom l t nt ertu in guid (,
Jamais sous votre toit aut destin résigné,

Jamanis uni vit calcul [l ne åfat enseignE;
otime tit temp tus aïeux près du foyer austère

J'al vul bri-iller l'honneur, pénate hi(rt-.dýitaire ;
Je Vous ai %-u narcher, en quittant mon berceau l
Vers0 cette fleur dit bien ilui so nomme le beau.

Cioth qiiooi, malgr le Is venits et lit temlpÛte,
!non pò Ilr e fuls et veux rester p ante,

J suis sans fol espoir je sens l'inftrmnié
D'un esprit inégal aI ce qu'ilI a tent i

Et w: ji- etî pa I a s ton ròve fragile,
ttri dui rotze a 1m10tn uv d argtle

« lt t lî I i mortel lia briser l des deInl,
P I&I: Jecsa rs reste ën mon chlemin.

J1 :ugtii j - n i tia uté r ttu i su cce e faîcilit,
Le viilg:air-, oit vrati beau, par orgueil indocile

Jtnaisle rire impur n'eut Pécho dans mes chalnts.
Libre du-s pasiois et dos instinets méchants.
.Ma ituje a tréquenté la région seremne
t I àlgugust% raion liotite en loivernme

Spris, hà la uteur oit vous pveiorté,
Le enit' ardent lit biet i île la vérité
Xii vu de elit-I our, le quel respîect immense,
Vous avai entouré votre noble scietace,
E nt ia l'art que je sers, avec unti soin jaloux,
J rdi é lIî tierté que je tenis le vous.

Aiti je veux vous suivre l Et, sur les mêmes voies,
Marcher tiatun 't, dans les pleurs out les joies.

l-garé dans ce siècle, entre ses dieux croilatts
h vais où j'aperçois briller vos cheveux blancs.

Toujours dans votre foi, ferme comme la roche,
Je vous ai vit debout, sans peur et sans reproche
Jainis iau vent du jour, sous le commun niveau
Votre fidle main t'iltiiesa son drapeaiu
Jamttais lititloti, doit chactn suit les ondes,
Ne vous lit dlevier dans ses courants inttondes

Quian il fallut céder une part it vainqueur,
ts avesais iléchirr lotit livré, fors l'honneur t

Autsi lur que l'acier des antiques artires,
Vutre emur ignora lia haine et les murmures
Fier en face ii sort. mais combattant loyal,

Vous ni'aivy. jamais eit dt enis ate le mal

En ce temps ctiîmriique et le foi périssable,
Ileureux le tils qui, lias le fonîder sur lc sale,
Trotve encor chez les siens un immobile atel,
Et tnarhel. lit C larté le l'hontneur paternel

Je reviens4, à mon père, a nos dieux domstiqtiuets
,Tai suit le dernier mot île ces triblitis my lustiIj
Qui, proclatmant les fils meilleurs que les aïeux,

réheItt u age d'r où les h1ottttmîes stnt dieux.
C'est ,erreir de ce siècle : elle est déjà pume:
Je n'ai vit le progrès que dats ltignomuimtne,
Et nttends rien, pour fruit des aiges qui naîtront,

Que des lontes de plis i porter sut le irotnt.

Quel hoite do nos jours, hésitant sur sa route,
S'il évita l'errettr 'aa pas connu le loute?
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Oîr. il estudiis ce doute un 1 tari jouri sur,
At sdi doux <jue tacl a qui porte un nom jar
Cest d è1re en tis les le mîtemp, nialheureux ou r et

le ldèle Soldat du drapeau de son père;
Et d'iippretdre de lui, pour supremte leçoi,

A poter nobtlemuenlt son nIodeste étsson

Ciest par Jet que je veu\, dane na fti solid',
Yous marquer in tendrese ô mo un pue ô io aie
Et vous rendre mou culte anii i qu'il voi et tht,

Et tel qu'à mon aieul votre ieour la re-înlt.
,le xuq, d qt uesIII nous a uttolit iden coInnatr
Qu'ils snteiîltî so dtoir pur modèle et lour meître,
Qu ils Ourlent dltns le euut', toutr touîverain trisor,
Leurs deveîîr5 de vous écrit en dloVe

ls apprendront de mQi votre jeummoe aus e
Ariente à conquérir n a sa-va ti;t ii*ter',

Tou entiee la travail tu déévnt tt n t

Odnrat des le uititn leî rui t de i' 1e utù r.
Ils saurontt u'orlielUt des em; ètes civilw
Qui laiierettaans c u t ut mu us éw-
A cet â e où le cet r port' 'i lui san danrg t.
Etifant ian potcteur. Vu- ne 't ge'
Vous nivez, jeiine 5Ig. aIttt.ntItx de 'éutn t',

Du pC're qu ii t pris a int e
Voun avez fièremteut 1avé de net stu:r t

Lt paIlint de votre mure t celuii de Vos sett:r-
Et þtendait ces longs jours, fierie en C-i doibl e

Votre nme aix doctes fleutr apirait atn . çlc-
Et du noble savoir dont é a; . t i
out:ý1forciez ;OýS 1are 1ý à vous çéder e xý

ut ojotr isi Or ant, co tîroutitt iîtnîloiet
Les travaux du enseur et les t-oteis d r ,,,

You:G rez, nbtri dlte: fücn-dè mmeut.g u
Nourri deseir. 4urennsTobet ouilugé des n x,

Et moi, j'a; proené itn ecfne 'tel
Vos sérieux labeurs f'rent trop loutrd-' ptur t-

e fartceau dont un ilN devait vois urranChir,
vout l'ae,. soutei tout seul et s ntisléellir

C'est par vols que nta tts t; raspr d aewttn
Put attenlre en revant ses mtiS.as ajournées
O mon J're I et vous seul dat vos mtsleihirr

Mtvez fth les loisirs Woù fIeurirentt tmes ver.

A chlcnti dle mes file, avec le ntotmi quiil prit,
toitnije avoir transis votre àme doce et ln y t

A vos côtésq e Die letr fse, lnguttetet
Voir votre fils docile il votre enseignement

eseç s r qtt'ilspprtenet -us ces
le respect e iutix Source de la saril e ;

Qutils reçoiveut de voust la raisn et le tcrur,
lYun esprit large et droit la serete vtgtwtr

Surtout ce vieil iontr, riiltee pu wmmun
Par qui Pihomtie est toujours pI ta utîtti t neo lt forrtanw

Un qtuel siècle fittîl grttnthîrot ces ttif1tý, ?
Quels orittsirvll îtiu, aletr et Citîltut
Les lois, les m ,leir m arIs, riei de grand ie nout ir
Je vois mîton ter a flots tout ce qutte je déteste
Nous, da moin, il nOUs ft nu nu reset pro tt,
Rondre un eul te strme a nu tietx iqui H-a t tt
ù mon lire 1 je vientt, jtytthiui ! Itere dernier,
Me ranger avec vous sotts 'tantique btannière

Les plts jeune de cur soit en leS ttax ;
ans le monde nouveau les hotmmetittisCent tlt

Nous l résistots aui temips :itle à litistoir,
D*tmt sicrel stans onui'r rettarcdutt la victri

iec vntt rester so-memn e et noblettent fittir,
Que riet nacrilier a ce vil aveir.
Je vettx dresser ties Cls àl de-s ltties reile
Qttils jtVnt au vrai poidl eur tenipa t saerv
Et, malgré le Courant dtes esprits nu5t--iE
Qtîils suivent les sentiera cie vous ave suiv
Qmils lòglîent à lour fils le die de vtre culte
Et, qutnd lu Monde üentier lui iettera 'itîsttl e,
Qutun dernier dfeneur, issude voire ritug,
Veille sur ses débris, fidele et frùmisuln 1

Recevez toie ce l L en etx ph Wn tm
O mon pro, lhonneur de votre noti dli vivre.
Puissiez-vous, die longs jotrs, régnant sur la xnmiso tt
Dilsp-tnserNa culture tl letr june rai ,

Pur ormr daüti «I ct-r tt tatg de lb r, t c
' re q t l ic e r1l ci ttltn s t
I7rý vilant ,mr vo a , utni mlour ýIvrnio1
S i oi pri..; de Diein tot an g n, tett'-L

Ou ti. tou iour. t t'iv n s Iium d t t
E n'-te tit - nc N -oit o i i e l etir.

Qua d je î--tr t- t ri o t ra tilt t -ta t t ltîttt-.

Ils tnge-ttit tu t r a r t turts %tt l
aMure osP n n4 j u

ud q i u ut i et l ai ii i.

Ct- t't t utthiu do e j l qu ri iut r.
lu s tai >in inert no ' ' lre rv, '

QIu' !Il. pnésid enc o ; r o;s rerdre, nl uu
tbihsfls mli'u ork tt:r It ouIlur

tlpt lui i e t t t 11oi- rti 'tnt
Q;Ie fing:e ur vdlie e -i! iue o

hîtgto tîtîiiîî .-.- \létu> (brute

t 1pouis l:otlit enctlt re ; e tt' u tti i tt tt
y dmis leulrtiitre il,, ill

Va, reira d v nor le foyer do m '1in10!
M~ de ré l'rpi aun bru

Le PJ m> s e! q1 l r l t t't s o'
t t r ae-s ll tir U lun i.-I attîtlen , ltt i
Quanldello mrlabion Kittnt hal hm ri
Quzand nousmoi Mi tide tt

'vrîti t 0i, lui rom; de i ti t c t 1t tt

l' r e ntl d iti î de e re n u l ot

tili p p ri t'ir et t una ontorp lc ti t
n e n nlt ie à ur t n

Il deinlgi fin vol 'eu 2 i

fe. t t'ttiti Ii technmî pl i t r port ttit hIt ittIle Oi

El d a d 1 c o et 1ro iI dui nnai Co a

oum Ilon' de l oi s d-ee-m til bottat i dets a I 'A r e rnteîl ft

o s' noti m derq rt i rlu ' sei 1rîtei

Ltltl. u 11 lie W st 'acc d ' Ft m cied tt r

P a ln i P ulirpl denver de jarr M. r le N..l;Nom

por - uit al cette m aaioen 6mende monae eµd derw ev l: pro a d'l
Ph ipp le//r i Llft h éie, ( e io :dep aès iv as
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rol Ce4 deriers vaiaient un quart du Plus. I l avait etiume .e3 rie( pr riede tmand nnng), petite monnaie anlaise, autre-
donkrs fulou.ain ou fol::a. ledcstra-.r riinnoi.. les dcientrsoi- fois lartiOI aujoundolhui rdevret. qui représernte un den3ier bterling
toie Lt's deniers d g ros, moile de opiit qui Valait lt sar i a';I V pou ù ru n decime de France (9 centimie), il cri faut

métiniè d'io sou; les deiers de pe d d e tre rid ( ros '21 N pour air le '2che lin g. u des -ouIs du penny est le h alfpenny
~ we, <ee Ou 7nre souly'ent anssi Il 3nom de lemnier ohue il m l ipenv o lfahing, quartde dpey.

îun! rnalr- dur '.on les lois do la titisime e, il l luit elr!i. vient du Mut saxon hasterlitg, homme d le t
nonrliIe deu //orin. Lo mot demsf S*t ezrremplu'ait eorei.' polir îep ni iat egne dé dt Je Néeîandasis giurimnt employéó à

taudefinthret dd Pargent p:n e rappro h ent iu n3omc lueI i m. 33 in , on appliqIua leur non aux pieces de monnaies
te q/i3 1nra1i donren Capital por obtenîrit deier l i1 availlaienui

e ti73- une rté t ; aini, prter au dnif r ring t, v'était ree - i, rmai d'or vn a e aux F.tats-Unis d'Amérique, ainsi
voir lui denier dinterêt pour 20 deniie de capital préé ; préter au 1 nn1 -3 e iple pore e is l e d'un sut. L'aigle de 5 dol-

r ' i.. t dw 333 r 13 il. e i'étnit3 rte'o vir 0 3'it iv i ''i 3. 3dto7d1u 3'3133s d a 33r33re Iuia ;lieir di;r.au d, ie h:t 'ti ieotu ier Pour 10, pom a Z' %7,ae o centana du la Awnnaie lançase; Le
S ier- Mióé: ;e dhonier ringt repr3nte W l lur <'ou . e.7 idIob S e vlaut 55 fme '-'0 centim3es. Le demi-aigle i3 2 M-

!0 eIhan .légal un Franc. 1our d er entain" -mmw he . 3 an) MVceuime, Dollar (eorruption d Pallemand
ves pont tNeS, impigils, droit, d- tout nir tels Iue lh cn //r na. aHviland dahkt r), monnaie arent de EtaUs- unis,

eir 1os denier d Juroi ws d ei rs royuir.f, le d",n rie' d % ) 5l a f;t3.-1 l'e rintirimes : le dii'î-dollar drai3enirt vau3t 3 2 fraies
(3rr (onirbutirn qîui Cbhiaqit ealuif tai lle à Payer :m i centi 'e h o 33au I re 35e : entime. 10 dollars ronnent

rr trois d3iers par ar): le derr'r-Sf/. Jierre ou Jtoîes3t fnpî- lo c do <tl r. Dei <qree années (rr fait de simples
n établic [lour la première foit e Amgliterro en 10, pour ire dol or 3ii -10d doub3le dollars Les pices d'areeit

reioer140 au pape co 0 cotirand3le ucm3 re'3 evan3e7, qt depuit 33:ir- ge k 4:n o3 3 diiim du doliar, le hil/f-die,
ouî ie vn Frane en Alleragne. ele) En tenine dnLe< <I il ' ehrellin: au Etats-Unis d'Airménique

nqaVar'3 on 3nel3 îrîr denîif'r de poidc,'t ilt sirjit]dilment d 21r v <arlo n 's l-o Ile York aeling compar ave Ja
î1.ln3.o Du la 785èie paitio dit kilograine . 3nier duefn on de mnuai ha1 frança;is i î'lenm Painte schielini31 vaiu I franc
'i' le d e 7 pureté Lle nrt, cu3 plus v3ii7e3imt; e mie t I.' 31 !n;a ç enimse) désigne la Centiéie partie d

p:Iie' di. tintii m 133eIl330 dans tme qt1î3rî Warent quejumlli3e 3 au"n ;r veinnlnes de in monnaie française.

pýî'< -13 po3e loi, divisèe en 12 lriies e le. i)a lie<3pt'. e L * i s menibC je Pl.Wîiation Américaine polir pavait-
3rt 3r noer e'la bmotion qu'on lm put payr etictiVm ent3 iret do Ia co dit, un parat d rle la monnaie des Eis-Unis,

q vec u 3eTieèc de mIloIranie ]lt'- forte el gu; profit à celui qui q gn le ni't <tOtr 13 rié d ui mV'! erriI Eidolm, idole, or a ;
irtaý 1it ýj itnin eentinjus rüc peuvent nu ayer sin avec un irar iq gn commne lus reomns e n rW M es dA"les temple ell%

3i3333"(Mt n333 pu<. Cnts, q<3i 333''-t pais 33371, ' <'* <Li.î il.''3 <333333, <c l rîry e<u .r9 cntmptetnonpa cateqti n t ar raçai ualsanaY parriaint l'étampo bu lImage &i la d&ivn ce qui étnt nme
130 JCît' p;'atr qu'avec linre pisre, le veeim33e Oi h,' dernlr- farntie la pu3 duerhrrai po' idde, h piè'e de n3onnaie si

ee3ntin, f3ii /uri fei cei tîe jo'. tet ut 31 , Gibbone il net pas è<3nnant que un aussi
Autrefois, on appelilit dnieri Dieú une légère Contributonrbution qui gran ombre ie, nos conieitoyern adorent le dol/ar, Pido/k ricviennero

'1< Payait sur tus as ichéo nu eng neiens, pour être emploée et imdrne. Que e A ne Citoyen de M.\. Gibiois fas,-ent di dollar
rpo'l13La te3 i pi3x et rion:3 au7 (uem etde pauvres. Plh. leur id'o se en p ible eje na mnêe pas de peaso à lu croii

as Mn pióda une partie de cettl taxe pour les réparations des ma- es in 'i 't p <3<1 'rmis de nie pas croire qu r'Eidolonl soit Plétyno-
p yut e lméeeba3ées - Ajourd'hui, on entend pr denier à Dieu kgi% du mt doi!<. Au lieu d'aller chercher IPariginre primntive

a pièce d'argent gu'il est dh'eae de intier ani conciCerige n 3 ce mot c'les Gree W euest-il pas plus ratione lu la déconviir
louison lo n'3n ln isii qu'au drndmestiqure qu' ont er arrêter ; clez les' Allemwanlds., qui ont vilové aux Etats-Unis une partie du

vitte pièce ti'arnt tint licu de contrat entre les parties et, pasé rplus de leur puilation
d riai: dû vingt-quatre here Penagement dont il est le signe Le thial'<a qui a formé le mot dollar,' est une 7nonnaie d'argent

co1nidie cot me définitif. La qialité d denier ( Dieu varie usite dans pl rrties dLe 1A llemnitzue1 , nlota3rmment en Prc-
cl'nîPiortance des locations. et en $a1. Le tler, se livise un 20 roautrefois en3 2dl. Sa

Los panllipales mionnaies de. anoires poimesIa ont ,En nd vakliriie sielonj les þasen Prusse. il vaut 3 francýs 72 ventine.s,
ter, la Guinée, le Souvedr la Crnvonne, le SIlhellin , le PeCv <n SI e axea 3rs 910 ce3ntimes. Ei Autriche il prendel le nom de

el) Ai'ele, le Sou verain, le Docat, le liislale, le Flo3in, le ri ir , Reiscisth r (h/r < oyl:l). dont nous avons fait le molet Risdale,
ur en Danemarck, le Chrtien, le )uen W le Iî-dale, le lai'k :on I'tit. rd n n appeo u3 u d'empire, n ù" Iou Un mpria la

an fil, 1a Pistole, le DNblon, la Piastre, le léal Dars le- valeur de 'eî monnaie se rapproche beaucoupde la pice de .5
E Roi m llirnain31, la Pistole, le Seguit. lEe i Paolo, la Ravoque frae, mnomnie françai . Elle e m einployée Comme monnaie

a13Fas-nis, l'Aigle le D3oulble-igle, le )ollar <n Ilol1nute réelle, on commet ponn iae de coipt:, (ants la plupart des Eats
le DMcale yper. le Florine ULnto3373n3. le ruinne1 . Nap îles Gennañignes.nornment en Aihed33 en Bavière, en Saxo, et
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se compliqua de diverses mesures Persannes ou Egyptiennes, qui
leur otèrent sa simplicité primitive.

Les Romains adoptèrent pour mesures le système duodécimal:
l'unité (as) fut, de quelque objet qu'il s'agit, divisée en 12 pa.ities
ou onces, subdivisibles elles-mêmes en 24 autres. Pour les lon-
gueurs, l'as ou unité est le pied, pes, 0,295, divisé en 12 pouces ;
pour les surfaces, l'as est lejugerum, 2515 mètres carrés; pour les
volumes, c'est le conge, 3,22 litres, divisé en 12 hemines ou 288
ligules; le quadrantal, ou pied cube, répond au métrélès des Grecs,
l'amehore en est les trois quarts; l'urne la moitié; le conge le
huitieme. Le pied carré (pes quadratus) valait 0, m 0 873; lac-
tus quadralus, ou arepennis (arpent), valait 1257 mètres 53 centi-
mètres; la mesure itinéraire était le mille, qui valait 1476 mètres
26 millimètres, ou 25 arpents 2 perches et 14 pieds du Canada; la
lieue (leuca) gauloise valait 2216 mètres 35 centimètres, qui valait
37 arpents 9 perches du Canada.

Mesures Modernes.

En France, avant l'établissement du système métrique, le plus
grand arbitraire régnait parmi les mesures; elles variaient d'une
province à lautre, et souvent le même nom représentait des mesures
différentes. Je n'indiquerai que les principales, c'étaient: pour
les longueurs, le pied-de-roi, 0 m 323, divisé en 12 pouces, subdi-
visés eux-mêmes en 12 lignes; la toise, qui valait 6 pieds, et
l'aune 3 pieds 7 pouces. Pour l'arpentage, la perche, qui valait
18 à 28 pieds; l'arpent, 100 perches carrées; l'acre, le journal, la
septrée, etc. Pour les bois de chauffage, la corde (4 stères), la
voie ou demi-corde. Pour les grains, le muid, dont les subdivi-
sions étaient le setier, la mine ou minot, le boisseau et le litron.
Pour les vins, le muid, qui se subdivisait, à Paris, en 36 veltes, la
velte en 8 pintes, la pinte en 2 chopines, et celle-ci en 2 demi-
setiers ou 4 poissons; la queue, le poinçon, la botte, le tonneau, la
pièce, la barrique, la pipe ou bussard, etc. Aujourd'hui un système
uniforme a remplacé toutes ces mesures; il se compose du mètre,
de l'acre, du Ftere, du litre, avec leurs multiples et leurs sous-mul-
tiples.

En Angleterre, les principales mesures linéaires sont le yard, 0
m 914, subdivisé en 3 pieds (feet), ou 36 pouces (inches); 5à yards
font un pole; 40 poles, un furlong; 8 furlongs, un mille (1609
mètres 30 centimetres); 3 milles, une lieue (league). Pour les
tissus, le yard se divise en 4 quarters, et le quarter en 4 nails (0
m 057 millimètres). 5 quarters font l'aune anglaise (1 m 143).
L'acre (4046 mètres carrés 665) est la principale mesure agraire ;
il vaut 4 roods, et le rood 40 poles carrés. Les mesures pour les
liquides sont: La pinte (pint), le gallon (41 litres environ), !e ron-
delet 18 gallons, le puncheon 83 gallons (10 hectolitres environ);
le butt 126 gallons, le tun 252 gallons (10 hectolitres environ). Il
faut y ajouter, pour les grains, le peck 2 ga 'ons, le bushel 8 gal-
lons (35 lit.) ; le quarter 64 gallons, le wey, uu load 5 quarters, le
last 2 weys (plus de 98 hectolitres).

En Hollande, en Belgique, en Suisse, dans les Etats Sardes, on
se sert du système métrique français, les noms seulement sont
changés.

En Espagne, les mesures usités sont le pied, qui égale 0 m 282
millimètres; la vare, ou aune, 3 pieds ; P'estado, ou toise, qui en
vaut 6; lepasso, 5 pieds ; l'estadale, 11 pieds; lafanegade, égale
à 500 estadales carrées.

Eti Autriche, le pied (fuss) égale 0 m 316 millimètres ; l'aune
égale 0 m 779 millimètres.

En Prusse, le pied (12 pouces) est de 0 in 314 millimètres ;
l'aune de 0 m 667 millimètres; la perche (ruthe), de 12 pieds ; le
grand arpent ou acre (morgen acker), de 400 perches; le petit ar-
pent, de 180 pieds; la charrue (hufe), de 30 arpents.

Le Bas-Canada a pour mesure l'ancien pied de Paris (0 m 32,484
millimètres), l'arpent est un quarré de 180 pieds par 180 pieds, ou
32,400 pieds carrés; la perche vaut 18 pieds de longueur; 10
perches de longueur font uit arpent ou 100 perches carrées ; le
pieds se divise en 12 pouces, le pouce en 12 lignes. Le pied
anglais est aussi usité en Canada (0 m 3047 millimètres), il se
divise en 12 pouces, chaque pouce en 12 lignes (quelques mesures
auxquelles on donne le nom de pied-de-roi se divisent aussi en 12
pouces, le pouce en 12 lignes et même en 8 lignes) Un pouce
français égale, 1 pouce anglais et 066 millièmes de pouce. Un pied
français vant un ied anglais et O m 789 millièmes de ouce. 1000
pieds français valent 1065 pieds 9 pouces anglais. L acre est une
mesure de su erficie employée dans le Canada, surtout dans les
townships; est le produit de 10 chaînes de longueur par une de
largeur. La chaîne (gunste's-chaîne) égale 66 pieds anglais;
elle se divise en 100 parties appelées links ou mailles; l'acre égale
43,560 pieds carrés anglais, ou 37,453 pieds 2 dixièmes français;

la différence entre Parpent et l'acre est de 5052 pieds carrés et 2
dixièmes français en faveur de l'acre, ou 15 perches carrées 51
centièmes de perche.

Mesures Itinéraires.
Le mille représente une mesure itinéraire de 1000 pas, mesure'

dont l'étendue varie selon les pays. Le mille des Romains équi-
valait à 1481 p. 47 centièmes; les Romains comptaient par milles,
comme nous par lieues, ou comme en France aujourd'hui par kilo-
mètres; ils marquaient chaque mille par une borne numérotée,
appelée milliaire, qui indiquait la distance à la capitale, à partir
d'un milliaire doré, qui avait été élevé par Auguste au milieu de
Rome.

Le mille Allemand (mecle), de 15 au degré, vaut 7 kilomètres
408 mètres; le mille anglais (mile), de 1760 yards, vaut 1609
mètres 4 décimètres, 5280 pieds anglais, ou 4954 pieds 3 pouces Il
centièmes français, ou 27 arpents 5 perches et 4 pieds; le mille
commun marin, de 60 au degré, vaut 1852 mètres; le mille d'Italie
(miglio) vaut également 1852 mètres, ou 31 arpents 1 perche 3
pieds du Canada.

La lieue ancienne, mesure itinéraire de la France, encore usitée
en Espagne et en Portugal, et dont la longueur varie selon les
pays, ou même dans chaque pays, selon les provinces. En France,
la lieue .a été remplacée, comme mesure itinéraire, par le myria-
mètre, et pour les plus petites distances, par le kilomètre. La
lieue commune de France, de 25 au degré, est de 2282 toises, ou
4444 mètres, ou 76 arpents 12 pieds du Canada. La lieue de poste,
est de 2000 toises, 3898 mètres; la lieue marine, de 20 au degré:
est de 2850 toises 441 millièmes, ou de 5555 mètres. La liue
commune d'Espagne et de Portugal a 4 kilomètres 239 mètres. On
appelle lieue de pays une lieue qui diffère de la lieue commune,
et dont la longueur est déterminée par l'usage de telle ou telle
localité. La lieue du Canada est de 84 arpents de 180 pieds de
longueur chacun, ou 15,120 pieds français, ou 4911½ mètres; elle
égale 3 milles, 4 chaînes, 15 links ou mailles, 17 centièmes de
maille. Le mille en usage en Canada est le mille anglais; il est
de 80 chaînes de longueur, c'est-à-dire, de 1760 yards, ou 5280
pieds anglais, ou 4954 pieds 3 pouces Il centimes de pouce fran-
çais, ou 27 arpents 5 perches 4 pieds.

Le pied, dont j'ai déjà souvent parlé, est une mesure de longueur
empruntée au pied de 'homme, qu'on trouve chez presque tous les
peuples, anciens et modernes; mais sa dimension a beaucoup
varié. Le pied usité en France, avant l'établissement du système
métrique, s'appelait pied-de-roi; parce que, dit-on, c'était la lon-
gueur du pied de Charlemagne, ou plutôt parce que sa dimension
fut fixé sous ce prince. Voici les principaux pieds connus:

Pieds Anciens.

Le Pied Grec ou Olympique égalait 30 centimètres 82 centièmes;
le Pied Philétérien (de hilétère, roi de Pergame) égalait 35 cen-
timètres 40 centièmes; le Pied Macédonien égalait 35 centimètres
35 centièmes ; le Pied Géométrique d'Egypte egalait 27 centimètre
7 centiemes; le Pied Romain égalait 29 centimètres 63 centièmes.

Pieds Modernes.

Pied-de-Roi Français.
Pied Anglais.
Pied Allemand, Aix LaChapelle.
Pied du Rhin en Prusse.
Pied Autrichien.
Pied Belge.
Pied Hollandais.
Pied d'Espagne.
Pied Suédois.
Pied Russe.
Pied Chinois.

32 centimètres 48 centièmes.
30 " 47 «
28 " 96 «
31 " 38 «
31 " 61 d
30 " 48 "
28 " 30 i
27 " 85 «
29 " 70 C4
30 " 47 "

33 " 83 «

(A continuer.)

Comptes-rendus des Cours. Publics de
Normale Jacques-Cartier.

l'Ecole

LEçoNS D'HISTOIRE GENiERALE, rAR M. DESMAZURES.

LES BARBARES.

5ME Er 6ME LEÇONS.

Dans les deux dernières leçons, du 28 février et du 7 mars,
le Professeur d'histoire a traité la troisième partie de son progra0

me: Les Barbares.
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Un fait bien remarquable dans l'histoire, et qui se présente tout
naturellement à l'attention, ce sont les causes de l'invasion des
barbares. Pour les assigner, M. Desmazures s'est placé à un point
de vue tout chrétien, le seul d'ailleurs que l'on puisse raisonnable-

aient prendre. Dans une première partie, il s'est efforcé de démon-
trer que ces causes sont le mépris du peuple romain, pour les grâces
du Ciel et le besoin de l'Eglise d'avoir des générations nouvelles.

Pour mieux nous convaincre de la vérité de ces deux propositions,
M. le Professeur d'histoire a décrit les faits depuis la conversion

empereurs. Parcourant les différentes phases de l'histoire de
lt'empire devenu chrétien, et en en faisant ressortir les princpu
traits, il a tracé le tableau de cette société nouvelle, qui s'était
donnée d'abord sincèrement au christianisme, mais qui ensuite ne
Parut pas suffisamment répondre aux dessins de la providence.

L'Eglise que nous avons vue dès le commencement se propageravec tant de rapidité et s'étendre jusque sous l'enceinte de Rome
PaYenne, n'arreta pas là ses conquêtes. Après Dioclétien, elle monte
sur le trône des Césars et chasse du Capitole Jupiter vaincu. Cons-
tantin avait proclamé la religion chrétienne. C'est alors que le

anisme reçut le coup le plus mortel qui pouvait lui être porté,
nement parlant. Non seulement la paix, iais aussi le tri-

Omtphe du christianisme parurent être assurés pour toujours par ce
Puissant exemple de l'autorité; presque tous les payens renoncé-
rent au culte des idoles et se convertirent.

Les temples des faux dieux sont fermés ou plutôt consacrés ait
Seigneur. Des églises et des institutions chrétiennes de toutes sor-
tes s'élevent dans l'Empire. Mais ce n'est pas tout. La décision
de l'empereur n'entraîne pas seulement la substitution d'un culte à
an autre; mais encore l'avènement d'une civilisation toute diffé-
rente. Le christianisme reconnu partout, disant à l'homme qui il
eat, d'oùil vient et où il va, s'empare de tous les rapports des hom-

s avec Dieu et des hommes entr'eux, et exerce ainsi sur la fa-
taille, sur la société, sur les mours comme sur le droit romain, la
Plus heureuse influence. Une nouvelle ère s'o vre de plus pour les
SCiences et les arts avec des hommes complète ent transformés, et
lon voit briller le génie d'une littérature incomparable qui est en

rfaite harmonie avec les idées, les aspirations et les besoins de
1 époque. Jamais Rome n'avait été plus belle ni plus digne de

a.dmxiration du monde entier.
Malheureusement cette société convertie et pardonnée ne sut pas

Re tenir longtemps à cette hauteur et à cette élévation ; elle tomba
bientôt, sinon dans la dégrradation d'où elle avait été tirée, du moins
lans une mollesse indigie de ses destinées. Il ne faut pas croire,

en effet, que le paganisme, frappé à mort par les déclarations et la
conduite de Constantin, avait disparu sans laisser de traces. Tout
Ce qui s'était accompli ne suffisait pas pour chasser entièrement les
habitudes payennes de tous les cours; beaucoup y tenaient encore
Par des racines profondes. C'est pourquoi un certain nombre de
*etx que nous avons vus embrasser la religion chrétienne avec leur

riace, furent loin de s'être détachés de penchans et d'usages qui
d r étaient si chers, et ceux-là se laissèrent facilement entraîner
ans toute nouvelle hérésie i pouvait favoriser les passions et par

but exemple scandaleux de autorité souveraine.
Dès Constantin même, mais surtout sous son principal successeur

Constance, on tenta par les hérésies des sophistes de paganiser le
christianisme. Alors a pparurent ces fameux hérésiarques. Arius,

oItychès, Manès, Sabel lius, Pelage, qui entraînèrent dans le schis-
%I. des milliers de chrétiens et qui causèrent de si déplorables di-

Sions et de si grands scandales dans l'église. De même quand
Jlien se déclara apostat, une multitude redevint avec lui infidèle et
Payenne. Il est vrai, nous ne voyons plus dans l'empire la corrup-

.et les excès d'autrefois, car -le christianisme avait exercé sur
es idées et les mours une influence incontestable; mais c'était

n4mollesse et une futilité complètement incompatibles avec les
eXigences de la loi chrétienne. Ammien Marcellin nous a laissé
nne triste peinture de cette société qui a renoncé à bien des cruau-

Passées mais qui met encore toute son application auxjeux, aux
%mPetacles et aux plaisirs.
lQue pouvait faire le christianisme avec un peuple si faible dans

foi'et le caraetère et si mou dans ses meurs ? Enfin cet état de
hOÏ7e était un effrayant abus pour les grâces du ciel.

Dieu donc, irrité de tant d'infidélités, dit alors: ce peuple n'est
Plus mon peuple ; il le condamne à périr, et il le remplace par des
PenPles nouveaux,jeunes et vigoureux, qui pourront répondre à sesdetinset avec lesquels il étallira son eglise dans toute sa puretée'sa loire. Cette invasion des barbares fait l'objet de la secondeonsiération de M. Desmazures.

Vinvasion dont il est ici question offre un caractère particulier
Sinous montre évidémment les desseins de la divine Providenceque nous venons d'indiquer, c'est leur départ simultané et non

concerté, leur nombre, leur marche directe sur la vieille Europe,
c'est enfin leur but bien arrêté de ruine et de destruction.

Le monde civilisé avait vu des barbares avant cette dernière épo-
que. Plus d'une fois ils étaient venus pour le ravager; mais une
défaite suffisait pour leur faire reprendre la route de leur pays, et ils
n'avaient pas de vengeurs. En ce moment, ce ne sont plus quel-
ques nations marchant au hasard et cherchant une terre plus fertile
et un climat plus doux; mais c'est pour ainsi dire, une levée de
tous les peuples du mondeinconnue et sauvage qui laissent leur pa-
trie et qui se suivent sans interruption. Partis les uns de l'extrême
Orient, les autres du nord de l'Europe, d'autres enfin du sud de
l'Asie, ils se dirigent tous vers Rome et Constantinople en refoulant
devant eux les nations qu'ils rencontrent sur leur passage. Ces ar-
mées innombrables conduites par une main secrète et invisible, et
qui se vantaient d'être les vengeances de Dieu, viennent toutes sans
s'être concertées et sans avoir communiqué entr'elles se rencontrera
la fois sur un seul et même territoire pour y mettre tout à feu et à
sang.
Rome devant un si terrible danger poussa en vain un cri d'alarme.

Les légions lui manquent pour faire face à tant d'ennemis à la fois.
Bien plus, il semble qu'elle veuille se détruire de ses propres mains.
En trois époques suprêmes, le prince voyant avec jalousie les vic-
toires (le ses propres défenseurs, les envoie périr dans l'exil ou sur
l'echafaud. Après cela, les possessions romaines sont envahies de
toutes parts. Les provinces pillées et ravagées tombent au pouvoir
des barbares. Les Visigoths et les Bourguignons s'établissent for-
tement dans les Gaules méridionales, les Francs dans le nord, les
Vandales, les Alains et les Suèves en Espagne.

Des provinces, les Barbares descendent en Italie qu'ils couvrent
de ruines. Rome, deux fois prise, est deux fois livrée au plus
épouvantable pillage. Partout les citoyens soit passés au fil de
l'épée ; tout est saccagé et détruit excepté, cependant, ce qui est
sous la protection de l'église ; car, chose bien remarquable, ces
peuples féroces et implacables ont un saint et religieux respect pour
le Christianisme. D'abord les Goths se rendent à la prière du sou-
verain Pontife et lui accordent le droit d'asile pour tous ceux qui
pourront se réfugier dans les églises. Plus tard, le terrible Attila,
arrivé aux portes de Rome, se laisse fléchir et apaiser par St. Léon.
Ce fléau de Dieu, ainsi qu'il le disait lui-même, abandonne son
dessein et s'en retourne sur les bords du Dannbe. '

Malgré des bienfaits aussi éclatants rendus au vieil empire par la
religion chrétienne, les Romains infidèles au lieu de s'humiler et
de se repentir, murmurent et blasphèment contre leéglise qui seule
aurait pu les sauver d'une ruine totale. Ils l'accusaient d'avoir été
la cause de tant de calamités et ils disaient dans leur folie, qu'elles
venaient de la colère des dieux méprisés. Alors les pères élevè-
rent la voix pour répondre à ces plaintes insensées. St. Augustin,
St. Jérôme, Salvien, Orose composèrent à cette occasion des traités
admirables qui nous sont parvenus et qui expliquent pour l'instruc-
tion de tous les siècles l'action incontestable de la divme providence
en ce monde.

Ainsi futexécutée la vengeance de Dieu, et ainsi finit ce peuple
roi. D'abord courageux, brave, laborieux et de meurs simples et
pures, il étend sa domination sur le monde entier. Mais il s'amol-
lit dans le triomphe; de plus il ne peut même porter le joug nou-
veau donné au monde; il est enfin condamné. .L'empire de l'uni-
vers lui échappe, et il périt victime de ses vices et de sa corruption;
il est remplacé par des peuples nouveaux, jeunes et vigoureux
comme l'étaient autrefois les vieux Romains. Une ère nouvelle
s'annone dans le monde, c'est l'ère moderne. Il nous reste main-
tenant à faire voir en peu de mots comment le christianisme s'est
conquis lui-même les barbares, vainqueurs de l'univers ; c'est ce qui
fit l'objet de la lecture suivante.

DESIRÉ Y. C. GrtoUAI. (1)

HISTOIRE DU CANADA.

COMPTE-RENDU DU COURS DE M. L'ABBÉ FERLAND, DONNÉ
A L'UNIVERSITÉ LAVAL.

(Suite.)

VI.
Avant de continuer à suivre Jacques-Cartier dans, son second

voyage, qu'on nous permette ici quelques courtes et utiles di-
gressions.

(1) M. Girouard est étudiant en droIt, et du nombre des jeunes gens
étrangers à l'Ecole Normale, qui ont fréquenté les cours publics. Sa

3 excellents comptes-rendus ont été publiél dans la Miner'e et ce n'est
1 que justice d'en reproduire quelques-uns.
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Et d'abord parlons d'un certain usage, très répandu aujourd'hui
et qui est passé de l'étrft sauvage dans notre état de civilisation.
Ecoutons la description qu'en dtonne Cartier:

d Ils ont aussi une heibe de quoi ils font grand amas durant l'été
pour l'hyver, laquelle ils estiment fort, et en usent les hommes
seulement, en la façon qui ensuit. Ils la font sécher au soleil, et
la portent à leur col en une petite peau de beste en lieu de sac,
avecque un cornet de pierre ou de bois. Puis à toute heure, font
poudre de la dite herbe, et la mettent à l'un des bouts du dit
cornet, puis mettent un charbon de feu dessus et soufflent par l'autre
bout tant, qu'ils s'emplissent le corps de fumée, tellement q'elle
leur sort par la bouche et les nazilles, comme par un tuyau de che-
minée; ils disent que cela les tient sains et chaudement, et ne
vont ja:ais sans les dites choses. Nous avons expérimenté la dite
fumée, après laquelle avoir mis dedans notie bouche, semble y
avoir de la poudre de poivre, tant est chaude."

Oa voit, par l'étonnement que montre ici Cartier, que lusage du
tabac était tout à fait inconnu en Europe, et que ['habitude de fumer
est une mode donnée aux hommes civilisés par les hommes sau-
vages.

On a formulé bien des
conjectures sur l'origine
du mot Canada.-Quel-
ques-uns ont prétendu
que des Espagnols qui
étaient venus débarquer
dans la Baie des Cha-
leurs, désappointés de
n'y point trouver de l'or,
s'écrièrent dans leur dé-
pit : acanada. Les sau- -_

vages, suivant ces au-
teurs, auraient recueilli
ce cri, et, voyant en-
suite des blancs, l'au-
raient prononcé, croyant
que c'était chez eux une
manière de se saluer.
Mais il n'est pas néces-
saire d'aller si loin, pour
trouver l'origine de ce
mot.-Si l'on jette les
yeux sur le dictionnaire
de la langue du pays,
qui se trouve à la fin du
rapmort de ce voyage de
Jacques-Cartier, l'on voit
que Canada signifie vil-
lage; les Iroquois l'em-
ploient pour exprimer
un amas de cabanes.

On prétend aussi que
le mot Canada, employé
pour désigner le petit
royaume de Canada,
s'appliquait encore d'u-
ne manière particulière
pour signifier la bour-L
gade de Stadaconé et VUE DE LENDROIT OU JACQUES-CAR
[a pointe de Québec.

Nous avons oublié de dire, que lors de la découverte de l'Ile
d'Anticosti, le 16 août, jour de l'Assomption, Cartier lui donna le
nom d'Ile de l'Assomption. Cette île portait chez les sauvages le
nom (le Natiskotek, d'où par corruption graduelle oit est venu à lui
donner le nom qu'elle porte aujourd'hui.

Nous avions laissé Cartier à la bourgade d'Hochelaga, où il avait
été reçu par un des chefs qui lavait harangué longuement. Il trouva
cette bourgade assez bien défendue. Ses fortifications se com;-o-
saienît d'un triple rang de pieux réunis ensemble par des branches
tordues. Au sommet de cette palissade était une galerie sur laquelle
on avait amoncelé des pierres; on conjecture qu'il y avait aussi de
Peau, en temps de guerre, de sorte qu'en cas d'attaque de leurs
retranchements les sauvages trouvaient à leur portée et des pierres
pour repousser leurs ennemis et de l'eau pour éteindre le feu qu'on
aurait pu mettre à la palissade.

Hochelaga renfermait environ 50 cabanes lorsque Cartier la visita
pour la première fois. Ces cabanes avaient environ 50 pas de lon-
gueur sur 12 pas de largeur et étaient bât;es en forme de tonnelles,
au moyen d'écorces d'arbres. Elles étaient partagées en chambres,
dans chacune desquelles était une famille. Au centre, il y avait
une grande salle où étaient les feux. C'est dans cette salle que se

réunissaient les diverses familles pour faire cuir leur nourriture,
laquelle n'était certes pas très somptueuse d'après l'idée que nous
en donne Cartier. Il nous dit que leur cuisine se composait, en
plus grande partie, de maïs, auquel on joignait souvent des fêves,
des pois et des concombres pour former du tout une espèce de
potage. Broyé entre deux pierres, le mais formait la base princi-
pale d'un met particulier; c'est la sagamité, le plat par excellence
des sauvages.

Les sauvages avaient .une manière particulière de préparer le
maïs ; on déposait les épis dans une mare d'eau, pour les faire
pourir, et on ne les en retirait que lorsqu'ils suintaient une eau
verdâtre et infecte. C*était le met favori des Hochélagiens, et le
pendant de notre fromage rafiné.

Les sauvages d'Hochelaga s'occupaient très peu de la chasse qui
les éloignait trop de leurs cabanes; ils s'adonnaient de préférence
à la culture et à la pêche. Mais s'ils étaient plus sédentaires que
les autres, ils les surpassaient peut-être par leur esprit guerrier,
car, par leurs armes victorieuses, ils s'étaient acquis une espèce de
suzeraineté sur 5 ou 6 villages des environs et jusque sur Siadaconé.

Après avoir fait entrer Jacques-Cartier dans leur bourgade, les
sauvages le conduisirent
sur la place publique où,
ayant étendu des nattes,
ils l'y firent asseoir et
s'assirent autour de lui.
Alors on amena devant
lui des boiteux, des aveu-
glesetd'autres infirmes:
car, dans leur naïve ad-
miration pour les blancs,
ils les croyaient revetus
d'un pouvoir surnumain.
On apporta le chef lui-
même qui était paralyti-
que et qui voulait se
aire guérir. Il était cou-
ché sur une peau de cerf
et portait, en guise de
couronne, un bandeau
brodé de poil de porc-
épic. Cartier, ayant lais-
sé à Stadaconé Taigu-
rany et Domagaya, qui
redoutaient la rivière que
leurs amis de Stadaconé
avaient déclaré maLvai-
se, se trouvait ainsi sans
interprètes ; mais com-
prenant par les signes
des sauvages ce qu'ils
demandaient, il crut de-
voir se rendre à leur dé-
sir, et, prenant son livre
d'heures, il lut sur les
malades l'Evangile de
St. Jean et les prières
de la Passion. Pendant
sa lecture les sauvages

TIER PRIT SES QUARTIEE DIV tenaient leurs mainsle-
vées vers le ciel et pa-

raissaient comprendre le sens de ce que faisait Cartier.
Jacques-Cartier fut très satisfait des habitants d'Hochelaga tout

le temps qu'il passa chez eux. Ils le conduisirent sur une mon-
tagne située à environ un quart de lieu du villa e, du sommet de
laquelle son regard embrassa toute l'étendue de l'île et put se
reposer avec admiration sur d'immenses forêts, entrecoupées de
vallées au milieu desquelles serpentait un fleuve majestueux. Il
donna à cette montagne le nom de Mont-Royal à cause de sa beauté
et lu beau pays qu'on y découvrait.

Les sauvages lui dirent que le fleuve qu'il venait de parcourir
depuis la mer arrosait, plus haut, de grande territoires, et qu'on
pouvait, après avoir passe les rapides, le remonter pendant trois
lunes avant d'en voir .e bout.

On ne sait pas au juste à quelle nation appartenaient les sauvages
d'Hochelaga, et les opinions des auteurs qui se sont occupés de
cette question se partagent ;-les uns croient que c'était une colonie
huronne, d'autres inclinent à penser que ces sauvages apparte-
naient à la tribu iroquoise des Agniers.

Cartier, voyant l'hiver s'approcher et ayant obtenu les premiers
renseignements qu'il désirait avoir sur le pays, reprit le chemin da

NE

Ri
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Stadaconé avec ses chaloupes, puis avec le gallion qu'il retrouva à e
l'entiée du lac St. Pierre. c

Eu son absence les compagnons de Cartier n'étaient pas restés s
inactifs à Stadaconé. Ils avaient entouré les navires d'un fort
retranchement armé de carions, précaution très sage pour l'hiver c
qu'ils devaient passer sur cette côte au milieu (tes naturels dont lese
borines dispositions à leur égard pouvaient changer, comme on ne
tarda pas à s'en apercevoir. Vint l'hiver et bientôt une maladiee
terrible, et d'autant plus terrible qu'on n'en connaissait pas la nature,
'fOndit sur la petite troupe, cette maladie paraît avoir été le scorbut. i

On a remarqué que cette maladie qu'on est convenu d'appeler lei de terre, frappait presque tous les nouveaux établissements duF
Pays. Ce mal de terre devait provenir de l'usage continuel des h
Viandes salées.e

Tels furent les ravages de cette maladie parmi les compagnonsp
de Jacques-Cartier, que vers le milieu de février, sur le nombre de
110 hommes <u ils étaient, il n'en restait que dix en tout, y compris
Carter ini-meme, en état de santé parfaite. Pour comble de maux
les sauvages commençaient à manifester (les intentions hostiles etF
0'en était fait des Français si la misère le leur position eut étéc
connue de leurs incommodes voisins. Mais la ruse de Cartier lesq
Sauva.d

.L'habile commandant parvint, à force d'adresse et de moyens, à
faire croire aux sauvages auxquels l'entrée du fort était interdite,
que les Français étaient sans cesse occupés à des travaux de défense
et de construction.

Ne pouvant trouver de remède contre l'affreuse maladie, le ver-
tueux capitaine eut recours au ciel.r

il ordonna des prières publiques et fit lui-même un vou: voici,E
au reste, comment il rend lui-même compte de cet acte de religion :c

"Notre capitaine voyant la pitié et maladie ainsi esmeue, fitc
1t ettre le monde en prières et oraisons, et fit porter une image et(
reinembratice de la Vierge Marie contre un arbre, distant de notre
fort (t'on traict d'arc, le travers les neines et glaces et ordonna que
le dimanche ensuivant l'on dirait au dit lieu la messe, et que tous
Ceux qui pourraient cheminer tant sains que malades, iraient à la
procession, chantants les sept Psaulmes dte David avec la Litanie,
en1 Priant ladite Vierge qu'il luy plust prier son cher enfant qu'il
euSt pitié de nous; et la messe dite et chantée dev:.nt la dite image,
se fit le capitaine Pélerin à Nostre Dame, qui se fait de !rier a
Roquemadou-(ou Roque Amadou, pélérinage (le Bre 'ane, note);

Promettant d'y aller, si Dieu luy donnait gréce ce retourner en
France.»

Il faut comprendre par la messe, dont parle Cartier, la lecture1
des prières et des paroles le la messe ; car il n'y avait pas de
prêtre avec les voyageurs. Peu de jours après vizir un secours inat-
tendu.,

Domagaya, qui avait été lui-même atteint dui mal de terre, étant
Venu aux retranchements après son rétablissement, on lui demanda
uels remèdes il avait employés, et il fit connaître une espèce
arbre (l'épinette blanche) dont les propriétés médicinales étaient,

disait-il, merveilleuses. On faisait de la tisane avec les branches
et ce qui restait servait de liniment pour oind e la peau. On fit le

mtrède et tous ceux qui en avaient usé furent sur pieds en quelques
lours.
1, At printemps Donacona, qui avait été à la chasse presque tout
fhiver, revint avec de nouveaux sauvages, mais les Français n'en
ftrent point effrayés ; derrière leur enceinte bien fortifiée ils pou-
'Vaient braver toutes les forces du pays. Ces forces, à la vérité,
n'étaient pas très considérables. Car, on ne comptait que quatre
Villages au-dessous de Stadaconé et un seul entre Stadaconié et
Iochelaga. Il est surprenant au premier abord de voir que cette
Partie du pays était si peu peuplée, mais cela provenait de la ter-
reUr que les Toudamans (probablement les Iroquois) répandaient
Partout. Pour justifier cette -erreur Donacona racontait à Caitier
que deux ans auparavant des Algonquins voulant fuir les Touda-
inans1 descendaient à Gaspé, et que s'étant arrêtés dans une île
is-à-vis du pays du Saguenay , où ils avaient fait des abattis

d*arbres pour se protéger, ils furent attaqués par les Toudamamis et
sur 200 qu'ils étaient avant le combat il n'en échappa que cinq.

tte tradition se rapproche peut être de cette autre tradition de:3
nmacs, d'un massacre fait par les Iroquois dans un des ilots

du she. rqui
Le vieux Donacona faisait à Cartier les plus merveilleuses des-

,RiPtions du royaume de Saguenay et des trésors qu'il contenait : ilkt victime de ses histoires. Jacques-Cartier qui voulait que Fran-
1 ler entendit ceq récits de la bouche mémé d'un ancien chef <lu
ays, le fit venir à bord par ruse et l'ygardaprisonnier. Se voyant
9 i Privés de leur roi les sauvages s'enfuirent d'abord dans les

mais ils revinrent bientôt et faisaient entendre de longs hur-
sur le rivage. Pour leur faire voir que Donacona était sain

et sauf, Cartier le fit monter sur le pont. A sa vue les hurlements
cessèrent aussitôt et, bientôt même, les sauvages vinrent au vais-
eau lui apporter des présents et lui faire leurs adieux. Outre le
vieux chef, Jacques-Cartier avait à bord 10 autres sauvages, sans
compter une petite fille que I Agouhauîna, de la bourgade d'Ha-
chelaï, lui avait donnée.

Il est impossible de ne pas blâmer cette action de Cartier
enle,,ant ainsi, contre tout droit, à leur pays et à la liberté, le vieux
chef et ses compagnons; et en cela ce grand homme s'est certai-
nement trompé.

Enfin, le 16 mai, Jacques-Cartier mit à la voile pour retourner en
France. Cette fois, au lieu de cotoyer la côte Nord du fleuve, il
longea le Sud, afin de passer entre Gaspé et l'île d'Anticosti. En
entrant dans le fleuve il avait cru ce passage fermé, mais il n'avait
pas tardé a reconnaître son erreur. Il s'arrêta en passant à I île St.
Pierre, où il se trouva plusieurs navires de Bretagne faisant la
pêche.

De retour en France, Cartier n'eut rien de plus pressé que de
présenter Donacona à Françcis fer qui, suivant les prévisions du
capitaine, fut enchanté des récits du vieux chef et surtout de ceux
qui concernaient le royaume du Saguenay, pour la reconnaissance
duquel il résolut une nouvelle expédition. Mais sa grande lutte avec
Charles Quint, qu'il combattait alors en Italie, l'empêcha <le mettre
immédiatement son projet à exécution. Ce ne fut que quatre ans
plus tard, en 1540, qu'on tourna de nouveau les yeux vers le Canada.
Un riche et puissant Seigneur de la Picardie, François de la Rocque,
Sieur de Roberval, crganisa une expédition pour le Saguenay,
moyennant quoi, il obtint le titre de vice-roi de la Nouvelle-France,
et de Seigneur des pays de Terre-neuve, de Saguenay, de Stada-
coné et d'Hochelaga. Qudnt à Donacona et à ses compagnons
d'exil, ils étaient tous morts, moins la petite fille, loin des tombeaux
de leurs pères, mais ils étaient morts chrétiens.

VII.

Dans le récit que nous avons donné du second voyage de Jacques
Cartier, nous avons oublié de mentionner qu'il ne retourna en France
qu'avec deux de ses navires. Ses équipages, déjà fort peu considé-
rables, ayant été encore décimés par la cruelle maladie qui était
venue fondre sur son camp pendant l'hiver, maladie qui lui avait
enlevé au moins 25 hommes, il se vit contraint d'abandonner la
Petite Hermine. On a cru il y a quelques années avoir découvert
les débris de ce navire ; cependant le vieux bâtiment qu'on a pris
pour celui <le Cartier n'a pas été trouvé exactement au lieu où les
barques françaises ont hiverné, à l'entrée de la rivière Lairet; mais
dans une autre petite rivière au-dessus de la rivière Lairet ; il et
donc douteux que nous passédions réellement une relique du grand
découvreur.

Le principal but du voyage projeté par le sieur de Roberval était
l'exploration du Saguenay. Il est vraiment étonnant de voir reve-
nir à tout moment cet éternel Saguenay dans les relations des voya-
ges dont no s avons parlé jusqu'ici. Ce pays n'est certainement
pas aujourd'hui sans une grande importance ; mais ce n'était assu-
rément point pour les avantages que nous y reconnaissons mainte-
nant qu'il était alors l'objet d'un si haut intérêt. On avait montré
aux Français (les morceaux de cuivre et autres objets, puis on leur
avait dit que tout cela venait du Saguenay. Les sauva..es avaient
fait mille histoires sur la richesse de ce prétenau grand royaume
dont, disaient-ils, les habitants étaient blancs comme les Français.
Dans tout cela il y avait du vrai et du faux, mais le faux y était
pour une-beaucoup plus large part. Un homme qui connaît bien
les sauvages disait un jour, qu'un sauvage doit toujours mentir à
moins qu'il ne se méprenne, parceque, disait-il il doit toujours trom-
per s'il veut vivre: à la chasse il doit tromper les animaux dont il
veut s'emparer morts ou vifs, et par suite de cette habitude de trom-
per les animaux, il trompe aussi les hommes; ce jugement peut
être exagéré, mais toujours est-il, qu'en partant du lac St.-Jean,
on peut parvenir au St.-Maurice, par des confluents du St. Maurice
ou autres rivières jusqu'à l'Outaouais, et enfin par l'Outaouais,
jusqu'au lac Nipissing et au lac Huron, Or, dans ce trajet que nous
venons d'indiquer on rencontre des mines de cuivre abondantes et
en cela le recit des sauvages était vrai. Mais pour ce qui est des
hommes blancs, il n'y en a jamais eu avant qu'il en fut venu
d'Europe.

Comme nous l'avons déjà dit, François fer., avait accordé de
grands pouvoirs à M. de Roberval, en retour des frais du voyage et
Je l'équipement, lesquels étaient en partie à la charge de l'entre-
prenant gentilhomme. Il était nommé lieutenant-général du roi
dans la Nouvelle France, Seigneur de Norembègue et gouverneur
des pays de',Saguenay, de Canada, d'Hoche!aga, etc., etc. Ce nom
de Norembègue a été une énigme pour plnsieurs historiens, lesquel.
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ont dit que cêiait un el pays oi i n te antre sa s beaucp 'c- Il s ut p Mus trd qu il s'était rendu à Stada conó p
corder ; mais il est eicoiu aujourd'hui pie l'n entenda t parie r AgooU une entr 'arise contre les .rançs

par li de la côte du Maine actuelp dans le" ivirol dt P'e du C r Roya Carer aipit qu h son,
compri'e dans les decouvertes de Xrananî 'i 'iprnaint u itrt eoin app aravat, qu

Cartier tut en ninme tei y nmm e ap iei i i le ties doî avant éte a Stiaheîoue, ils ; avaienî au ,
dre qui devait tran-porter les colons de l. de Roberval en Amónér . con 5iderable du peupile du pays qui y èîaint b
que. Cet infatigable navigater pouvait avoir ar 5 à 1 musr et cequene I t t appreter tMutes chose , et n'

puisque tous avons onis (ienu ner la daite de sa naissance, r- t on <dret . iAt lver un til c't tmuellemnt av
Marquons en passant qu'il était iii le dernier jour de -01e Ili. Français étaient, ,inon nttniîés du moili îiquiéés

'enrólemnt des qipaîe et ilout 're'rutm des n es deost ratio --nt les tic part île i t in .
rencontra dunombreues didiculths proveiit du d' iardeur que diuaputue les secois atitid tti jour vil oui' r au
l'en ce selietait uénéralenct pour aller liabiter cet- t s incolnue, rivaient pas.
et suitotut de giand be îtoin que la Fîaînîce avait aloi de tous ees bras Etiui, la' î-attendrqt et auissi palait-il, qui pu'
pour défendre le pays et soutenir la lutte conte le- 1pmiîîuanctes i- Caurtier appareil oir tvir Vn r"iance it vint moiinllej ; M
neinies. Pour obviýer à cette raretó de cols. li noi avait permis à le Terraneuve, ou il trouva retu le Sie ur dle i<tlt' Il qW.
Jacqîues Cartier de prendre hoiensi dande' prles .li unitiiiic. parveniiu à recrtter des coioins de la ilmmt inaier t11;11
et Rioberval reçlit au--i peu apiè a îniieîii aurtoriwaittili. ''était laà Cartitr, avait enfin fait voile ior le Caada Ceúiei i.lit
ni eoiiiiienment peu noureat pour Paveinir iralde la iioni- Ilobervalies rcic du pays et 'u i± 'a lcont i

velle nation et vraiment nous :n:oi peu i M à uns énorçueili <le nt Qunles Niports diient ilitmil qil!ui retturia au Cap ht-jUC' i
ancvtres si cette espédition avait !aiei ei ce pi 'i:mie cloni du lui ; nais il est bienî p eertaim, dIpr ts ut aie l
ces braves gens. Aujourd'hui ename i ion aile, n loi e qu'il Vers i daten t ver la Fraioc'

eti France sur ces prétendus pères i i ioalîié ;oheereuse- ilobe'rval renltra donc eul dans le iletuve et vint dén r
miit. il lion est facile de leur prouver qte nous. e tirois pas notre de Charlebir looyd dont il cîhai:ea le no t'in 'lt- tIc Fn.

origine de ce gens là et que nu de-een n du pius put mi de li, dîtuant aussi aut tee e nou de frauc- nl, U hg
la nation franîçaisc. FrIaçois Preier.

Toutes ces difiicu téè retardînî le dép:it de Rb<r Cadnr prit Pendant l'hiver, la nialadi se 'arin l't-
les devants avec 5 navires, 13 imai de Van 15U. H rait ii Rol't'rval et il perdit unte c inqputaine le es i
grands Mois à faire la traversée et conmpe Fun oniu in! equt' r n ias a sp:upvrcevoir que ses colonii n'avant plus été cl!w h> 1111
tt obligé d'entamer les provisimo- de d il' dint îne parie nên ps holmetî 'ens. car bint ôles mut inerie teNt ,
fut b -i.par les animaux de ferme eml:arlés sur la i nin urent 'oiinus, et i tut souvtnt obhge dlavîr re'ours :i R.< '

23 août. il mouilla dans le basin de Québec où il reçut au-itt la la 'ord, pour taire de eeeiphî1 et rcamtemr ' t
visite de ses ianciennes conisiî-ancce le- naturees dl Sîavli-À. qui, adilaa eertaiînenit île.'arnilles qui auraient uit ive n iîiidî'-.

leur chef ein tète. vinrent exprimer à Cari ivr leur joie dem retour notre iaIonalié, en leguant à leurs delts le an 
et lui demandreti de, 'nouvelles de Jetir vi'ux roi (ILcna et île oanuvaîse 'on ciite et nuls devons lemerci'r l' e eid d'ay r pt

ses companoîs. Doacona a son délit ler aat it pour le cette t t aitive de colonsati on l'ait pu réeiî-lr.
consoler q î'il reviendrait après douze IuIes et le dou e u sé L .5juin i 513 Ioberval partil avpe i sil nti

laient écoulées et bien îles lines après. et il néptait pis nce reve- dans des ehal e pour aller découvrir on t'pfoer le S e
ti. Jacques Cartier ler avoua que Doniaeonia tuat mor. Mai il prImIa Ilut qu'il alvait en vuee n entreprenant ce voya1 com r

cacha le sort îles autres sativages, ci leur disant qu'ils s'étaieu aits il avonts iléjô i dit car c-est là qu'il comptait -e df umg
mariés, qu'ils vivaient en grands seimneurs, et qu'is n avaient eu des dépenses que mI avait cotées son entr'pie, par la decom
aucImte envie de revenir dans leur pavs. uhania non'tau, de tiines d:'r et de pierres prcieuises, suivant les espéanis

agona. fut le seut content île la nouveole qui lui'assurnit la durée le lui avait fait concevoir les rapports de C Otier n ni' -ait tie
sa rovauté t car il ii'en uiJias ain-i des autres i iniges quiissé ce voyage de Rotrerval. si ce nî est qu'il pidit tid d e arqi
reit voir aux Français îles intentioin fort peu amicae.-C'est pour - Oi ignire juq qu' u point est foilée la conjtluip clue '

quîîJaegies Cartier jugea prudent île t pas choisir pour son cip- que pst la mine que celle où oi a ilécouveit ce caniin Je ha srew.
Mnt l'ancienne positiont, et remontant le fleuve ju-q'à tlune petite dont il n été question il y a quelques alinées.

rivière, aujourd'hui tut Cap iRouge, il bâtit li tn fuort auquel il donnia CettIi nme année Carti'r fut île nouveau invoy' en Ci
le nom de CQarlesbouru-oyal. Qtelques-uns à cause de ce nom mais cette fois il était chargé deit. i ramîenltr le Sieur tue liM a
ont crfi que Cartier était débrqué au lieu actuel de Charlesbourc, France avec tousses gens. ear la p:aix aviit été rompliu avec Char'
mais C'est uino supposition toute : . Voici ce q;ue dit Cari r les Quîit et Françti. 1er cotmtait fort sur 'iîîuhieîe du gntitlh

di lieu de son débarquement: . . , " Le diu n aptne tut avie ne Picard sura provite où il joisail d'uuîe gdrandt uiloirité.
"deux barques à mont la rivi re au-deli di Canai et i Aius finit le premier e-sai de coloisrationt quIi aut été tflé en'l en

l'ot de ine Croi, pour 'y voir unî Håivre et iuic petit pýays et dont le muîuî vaiuts sucees, déplorable an pîremier aIba, î r

Iiviére qui est environ quatre lieue, plus outre. ...... La du cependant itre consid 'rê comme un tú'nfait, si nous sutoen w%
Riviére est petite, et n'a pas plnus le cinquant pas de lar ur 'ntui qui devaient jeter les hases de la nouvelle lume.

'.. .. Des deux côtés de la iirére il y a de fort bouiiet Que deviut Itbe rval 1 on Piginore. Dos auteurs ont prêitei1

belles terres, pleines d Pausi beaux et piuissantis arbies que l'on qui'il périt dans une sconde xpédition qu'il fil on5l 19 5 lr A
putisse oir au tmonde -.L'entrée de cette liviér e'st devers muériqur ainsique son frórî qu Paccompaguait 'ette îin
le Sud et clle va tournant vers !o .Nrd, en serpentant ; et j 'eu- assez probable.-Ceenat d'autres assîrnt qt. M. . tIl
trée d'icelle vers PEst, il y a ut promontoire haut et roi avait été rencontré aprés IM9 dasqelue vilîle de la Ft-
Cartier se retrancha dans cet endroit et ronstruiit ulue edolue Coirme un le voit, il n'y a rien% de bien certam,

Sur le promontoire en cas que les sauvaes du Staacuné vienudaien Quaund ce qui arriva au Canada aprs o ldépart des Fraiîngi' i
les attaqer comme or' avait lieu île Iraindr t e. Qiiniquie la saisu n'a nit plus aucune donnée positive. (Ou sait seu leu p:
fut déjà assez:avancée, il fit abattre îles arbres pour y Sîneîrî des vaule ineur, quue les iroquois dèva.stórent tout le pays et q
graimes dle laitue et d'autres i égunuutes, "I i fruifierent, dit-il, et eni'evèrent lis Algonquins. Toujours est-il que quandle.,tIi5 Frargç
seortirent de terre en lui-jours. , revinirent, Ilochelaga avait disparu. On ne par e plus de mt'

Curtier garda trois navires avec lui et renvova l's deux autres en Stadaconé. mais il e-t de fait quil existait elltto des inidivh
France, sous le commandement de Mard iiîlobemî, soir frere ete dî la nmémie faiille dans lu voi-imagc dle Pldroit 'u auvuit été t'î'l
tienne Noël son neveu, deux pilotes ubiles. il informanit ar bourgade.
le loi tic France que M. de Roberval 'élait point encore arrivé. Aprés avoir été téin de i'tti euforts dlune p

Cartier songeanau but <lu voyag rui était tojours l'exploration Français catholiques ]olur fonter uit établ isseent rurable
dui pays de Saguienay, et le 7 septembru il partit due son fort pour re- bords du St.-Laureniit, voyons ce que des colons I higuettll" hW
monter le uve, croyant trouver le Saguenay de ce côté. line néite ition uit pu aire le uieux sur un autre rivage du lo'
voulut point passer sans .'larrcter pour faire visite i son atucien amt moudeî.
le chef d']lochelai île qui il fut reçu a bienveillanc île mine La religion le Calvin comme çait déjà à fairt son appaition
quM ålochelaga o il se rendit ensute. Dans cattt demire bour- l prys si srth odu o de la France ; mais les Fmnçais su Feun
gadu quelgues sauvages se joignirent if lui ele conduisirent juusqul'n une invincible répulsnu pour les doctrhies dl cette secte. Ua
haut des 'I rois-Saultz. Ayant oxamimé ceux-ci, il redescendit et dlu Coligy leur chef, grand politique, et homme 0i ailt
revint à Ilochelai dont les ndigénos lui parurent avoir îles lisposi- d'acquérir ponr ss co-religionnaires un pays' où ils putelIt tîI
tions hostiles, il ne put méme voir le chef qu'on lui dit êtro aîbsent. au besoin un asie; car des pillages et los msmacres ci'onlm
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les Huguenots dans le midi de la France avaient irrité la nation con-1
tre eux. Le chevalier de Villegagnon fut choisi pour diriger cette1
tentative de colonisation, et le pays qui fut choisi pour recevoir les1
réformés fut le Brésil, mais cette colonie ne prospéra point et les
colons revinrent en France, où depuis Villegagnon retourna au Catho-
licisme.-Cependant la guerre civile sévissait avec une violence tou-j
Jours croissante, et les deux partis, le parti catholique et le parti hugue-i
not se combattaient à outrance. D'un côté était la famille royale des
Valois, représentée alors par- François II qui avait épousé Marie
Stuart, la noble nièce des Guise, princes qui pouvaient alors être re-
gardés à bon droit comme les véritables chefs du parti catholique,-
e 'autre côté était l'illustre maison des Bourbons dont l'antique foi

at vrai culte avait été honteusement trahie et foulée au pieds par
leurs descendants d'alors ; l'amiral de Coligny, par son énergie et son
activité, était l'âme de ce dernier parti. Soutenus de chaque côté
Par d'aussi fortes rivalités, la lutte des deux partis en présence de-
lait être terrible. Les huguenots tentèrent à différentes reprises
Plusieurs soulèvements, mais ces soulèvements furent énergique-
!tIent reprimés par les Guise. Il y avait au fond du cour de la ma-
Jorité des Français, un profond dégoût pour la nouvelle secte, et cette
répugnance naturelle était raffermie par le specqacle des excès au-
luels s'étaient livés partout les réformés, en Allemagne, dans les
JryS Bas, et surtout en Angleterre, où le monarque était à la fois
rhaître des corps et des consciences. D'ailleurs les outrages dont
les Calvinistes s'étaient rendus coupables contre les choses les plus
sacrées du culte catholique, et leurs actes d'odieux vandalisme,
quand ils parvenaient à dominer par la force des armes dans quel-
ques parties de la France, ces actes révoltaient les bons instincts du
pe uple. Les sépultures violées, les corps des Saints exhumés et
leurs cendres jetées au vent, les églises profanées et les signes au-
gUstes de la religion mutilés et foulés aux pieds, tout cela faisait
&rmer en France les semences d'un sombre et affreux complot.

ligny n'était pas sans comprendre la position que s'étaient faite
ses partisans et pour parer à toute éventualité, il comprit de nouveau
le besoin pressant de leur menager ailleurs un lieu de refuge. Cette
foi il tourna ses regards vers la Floride où les Espagnols avaient,
déjà commencé un établissement, et dont on vantait beaucoup les
avantages et les ressources naturelles. Son plan de colonisation
ayant rencontré l'assentimennt de Charles IX, alors roi de France,
il chargea Jean de Ribaut, brave et excellent marin de Dieppe, de
la coudite de l'expédition qui se composait de 600 hommes, tous
Calvinistes.

En 1562, après un voyage heureux, Ribaut arriva dans la Floride
à l'embouchure de la riviere May, aujourd'hui Saint Jean, qui ne
lui plut pas, et cotoyant le rivage, il alla mouiller dans la baie de

ort Royal où il construisit un fort qu'il nomma Charlesfort. Ayant
laissé 30 hommes à ce fort sous le commandement du capitaine Al-
hert, Jean Ribaut repartit pour la France A petne était-il parti
que la discorde se déclara dans le camp des Huguenots à propos de
certains morceaux d'or, venus sans doute d'un autre pays et que les
sauvages leur avaient donnés. Pour comble de détresse le fort de-
'int la proie des flammes; mais ici les sauvages vinrent à leur se-
ouirs et le fort fut bientôt relevé.

Ce capitaine Albert, qui commandait les Huguenots, était un
hoame dur qui, pour des raisons frivoles, traitait ses hommes sans
"'iséricorde ; il fut assassiné par ses gens dans une sédition qui ne
tarda pas à éclater ; heureusement Nicolas Bqýrré fut choisi pour suc-
Céder à Albert ; plus sage que son prédécesseur, il réussit à appai-
oer ses compatriotes, et tourna leurs esprits vers le retour en France.
"Ce projet n'était pas très facile à exécuter pour des gens sans na-
ire, et qui étaient presque tous soldats, mais leur ardeur dans l'en.-

treprise, fut telle qu'ils réussirent à construire une barque. On al-
lait chercher dans les bois de la mousse fort longue dont on se ser-
'ait pour calfater, on fabriqua des voiles avec les chemises et les
6toffes disponibles: on se servait d'écorce pour faire des futailles.
Oit ne songeait qu'à partir et bientôt ils quittèrent la Floride. Leur
barqu2 faisait eau, mais à force de persévérance ils réussirent à la
thaintenir à flot. Cependant à la suite d'un grand calme, qui les
retarda beaucoup, la disette de vivres commença à se faire sentir
et bientôt ils se virent réduits chacun à 12 grains de maïs par jour.
'a famine devint même si'pressante qu'il fallut dévouer à la mort

1n d'entre eux, pour pourvoir à la nourriture des rautres. Le sort
toba sur celui qui avait été cause de la mort du capitaine Albert,
quelques uns disent qu'il s'offrit de lui-méme.

On but son sang et on se partagea les lambeaux de son corps, mais
Qette horrible secours ne pouvait pas les mener bien loin. Heureu-
%entent que dans cette extrémite ils furent rencontrés par un vais-
Seau anglais, dont le capitaine reconnaissant en eux des co-réligion-

aires, les ramena en Europe.
Cogny toujours occupé du même projet, fit partir le Sieur de
Udonière avec 3 navires, lesquels vinrent débarquer leurs équi-

pages non plus à Charlesfort mais à un endroit où ils construisirent
un fort auquel ils donnèrent le nom de fort de la Caroline. Mais
les gens de Laudonnière étaient doués d'un esprit turbulent qui pré-
para leur ruine. Ils firent la guerre aux sauvages dont ils avaient
pourtant tant de besoin et voulurent souteni leurs voisins. Soixante-
six se révoltèrent et forcèrent Laudonnière à leur signer la permis-
sion d'aller attaquer les Espagnols. Ainsi ce furent les Huguenots
qui eurent le triste honneur d'inaugurer la piraterie dans les Antil-
les et de commencer la série des guerres américaines. Ils se ren-
dirent aux Antilles où un des navires réussit à piller un navire es-
pagnol et même à s'emparer d'un gouverneur ; mais celui-ci eut
l'adresse de les attirer dans un port où ils furent tous faits prison-
niers. L'autre navire, se voyant seul, se hâta de retourner au poste
de la Floride, où les hommes de son équipage furent -reçus ; mais
Laudonnière en fit pendre quatre, pour servir d'exempleaux autres.

La famine menaçait de se déclarer au fort de la Caroline, lorsque
l'anglais Sir John Hawkins, commandant un navire occupé de la
traite des esclaves noirs, leur donna assez de provisions pour retour-
ner en France-Déjà ils allaient s'embarquer quand ils aperçurent
quel ue voiles.-C'était Ribaut qui avait été envoyé de nouveau
par l amiral de Coligny, pour remplacer Laudonniere à qui on avait
fait en France une reputation de trop grande sévérité.

Ayant appris que les Français se prétendaient seuls maîtres de la
Floride les Espagnols qui venaient de bâtir un fort à Saint Augus-
tin, exaspérés des pirateries des Huguenots et fachés de ce voisi-
nage, résolurent sous les ordres de don Pedro Mélendez, d'attaquer
les français. Pour les prévenir Ribaut fut d'avis d'aller les attaquer
chez eux et son avis ayant prévalu, il fitvoile avec la plus grande
partie de ses gens pour le fort St. Augustin; mais il fut surpris en
mer par une violente tempête et jeté à la côte. Pendant ce temps
Melendez s'était approché du fort de la Caroline à la faveur de la
brume sans avoir été découvert et lorsqu'il fit sonner la trompette
les espagnols étaient déjà dans le camp. Les français eurent à peine
le temps de se mettre en défense et furent massacrés à l'exception
de Laudonnière et de quelques autre qui échappèrent. Le comman-
dant Espagnol avait abusé odieusement de sa victoire, et aban-
donné les prisonniers à la barbarie de ses soldats qni se conduisi-
rent à leur égard d'une manière indigne de catholiques et même
d'hommes civilisés. Il en réserva cependant quqlques uns pour un
supplice plus infamant. Par ses ordres ils furent pendus aux arbres
et il fit placer une inscription avec ces mots: "Ceux-ci n'ont point
été traités de la sorte en qualité de français mais comme des héré-
tiques et des ennemis de Dieu."

Apres avoir ainsi terni l'éclat d'un beau fait d'armes don Melen-
dez devait se montrer de plus traître à la foi jurée. Etant retourné
au fort Saint Augustin il trouva Ribaut et ses gens que la tempête
avaient jetés à la côte nus et sans secours, et en dépit de la pro-
messe qu'il leur fit qu'ils auraient la vie sauve, il les fit tous égor-
ger à peu d'exceptions près, à mesure qu'ils étaient anienés dans
son camp. ARTHUR CAsGRAIN.

(A continuer.)

EIDUCATIO N

De la nécessité d'une classe préparatoire dans les
. écoles prinaires.

Entrez dans une école : vous remarquerez presque toujours deux,
trois, quatre ou cinq bancs garnis de jeunes enfants dont la physio-
nomie, l'attitude, la manière d'être, forment un étrange disparate
avec celles de leurs camarades. Ces enfants ont sept, six et cinq
ans; plusieurs même n'ont pas atteint cet âge. Et pourtant, on
leur inflige laleçon d'écriture dans sa rigueur traditionnelle. Les
voilà, trois quarts d'heure ou une heure durant, penchés sur les ta-
bles, un crayon ou une plume à la maimî; et si 'on passe en classe
de lecture, on les verra, rangés en cercle et les pieds cloués au sol,
répéter machinalement et (et pouremployer le mot vulgaire), ânon-
ner d'un ton piteux des lettres qu'un moiteur leur montre en mau-
gréant du bout de sa baguette ; c'est-à-dire que de jeunes enfants,
qui, il y a quelques mois, passaient leurs journées dans une liberté
complète, ou suivaient avec gaîté les exercces attrayants de la salle
d'asile, dont une série d'interroaations et de leçons de choses en-
tremêlées de chants et de niarcles, cultivaient, sans les fatiguer, les
facultés naissantes ; qui n'ont pas dépassé cet âge où le mouve-
ment et l'agitation sont la condition première du développement
physique, ces jeunes enfants, disons-nous, sont voués tout-à-coup à
ce que la routine de l'école présente de plus monotone; et con-
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damnós, Sos peine de punitiolnm, qui Ierant à letts yeux de an ni e e e . Pui> le u alited fait rLêter l
tes injetices, à une désespéraute Imobilité. ars lardoise.

Noirs ne ctnnaissons rien de p us regrettable au point de vue sco- Cette' rétrospective de la syliabe permet de
lare, de p in funee au point de vue Iîvgiéique, que 'ele asu ver, das l'intret de. nLié nrmit'ji de I Forr e t

laion d'enif'ant (de Sept,. sir,. et e ain a deV uriart'' de meut quop p at noa q up- n n
di, ou,. doue et Irei/ aIS 1n se prupoermit d-pier d i a

début le dégt et Phorreur de lèee ieesl asde ee eçon. ou la Ceeture, Per Itun, î

autlement. enapplireimtrg l' jimi par Patre ; t h enfant trouv

Apouie ' e que ce cysèen e ature impoe e d i à istiuu laement actetrs de inité aive lu ia iie ,o uir
néècestem d imterve'nir à ebaque instant pour rétablir le >ilen'e et niers ave' un inmeroyableot L un, nnheree e
•*ordre compois. la é-encee d'c ceitain nornbre Tenitrt' de hîit'je i- u i untait lten1tîonî s'rhen duirirli ,' e fi p
l': ce de ceux dont on parle et la pierre d'aehppemnt pourt l di iiiî it ai avir lii un je l lie

e îîlîîîc' écneole: u du telles Conditions. rin n égale la igue rnous h i ur lvo r pr<d e't d.' ile v

di naitre que la tatigue et 'eiIIui des enfants. ele 'eîn d ail eir on lecomprend ppqe U
Yost oinlér ion eecomme inrdispen . ufa ns toute ecoe iétî e, 't eQ piereh intîIl le.' apilcatiorls jpeu: i -i e p

tanit soit eu ntîîbreuse, la créa:iien d'une diviio este L matre 1itelint.
petits êicvts qui ionO pas accomikpl lr hjitite autie, dmvî-lî.îia nonrq u um n h

crumt la tr-iuî e:jure la 'ale d asile ent î deese o' li' stit phu loee u, ut', mrais hren
la pre2ire ueradt partir dea zI :hodeeprut; >0- que ceux le rpetit qamu e i ni 4, 
coiela matièr'de sui ee et. >Dans tie clt"se p'ri p eu iepii' llt n ' e ret i yS
ratoire, les eilf.an apprendront a lire, à écrire, à erilipter; Malî alle *a-î 'tui preeen ent a' eoijcer I e :te ln c c

ils appirendrom tout cela par des procede- adaptés aux eugience eue avec un im peon bem du umovemeit: la cblepq.m>
leur ae i nai:î les eçoi rie uijr'ront malitis poui eiîr jor ':U î Iun Gore a plur but e eimuer ce syseu OP hitepii,
quart d'heure oil'untij dem'iiti-heure n iah l- i p oît prt r j, ,lj iniu-'nen rnia'd.ea dosu jr'..
l'en -i eree ropreien 't dît de l'&cole, qu isqul iaOira d'îr ' cgire e îi.e-gsregort î'ablijr: a t rai -i in îîre ,lu
rrucionës .Iérale et a portIe le tuu ur he iuéch de d e line inteiactuele- di're s. eees pu jlp
les ftecd le i e, ou encre d' recits, davis raire et eipb enn ua s : commne, délepîiru de <0i b li, e;
de ces lçonie chot. îqui, laites par un ma tclrljgeIt se il l reçoit [Ian seileiit ilt e l' hum elbde' 'p
pour la classe tout entire iui l ph paitai, Vu Ien eMme ias d paunre mra de i q et de gnatie ;îu i'
temps q'ulil-nnniî 'ñieale du déviopp'eut in tt' levtuie. Si nire p% dlaI, li-is in lettre les a aa d la .es

Ce:te omibinaiOZi de la mélhole e-a lhe d'il avec l's prs l. qe fir' u vo e cet. eai'u.îr r e'' -potir
'dès -colaire ' ne'ra tit Pas. n 'ii de î'jî n oi esti - su ic ijure ditpar vui* t rnatr, miiien- r t

lats de la créain n de d17ss1 rJaMr En se coiinuaiit danî lis
'éciela al d'aile i atrafunrait le aIture A ,in - t re I La da épae r uratoire 'ra doie tot à la foi> - ' reuIîî îcipi 

verait résiées piu pt ls pKu ru iu de W tiîeirlaiire dé- foim ni io'nunt de l'école poprenict ditii le remlpact. cj'r le
rib e dindu M la 115: ijQuand baut le alî d'sile fendiconr'iva-i'un' feu'di t ts jed s eni'p lI;e

dotruiaiit l' 'eNenple do cette tdlii rt' ulre ei ratiumielle par vejit qu'y prter le dé-ordtie et e entraver a narelie - le finùiliiu,.n'
laqiue-le juemiint est enret' Pin'rt'Ùl ce évelllée, le se car ele peci et doit taire d cette emt orie d' etits élév tutp

moral ferm t les fiités mi ses cri jeu , le!s écoles primaitre piiirlit' d excelen t écoliers
e les-iimcs aripernt de- resulta qI asu seront nifne4ts Ln, r

A nlesous u la : a ' dévelppement des Iremires citorre -M1I rit, acnit de iiiire.
ieeesrireent l*.evation les secondes. Comment admettre l< t en
regard des excelleu îocédés nié dan asile, lit routine et tîm-

poŽrt.ectioîi des inerhioileuî pîxiýseît sîr litrpl&tjîr dhans l'étole ? siin' i'n~c, îxxe-f éue
s 1 e d t lr .oStar les in tiants qu'un peut dner à t dixe.D)outîins irmmuédiatemenjt rîrje idée île la irîairie donit nousîj t'Ou-

prenons que les leçons de lecture, ritu Prthrape de Oise i den ail'nd soivent : où prn ire e ten ps que l'om pr
dessn rerme doivent ttre a:tes danjs la classe Jrertoire. Ces osa'rar aux tue f IVous. a's pa l le heur" e
différents objets, grce à un procélé trs îinrnieux que nous avois mile persotne' ui reconnai4sent l i t dtn a sciiee et qu

Vu rnplover avec succès en lia'ue, piuveit être emsigno pomtant ne ccupunt oin t d l im inne leur liane.
simultanément lan leurs éléments eetielet salis la moindre Que ion ue se lf S giVllusion. n Ci qui lisî'iît ainl I' J

fatigue pour petit- éve. Ce procédYt', bien etmeuilu. 'ula variW n'ai pa e tehpq jor re : n tilito du la SCienc
de mile madéres. soit ceu qui i-,onliaiiuilst,'cnîl lilité iencelou ie

li mnaitre montre atx enfants un ob jet quelconiqjue, cIta petir rs tcd onvenir que le tnps ne let r manue pas.
par exemple. Il connence par captiver aittetion, en exphquat En géîéral, ce qui manque aux homnire-, e n'eSt Ini le temprilI.ini
tout ce qui se raatche Cet objet ode quelle nairée t't f.t la force phsiquer, bien qi's le rep'tent perîtuelement 'i cA

eapeaud tloi vent la soie, o s'ent le eir, coinment y d fc de 'oîni. là vudndt bien tmu. t avais s la
Jt chape r, Ce, etc. tiinrért ds petits éléves uie foiS émciIlé velait 'elleinémo Mais il faut travailler pour acqurir, et Il

le mitaitre annonce qu'il va dessir le cpafuIl t Ous lu regard travail, cri on a pe'tî. 0i Ien convierIt pas touitefois il ya a
îles eif 4ts, in reproduitil ef fts les Conturs sur le ab'leai noir. souvenlit n n'ett oni ilt as avec i-iem et pour d1iimîk h

lA vois, matentant'' dit le aiure. Les petits éleves rargée m''nteneet où Po est de, soi, on va disant, tantit t 'iu

auv tables ont chacun devant soi uie anloise. Iuvis die la periis- bout savoir c hi ' tant' Il fatt si liigtemps piurti' famicrline
-io qi leur est Mone, ils s'empressut lr copier. tant bi'n que avec telle science !je Wiai pas 'e te psa.

rtal. e modèle a Propos duquel onr leur i raconté ie si bl les c'hose os soim'lla vi-. atu Contraire, 1011s. que, prsue toI
Chacuin ayant présenté son dessin au mne et reçu quelque nis a du ltps ide rtm néme pour les études qui le sont pointiii
out quelque .ctougerient '0 Mlainiant, dit celui-ci, Comment p ables. et que Von pent n quelqu te taier tt an
noice.ot-rn ce que yu venez e dessiner T lous lus ifanrts a journé, pour peu qloiln n ait a volouté ferite et quo on
Il Un chapeau !-Blon ! Répétez ce nom LC--peaun"les enfints iesn toijoutrs. Pr ne toujois eileCtiv nteit, ii mins ilie dtei

plcieurs foi : C/h, ch,, ce, -p pa , pea us!" Tlotît ela, Ioi nJ'nit lait uisage d'une mréthoe aologe a li nt t tOrt 
si le maître sy prent bit, se fait ae une eoxtrme animation i v ii Pourra
avec la plus vive gars Eter1. des pertes le ten ps eoil!lternîent gaspillé

Il lé biei Ireprend le mitre. on nu non e pas seuenent hu- 1. Uili set es ilars qui senblet déjà avoir iut mlo
peau, on lécri... Voulez-vous écrire cha ?...-Oiui, -- lé bien! t :vi/ci les peres de tempo. Il a dx mnières prinipaule5 d
reardez-inoi t" Et le maître écrit cri grosses lettres: ch1-peau perdre le temps. Ne rien faire, et fiire <les riens. Jo. 1i'rien faire,
Répétez mainiumiait ce que voUs voVez écrit c'est essayet une chose, puie d'une autre; aller et runir dan

r A résent, dit le maure, à vous d'ecre L.. us voyez que propre maison par dlsmurremnt par enitinui profonde cnnm qa
Mha se compti-ix cel trois lettres noîs allons tracer chacure d'elles qigilqnefois, arrive à tel point qu'on rie se dissimule Plus queu m'1
avec le toigt.'" Et il lécrt eni l'air, par le mouvement ilduc doigt et le temps, q n'oi est enchantt d la plus sotte N'isite goi vienne tai

dl lra ,a remime lettre le c... Faites corimmo moi." Et tots diversioni, qu'on cherche qnelque Mccasiou frtile pr uie t u
les ntant le décrre la courbe du c. puis la forme de Pl, puis colle
de l'a. ny Erivez maintenant sur lardoise 1" Les petits élèves é 1)Cet article et les subvanit aont eirpuntités i 'îxcellct nrece
i*crtrîenî i reprouinre chaqute Inîtrr comme ilm ge iont efforcé de 3i Olizet, I journal d'Edsealuon drI Bordetur.



JOURNAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 79

20 Faire des riens, c'est jouer plus longtemps ou plus souvent qu'il
ne faut, se livrer à la promenade, à la société plus que de raison,
Prolonger des conversations qui ne roulent sur rien d'important ou
d'instructif, tenir des correspondances inutiles, etc. Que l'on se
Surveille secrètement; que l'on s'interdise les choses inutiles; et
que les choses utiles elles-mêmes, on ne se les permette que tant
qu'elles sont utiles et pas une minute au-delà: on retrouvera bien-
tôt une heure ou deux par jour, et peut-être d'avantage. Pour faci-
liter ce travail, nous ajouterons que la Ire espèce de perte de temps
le ne rienfaire affecte deux formes principales, l'une perdre le
teinps en masse, par heures, par demi-journées; l'autre laisser
Couler les dix minutes, des quarts d'heure dans l'oisiveté. Ces
deux formes sont également funestes. Mais la 2e peut-être est plus
dangereuse que la premiere ; car l'on ne s'aperçoit pas de la perte
que l'on fait, on est loin d'en soupçonner l'étendue, on ne suppose
Pas, ce qui pourtant est la vérité, qu'elle se renouvelle souvent plu-
sleurs fois par jour, et qu'une centaine de quarts d'heure ainsi per-
dus par mois (ce qui est peu dire), c'est un intervalle de 25 heures
non seulement astronomiques, mais encore économiques (c'est-à-
dire qui toutes pouvaient avoir un emploi autre que le sommeil, la
toilette ou les repas). Ces quarts d'heure perdus sont ceux qui
séparent un travail d'avec un travail, ou d'avec un repas, ou d'avec
ne course, etc. Comme naturellement il faut du temps pour pas-
ser d'une occupation à une autre, on se dit que le quart d'heure
n'on a de libre sera presque totalement absorbé par les mesures à
aJde desquelles s'operera le changement du travai, et qu'en con-

séquence ce n'est pas la peine de prendre ces mesures. Il serait
facile pourtant, avec un peu d'attention, d'éviter l'inconvénient du-
quel on se plaint. Que ces instants soient consacrés à des lectures,
et qu'on ait. l'attention de laisser le livre ouvert ou marqué soit par
un signet, soit autrement. Il est vingt manières d'arriver à ce re-
sultat: n'en indiquons qu'une. En quittant un ouvrage de géomé-
trie par exemple, on replie le bout de la planche de laquelle on se
sert entre les deux piges qu'on est en train de lite. Rien n'empê-
the de procéder d'une façon analogue, même pour des travaux au-
tres qu'une lecture. On peut avoir sur une table particulière (le
PuPitre à écrire debout est spécialement propre à cela) le travail
tout prêt pour les instants dont il s'agit, travail auquel on se met et
qu'on abandonne à volonté. On choisira pour cette espèce de tra-
Vail volant le plus facile de tous, celui qui exige le moins de suite
1fans les idées. On ne se figure point combien on gagnera ainsi
de temps. Si sur cette tible des instants perdus on avait une petite
Pendule qui permit d'examiner combien l'on a ainsi gagné de temps
Par jour, par mois, par an, on ne reviendrait pas de son étonnement.

U'iILIsE6R LES INSTANTS QUI SEMBLENT DEJA AVOIR UN EMPLOI.

Ces instants sont ceux des courses indispensables, des promena-
des solitaires, des attentes soit dans les antichambres, soit ailleurs;
des soins donnés à la toilette, au bain, enfin tous ceux pendant les-
quels.on est comme physiquement occupé ou empêché de faire autre
chose. Mais rien alors n'empêche de penser, et puisque ici nous
nous occupons plus spécialement des moyens d'apprendre vite, rienn'ernpêche de se rappeler. Que l'on passe en revue dats son sou-
Venir ce que l'on a lu le matin, la veille depuis un temps quel-
Conque : Que tantôt l'on cherche à se rappeler-purement et simple-
Inent, et tantôt à classer ce qu'on 3ait. Ces moments, pendant les-
quels il est impossible de tenir un livre, seront de tous les plus Fruc-
tueusement emp.oyés, ils necessitent certaine tension d'esprit qui
!Orsqu'elle est couronnée par quelque succès n'est pas sans charmes;
ie nous donnent la mesure de ce que nous savons, en nous avertis-
sat de ce que nous ne savons pas, et en nous préservant à cet

ard de l'illusionà laquelle nous' entraine souvent l'habitude de
regarder furtivement, involontairement du coin de l'oil le coin du
ivre où se trouve caché ce que nous sentons ne pas trop bien sa-

Voir ; enfin, parfois ils nous font presque découvrir, en nous aidant
retrouver,par l'ensemble de ce que nous nous rappelons, les dé-
a que nous ne nous rappelons pas, détails qui, bien souvent, ré-

sultent, soit de ce qui précède, soit de ce qui suit, ou qui s'y ratta-
Chent et que l'on en peut conclure, comme par exemple de la forme
4t* corps enveloppants, on déduit sans peine celle de l'objet enve-

nonvénient unique qui puisse résulter de la méthode que nous
"Idiquons ici, c'est quelque chose qui ressemble à de la distraction.
80uvent, en effet, on reproche ce défaut aux personnes les plus re-
tnarquables de la société, aux penseurs. Nous ne conseillons point
.n*os lecteurs d'affecter ce défaut pour se donner l'air de métaphy-
Ilciens ou le mathématiciens profonds, pas plus que nous ne leur
eonseillons de mal écrire peur ressembler à Napoléon ou à lord By-
ron. Nous leur conseillons même d'en éviter la réalité tout aussi
bill que Papparence: il y a temps pour tout en ce monde, et avec

un peu de souplesse dans l'esprit, il est facile de revenir en un dix-
ième de seconde, des méditations les plus graves, à ce que l'on vous
(lit, et d'y répondre juste. Mais si par malheur il arrivait qu'en
utilisant ainsi le temps, on devint ditrait, nous regarderions ce
malheur comme infiniment moins grand que la perte de temps qu'il
fait éviter.

GRANDSAGNE ET JULLIEN.

L'Art d'étudier avec fruit.

Exercices pour les Élèves des Ecoles.
Vers d apprendre par cour.

• LE MOINEAU ET LA TOURTERELLE.

DIALOGUE.

LE MOINEAU.

Comment se fait-il donc, ma sour,
Que l'on t'aime, qu'on me rejette;
Que l'un t'accueille avec douceur,
Qu'avec humeur on me maltraite?
Cepndant, je suis plus adroit,
Je puis, par mainte gentillesse,
Charmer le maître et la maîtresse;
J'ai cent fois plus d'esprit que toi 1

LA TOURTERELLE.

C'est mon frère, qu'on vous accnse
D'être un gourmand, d'être un volenr:
Vous prenez ce qu'on vous refuse,
Moi, ce qu'on m'offre de bon cœur.
Vous avez plus d'esprit, mon frère,
Plus d'adresse, plus de savoir;
Mais lorsqu'on l'emploie à mal faire,
Il vaudrait mieux n'en point avoir.

A. GUERARD.

AVIS OFFICIELS.

NOMINATIONS.

INSPECTEUR D'EcOLE.

Son Excellence, le Gouverneur Général en conseil, a bien voulu, le
19 d'avril dernier, nommer M. Auguste Béchard, instituteur, inspecteur
d'école, à la place de M. Lespérance décédé.

Le district d'inspection de M. Béchard comprendra tout le district de
Gaspé et M. Joseph Meagher reste chargé de l'inspection des écoles du
comté de Bonaventure.

EXAMINATEUR.

Son Excel!ence, le Gouverneur Général, en conseil, a bien voulu, le
15 avril dernier, nommer le Révérend Alexander Kemp, membre du
Bureau des Examinateurs protestants pour le district de Montréal, à la
place du Révérend Donald Frazer qui a laissé la province.

COMMISSAIRES D'EcOLE.

Son Excellence, le Gouverneur Général, en conseil, a bien voulu, le
15 avril dernier, faire les nominations suivantes de Commissaires d'école:

Comté de Montmorency.-Laval: Le Révérend J. P. Colfer et MM.
Pierre Filion, Edward Rockett, Walter Tobin et Joseph Touchette, et M.
John Shortell, secrétaire-Trésorier.

Comté de Joliette.-St. Charles Borromée: M. Narcisse Levéque dit
Sans-souci.

AVIS AUX cOMMisSAImEs D'COLE.

Ceux de MM. les Commissaires qui désireraient se procurer les services
de quelqu'éléve des écoles normales, feront bien de s'adresser dés à pré-
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ent soit tit lél.artemient de l'instruction publique, Soit tilt Principal de
chaque école, qui leur donneront tous les renseigneets 1 o illes
L'exnmen des élèves et la collation dýâ diplknMes auront lieu cette année

plusà bonne heure qu'à l'ordinaire atin de faciliterles engagentislis en ce
qui concerne le' Ecole. Normales Laval et Jacque-('rti.r

Avcis AUXa ISiltTti

na euvtme co"rence dld ocio les instituteur eu r lort
ivee Véeole normale JacueCa tura lieuà cette ecole, ventred

le dit courant, à ner.f heures de l'a vant-t di
ceux qui p'on pas encoe idvé leur contribution annuelle, vomirontt

bien le faire sous le plus court délai, ilsveutet trofiter dès atvantiges
que, 'u Iofr e l*Porimotl'I.

La septime confére. nce de l'assoaiation des in titîuteurs il rapport l
avec l'étc'o e normtle Laval aural heu a cette éco, eamedi, le 2i d a cou-
tout. a neuf herilt do t

DIONS. O 'FER* AU11' ai' OI:t îTF 1;"i \T Il' .h NSrummuON r' 11 t1.

te ýurint ttI accn , e rtCOnnti iaiice, réceItion d'I it
bivaits. faits à la t ildioth èquo d u dépa lrteim ent

1e MM. A. :S. arns et i.ie ibrair, à New Yoti, t " Th. it er 1
nd th' aren pr Charle, Notblrn, I vol in-Si ' Ther and Vral- l

tice of Teachinîg,' par 1). P Page I vol in- , Sclo'. mgmn t

par S. W. Ta;ylr l'oot, 1 vol. t-SO. verI ulcation," par Ira
Mayhew, 1 vol in-o. 4 Auericain edueation,- par Edu trd Man stiehl.

vol. iti-so.: Logie of patheiuatics'ar Charles Davies, 1 vol n-o

De M. le professeur Ilall et de NI. 1. D. Whîitney, All u l'
Iowa," T îolin-40.

De M. John Loveil, libraire, à iontréal : tile de eb ns cana-
Ueneim et françaises, I vol. in-I so. Le Pirate du Si. L:inrt'n tar M.
i. E. Chevalier, 1 Vol. in-I0.

De M. Jos. Lenoir, usisîtit rîhlc tur d iir I t P
¼i ovge autour du imonde, 1 veL

AVi r ran LE r nossr' Arx 1nrr enr n o s rc tos
4U NT i- 1R ï

.Qîuiem îii d'éducition n'aura droit, cette aunée, 1 ae
necos'nlée pîar lat églncur, nloins que le rapport et la demande qui
l accompagnent nii'iienît été reçus à ce bucreon avant le premier jour
d'noôt prochain. Il ne sera fait d'exception sous hquelquel prétexte que
ce soit.

2o. Un accusé de réception dit rapport et de la deindiî'Je sera imédiia-
tentent transmis à la personne qui les nitra faits.

'3o. Quiconquei n'aura plias reçu cet accusé de réception danc les huit
jours qui suivront le dépôt nu lt bureau de poste decs docunients dont il
s agit, era tenu lde s'en enquérir auprès diu maitre le ostele localité
e't ait bureu dei léducation ; i déf'aut de quoi i demande et le rapport
seront censés néavoir jamais été transmis.

Io Des formules inpritnées seront ervoyées, dans lit premiè re qtini-
zaine de- juin, A togîtes inaison l 'éducation qu ont été poriées dèéj sur
la liste des .mbhent ns, et celles qui n 'uromt pa alors reçi ces oriule,
devront en faire la demande.

.o. Les tiisons d'éducation qui nc sot pa iiC'tritr3 qur la liste, mai;
dont les directeurs désirent faire un rapport ei me demande, pcntirron t
obtenir de ce bureau les formules Lont ils uront besoin ntre le 1er et lu
1 Ide juin prochain.

Pi unsF. J. Ù. HM'im1
rl i atit J i , is u e i t n.Sui'ntetiut 'le '1 VEu tîuiion,
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es Ecles les.

Nous tîvols In dotubIe plaisir à reyroduire de .DAbrie<t
Petit Séminitair de Québec, l'article stvau sur les écoles

normailes. Nots disons Iu double plaisir, car, à part lex.
cellent eflfet qui pouIrra en résulter pour ce tx qi le liront
nous aimons à voir ainsi la jeunesse de nos colléges cla.q-

Ïtiles exprilerauss honorales aylithiilies ptlr l '
es insuituteurs. leux pui ont écrit les ligues
eronIt tit jotIr p trttree o itoyens influe nt d- ul ,

its campt-rties r utiuu- ilis iiîitr
mains nlotre so1rt, colulic (ligslttrs coilumlt
Dans toutes eus pKsitions, ils auront les î tten

hmer à élever l'instituteur ait iiivauî il des
im1iI l ut assurant ti lt lui o datt It itn itl su tt l .
1 Iiiin ui Ni lntemps et c i hne
biVn-étre mteriel. P u islt -i alors se tppele e
entes ichoses tu contient cet arie e ut pu Iúse leur d

tru couthrtue a sentitelitls i s ex uent etii
notis n'en dnou t int r t r toute It
nos eullèges Leiur carcrière, du cesti' et celhi île (Io
leur iirentes piltètre sous ien des rap

elles pas eùt le Inuile j' pitit dclu déucrt etî'aii.e.. î:

le lème luit r La on la patrie, la sCiunee', r'- x..
nlis et moir les attr i so t-l les pus att iéut -t

t il r lit hn pour couronier leur nob les tli lort, t

i. hasCaî;d., uî., bien que tuo altreu ' paitu t aue
ep e.' taern' niii chmli, de for le illtn i b '.

tre; cetneie ilet *es viueI' en c'utiliineatimn îîî'.a'iu, '

et i mr e m 'liînnî11 'o vercrî,'n- dé la iaitir, 1e
leci cI'.tiîtS qll. l.tî'la eîi ,s deseoî il'u'iîi tai" ,-ýe tur;'

lu~ 'exu.tnu.'ilit ti lie' I l iiiiîl'.' tic. ." iti tout, til rmî .1
linduitntm muu e it it, il ait éiter le hîneete' conse

qu'e 1 le prod It trop ýouvent. A e que npiai peiteniniliot' 'V

-eniîble. pîro rés. Il sitifit d oui.rtr leus yeit Npoutr sent aperceu
Tandis que PUniver-it Laval donInait la laie îédlucaucl tvit
forte impulsionitle. êcole Normales iilonçaient a P pdeult
pulhdrte un a enlir litl ilouveai. Le.. Ecole Normales, uo i

vous l "srera sns era.ite, sont tunii heureuse acq ti 'u
pay_ (,Cii' (1i Onit (t lels pro.mtlui rs de ( tte m it lîlwiit men
dle noire part unle viý, reonaiace, nu lieagque leé',m
qui par leur Saretdirtt t u itte (es écoles dans la tviî

poi pîrit où elles niarchett auîjouriV i
Saits une ilstituttiont de ce genre, l'ducationdu p!e sr

longtemps detileurée atioai Quelques locdits, il C
auraieit reçu peit-étre' ite inItuctioin plus amnple, par les acti

de certaiIi hIoitimils dvoué i mai, Ior le paida i nen'ri
le foyer d tiL U I on no sle erait plasograndi. Pour lue
tructioin 'tenet eccroisze laiis un payil a < iil ait l;'

dan'eiî,iuînoment 1t µn1its lrOfitet égaleinîttit ilý ¡ir'r
se fmi. iphus les succès des élève, n d'pendent-ils pa e

tiellenent dos intititeurs Mais croira-t-mi que lt ftitai de ue
dentiertc puis étrn ev erce il nd i téreintiitetlt par tot imj
Certainentm t iuîli ! l"eaucoUp ie font lltisioit t se croyati'ti-
tutenr. t Part t iiitriuire la Jeute.ce est uni rt i i citile, et jy t'

peu d'lltntenîes' pos leent. CeUt ait, cil mtlîle tet iltp que
e-t noble et reiev;é t'îest pourqiuoi il ii pitte eWil Soit biete
et tie perdu p:is di -a dignité par 'igrice (îl ceux qui le

(i lent. Eh quoi ! 0!1 ne .. peanuit pint à un. hiomm'ie ell ien
d aileurs, de faire les fonclions d'aOcat (tuiîe iiotait, tanc

ait étudi iit certain Ietlrps so iu iomme de ette trofe
subi tiu e xament î Qmeniconque iligr e ipratimquer la itiecite

soIls avor sitil e Ileots île maîut res habiles, î'trgititiit

pu i par lit loi. Quo dit-e est-i un métnier i vil. si pet
dIans lequel iu n'eige qîuekpapprentiage I N' att

ue l'art d'itirn ru la jetii e, cet art ui iil tamlt aux enifanlM'

lt famil e. ' la société, à lit reiglîli, ny ;taIra ît-ii que cel alit l'C
lequel on sutppoiera la se îence i fîtse ?
T oeleot les iotifs qui ont alieié tabh teet es
Normu ls se formnt d roi léso triais tos institte le

niendant d a in, danson rapport anlnoue, noudonn
ide(lPo de et deflactivité qui règnentI dans Ces c

nn ils nsè1l -mr r l fois tat le iliéreS di etcePe
mettre dans letîr trtvi aIutat dttit perfectirit qls Ii m1 ttti.
persuin l's tn qu it science tulte seulo ne saurait forntter "It bt'
tre, les sIpérîeinrs veillent aussi avecJo plus gran d soin uIor

duile iorale de leurs élves. Il importo en effet ain
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tenir dans u paroissu la romi ère plce pr le euré, 4ort iitable qui le nappela au souvenir de ses coîlégues et prit 'i nt iati ve
Y, éltý do nourrir ci tmiélle ten fps amàile et te caur des t ennfant'. Ci sa faveurt c'e-t.L Archaibault, atjoîurd'hui principal de VA

"et st le pjmier livre de la jeures' e eclui qui fait la cadénie coimerciale de Ilontréal.
n pr M. Cliristiin était au rang des élèves les pIlus capables de PEcole

nat tituter form par l k Norma a mi double tit r Ori peut s'en crm vaincre Un larcoiurant i, listri-
no p us puvt coipter ur S ca ettil la foi, 't k i utuos dle pri dte celle écule. et oilnrnue luit JU cil jouer co'it\ lii ont

Vii. C'itk nune puiéantejàeinm:udaun. D plu- enteniui l':rîumeî'e derînecre ses comptes renu'le. com. pule's
i su en apprecier li Valeur 1 il. iut coplliri I 'i poriance ' analyU de l. Chit'ir tit preuc touiour la nieilleu r et Mb

è aux éculeNrnales. I teunsr, parts sont aieon tenait les lionurtiis de la, leeture. Il e.t lublement a regietter
i e et il'arnour dil travail. Plsnsits ni din quîun jeune lolonune au 'i pieux, aussi habile et :iînti dîvoule ait

is be sac'ri i' reveur apres plusiers:n oîs de t et ni prmpternent 'tleve a useine t, po in naura t pnt
raw'r r les ba l ede lécole, 'rmgt r les diihieulte, qlIr,' niaruip d dre r a là h iét ilsé d ervu ,ees illiportants.

Sueelrt e leur acc ram e oberîtceit d tout

lui t een a r d e " t Ie .s N î. mri a ae t é e été

t tir e d r lil de altc nioe o a

I rteu ceps b un 1'tacle Wi poum letarder eclaýuîtu n éW'e- de ceît at WW ont diine,t atti drmieri unemehe e4l e aiml e om. Deýs hoilnne heureu aueur t deW n 1ua d Quétiec partentoe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ î. dîî, e~ '2$ lîvr llîrnier i nuee lknvU halsj)kliu;d
-Ment ¡u . 1o4 mua t np r b e no 1"s ine>s e nun enavec' l: aard, et qui a uaitle pleIn: ratad honneur an diiene

* qulufoi$ tix Vt e 9 piricipal et a( pl'eurs de l'école. Liauditoire était ionibreux
.mmaatns ne -uni tuil n iconpaii? aisoli îltiti prix til que. il 1,n y rî'nuir tialt le y maree nai'r di l e'l' M,. le gruldl vicaire

6l1lstitut'trse pr'eenlt'eilcna ae '1anilr, re''ît î ,et titi nrantitd rînoie e proeeurs et d'élèves de
SqUailptès er m tatr. gruoiiruîr nl n l Uni lv'r l,3é I X. le ranId i 'r Cazeau de PArchevéch
à e pasvn ut r unt îa' 1 Au'lair. cur e Notre-D ue, M. Lan evin, deer'ótaire île lar-

dor le ea qui pua v a i'ln '-t tl, ei.hdiocuseu IL le ju' de llic'e, tauilr 31. le juge municipal
et h se cprrtente t. his aoi re îti' t i u utier, et un trndtl drnmre dautre nemre du ergé et du

innei' de jugr d hlurnm et il de chee< , l 'tu barr tau.
n' tn p hlu pri de i d'at pour la -acriter an a Le- c opoitins île d leve inseres ai cahier d'honneurir onit été

viiprofwit l:peuri quo tes ti\ calvitt l'une vi on'uîl lues dlias lordre suivant
jIr, urittont a tme-ilrue cI'i -t ntepoi oui re'u'a pamin eias .ci vi i ui-e.-i i Comtirenudt ide le'etunre Romlen c t Lrete,

rlce a E1e'- Nonnae l
Nets ,trt-il pernuis, ci t'rrniîn iiu île soutiter tini EIeri' dt Wle Une vcli liià

:cîles Nuna ale le suies Iule i"érîtni tle iir zéle et lý bacri es .éee
:ttl.lS >,'Iîrnotlrt I.e, ru!e qui leur et échu est un rMh lm rabe C m-tetlrl' P on

Ill uni a tvail'rt ur la partie la plus limlyle de l'homalî. Lart du h it le('rIrr 1' u: PriS,
'uilutarce~h' 'î~,îm slir îl'îî trtîr 'tirrelai ttui d SOiu Ilîcîliço.

'dp'euriconiie îiaru itdmher di r lni t t iro Ctie-rendit de lecture i Ml di dle St

a' ' atm que îapparenc: j ny ueu do rtr t le r r ouard 11 martyr, roi il A terre.
etdertenebret die n ignuratil pi ilivr i' îîîuîrr i cie r î L'élève'bault.---Cnpo'itin pédagogique Une Classe -à

>da tir une folle un*ti vil Prix ver eilionlus poti unitr U éoule Papplientioli.e
rature ; l'intîtuteutr empreint sur une toile plu. p laîu'îles Lt- e iri - m olt rev ui
tlratîx Vivants O admire le citoyen gi sc dévoue au servee del L'élèvL -7Corrpositioti ittéraire l Siaple vie n vie

atri, le woidat qui verse son sang a Im i déin :T linstituttr la i't lmgnea. tmtn a

re s a vie dans une ixcîcu ation i'mbitule. afin die donner a son éve' 'ittéraire Une c'ravart dans

pYs de bun citoyens. afin île itstpr les tttebire' piui pourraient se ir mreaux do tnu ue écutés durant la iée
lfpttîu tariusor ASr'i. v'oilà à iliels ires hlrrî' mves at la li o. l'es- ll le,1lrclt:(emsqe xclé uatltýié

lusm ei t et Iinnttag e n i('iiun i ' Prabi R o le direction dt l'ifeseur, 3. Ernest Garoi, le public a paru
t ia p ri e ncrn q qu iîi er aitic lièrer ment le eliao uir de F rit D i> roloie auquel ontri-

itaient des lève de l e iodèle annexc, e1 de La Dam e
-----la - n/elî,', et i Ci hnt de (Ill'uois ue nous publions avec le

plus grand plai.ir.ý

LE CIHANT D L IROQU0t .

Ptaroles iPl dnitui titi Canlit . M lisique île Al. (nest G non

1.

ls nos calolis 'est tait iut bruit étraItie
Qui, de cabane en calane a couru !
D'louites nouveaux oit uiunt qtetii pia unlil e

lassant les 'aux sur nos bords a pari !
Que veilent-ils t-Cest Iacuerre sans doute
C' sol ne it apparteni deus

Ievons lt hache, et que, mnis ci déroute,
Vers leurs 'i'ns ils retournant honteux.

J'i Peint imi onîît Ije mie sens iitrépide.
Et île la mort prêt ï' sonner l glas!
Bondis sur Podtle, ô mort enot rapide.
J'ai oif de san ; il nie finuit dl e i crmbats

IL.

Pendant la nuit mi'est appart dans lombre
De Nlatmtou le spectre cou rroucéé

i\ talhreur dit..ilt de sa voix granide et somnr
'l)'n n autre Dieu mon culte est menacé.
" Saetiens, debuit I guer riers, courez ux armes
lis, il partit dans trtn illet île fet.
-Chiens d'trangers, tremblez dans les alarmes.

A vos anus ditesle chaint dadieu.
J'ai pymt non front etc

Obitul ive.
L le Nrnnal, J aeqgs-C'artiedr, déploi e la perte i iîle se

telais élèves, N. Canrîrle Clristiti dei à A'smtion le '26
aMril ' hune de '22 nus et quelques rtis.

I. Chritin aait laborîi étuird tu ai i t a collège de
l'errptionu et après avoir été instituteur a tant pendant prl ie

trois tns, il était entré It îI ['cote Nor trne lans auutomre de iS5Î.
Ssanté iait chanceanite et sa vire ts fibeI; ea re Il pempèt'a
'a id sitlire avec dacoup de.lisinction le. cm de la classe

sîpinirî. Ss talents le portaient surtout vers les études serieu-
ecs, il aimait I'histoire et les nathématiquesi tâchait d se consoler

t létulde île la lant lainei' nl n'avoilr pri suivre tui cours clas-
ue. ort amour pour oéttde et le déir iltrî t le t a famil '

i dontirent la force P'attentdlre la tin die l'annîéeî, quoique ses ami s
Et ses maitres lui conseillassent Puller su rp'ao r.
Cunme tous ceux qui sont attaqu de plîthis, I. Chri ist es-

mérait que le repus et lair pur île la canttpa.-ue lui rendraient ses
lorces et it permiettraient de prer biettt tie ecole, mais t
mntéhum t toujours em avec elle ses faiblesrsources Un ami

et ancien cunfrère sit é vine r s ti:r il titin.
une collecte fut faite àla conférence suivante île dl ssociation îles

istititultlers dlit 'cole Not,' ; dl pl duisit uin sonmne très rle-
C'ptable . Chriin e noutra si reconnaissnt dteCt libéralt

îLe ses confrères, anixquels s'étaient joints les élièves et les profes-
sinus île 'éole. qi'il ious écu ivit lans le teinms une lettre ationt yie,
11Ous priant de reruri comnptUe de eet uitt e ' charité dans aotre buil-
lutin îles bons exuttriles. Ne sbulrlt point alors que lia lettre
provenait de lui i nus avons hési n s acquiter d untie tâche,

(lui est niaintitnant un himinaigei sa rménoire. Nouis devoranissi
fotr obéir à ses dernières volontés rneittioner le non de laini m t -
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III.

Un cri de rage ébranle nos bourgades,
Et de l'Autmoin le feu s'est allumé!
Quand l'ennemi menace nos peuplades,
C'est de sa chair qu'il faut être affamé !
-Vite, Iroquois, sur vos barques d'écorce,
Confiez-vous aux chances des courants:
Sur I aviron courbez-vous avec force !
Du chant de guerre entonnez les accents!

J'ai peint mon front ! etc.

IV.

Du tomahâk, à l'arête tranchante,
Déjà de loin je vois l'éclat qui luit,
Et de la flèche, à la course sifflante
Au sein de lair, déjà j'entends le bruit!
En avant donc, ô mes guerriers fidèles ;
Sus aux Français! surtout point de quartier
Chez nos ayeux choisissons des modèles;
De nos tribus pr tégeons le foyer!

J'ai peint mon front! etc.

Nous reproduisons le programme varié et habilement choisi de
cette séance:
" Veni Creator."................ ..................
Discours d'introduction,...........................(L'élève Thibault)
" Exécution de Charles I.".............(L'élève Prémont) Guizot.
Chour de "Fra Diavolo"....................................Auber.
Caractères " Le Riche et le Pauvre"........(L'élève Roy) La Bruyère.

Revue Nocturne," ..................... (L'élève Lefebvre E. de Fen.
"Tantùni. ergol" ................................. Laxubillotte.

" Le Lépreux,"................(L'élève Thibault) N. de Maistre.
Meurtre de Thomas Becket,"............(L'élève Déguise) A Thierry.

Le Misprere du" Trouvère," ................................... Verdi.
Anecdocte, "Mieux que ça,"................. (L'élève Rouleau) i

Compositions des élèves, inscrites au cahier d'honneur.
" Noël."...................................................A dam.

Il.

Chour de " La Dame Blanche"............................Boïeldieu.
Dialogue entre Bayard et le Connétable de Bourbon,.........

....................... (Les éléves Simoneau et Mignault) Fénélon,.
"Le Drapeau de Carillon,". .................... Crémazie et Sabatier.
Scènes du " Médecin malgré lui,"....... ............. Molière.

PERSONNAGES:

Sganarelle,........L'élève Demers. Géronte.......L'élève Lefebvre.
Valère..................Thibault. Lucien....................Fortier.

' Lucas,.... .......... Tremdlay. Thomas................. Prémont.
Martin.................. Déguise. Perrin...................... Dick.

"Le chant de l'Iroquois,"................................E. Gagnon.
"Sol Canadien,"................................Ts. Bédard et Molt.
Remerciments..................... ............... L'élève Rouleau.
" God save the Queen." "Partant pour la Syrie'

Rapport du Surintendant de l'Iustruétlon Publi.
que du Bas-Canada pour l'année 1S5".

(Suite et Fin.)

Quoiq'il en soit, la trop grande étendue des districts d'inspection
comme je l'ai déjà fait remarquer dans mon premier rapport, en
rendant impossible l'inspection fréquente et convenable de toutes
les écoles, fournit de suite un excellent prétexte derrière lequel les
inspecteurs ne manquent jamais de se retrancher dès qu'ils son
accusés. Il est bien difficile pour le département de savoir s'ils
font même tout ce qu'il leur est possible de faire, du moment où i
est démontré qu'ils ne peuvent à la rigueur remplir toutes les obli
gations qu'on leur impose. La plupart d'entr'eux ont à visiter de
cent à deux cents écoles deux fois par année, et à parcourir des
districts qui contiennent en moyenne de quatre à cinq cent miile
acres (le terre habitée. Quelques-uns de ces districts contiennen
jusqu'à 800,000 acres de terre habitée, et ont une étendue de prè
de deux cent lieues en superficie. Il est certain que, sans P'hospi
talité qui est donnée gratuitement -aux inspecteurs par de - amis d(
l'éducation dans quelques localités, leurs salaires, qui sont e
moyenne de £200, et dont le maximum est de £250, seraient pres
que entièrement absorbés par leurs frais de voyage. Il résulte d
là que la charge ne saurait être généralement acceptée que par de

personnes exerçant d'autres professions et faisant un accessoire de
ce qui devrait être leur unique occupation.

Doit-on conclure de tout ce qui précède que la charge d'inspec-
teur doit être abolie, ce qui ferait une réduction de plus de £4000
dans les dépenses de ce département? Je doute fort, pour commen,
cer, que cette réduction de dépenses fut une économie. C'est i
l'action des inspecteurs, si imparfaite qu'elle soit, que l'on peut
attribuer l'augmentation si remarquable qui a eu lieu d'année en
année dans les cotisations; et il est facile en jetant un coup-d'il
sur les rapports de mon prédécesseur de voir que cette augmenta-
tion n'a été bien considérable qu'à dater de l'établissement~de cette
charge. Il serait fort à craindre que la suppression de Pinspection
des écoles et des livres de comptes et régistres des commissaires
n'eût de suite pour résultat une diminution considérable dans le
produit des cotisations et impositions. Sans aller plus loin, il est
certain que les inspecteurs ont découvert, arrêté ou prévenu des
défalcations de la part des secrétaires trésoriers se montant
ensemble à des sommes beaucoup plus considérables que leurs
salaires.

Du moment où il est admis que l'inspection des écoles est néces-
saire, il me semble que dans le Bas-Canada du moins, il est diffi-
cite que cette inspection se fasse autrement que par des officiers -
nommés et salariés par le gouvernement. On a des inspecteurs
nommés par le gouvernement en France, en Belgique, en Prusse,
en Angleterre et en Irlande. Dans tous les états de l'Union il y a
(tes surintendants du comté qui ne sont autre chose que des inspec-
teurs soumis à la jurisdiction du surintendant général de l'état. En
Angleterre, quoiqu'il n'y aît point à proprement parler de système
d'instruction publique régulièrement organisé aux frais de l'état,
t'inspection des écoles y est considérée comme un objet de la plus,
haute importance, et l'on y consacre actuellement une somme
annuelle de £40,000 sterling, proportion très considérable du budget
de l'instruction publique. Au Nouveau Brunswick on vient d'éta-
blir un système d'inspection, et, à la Nouvelle Ecosse, le surin-
tendant de l'éducation insiste sur la nomination d'inspecteurs et
déclare qu'il lui est impossible de faire fonctionner le système sans
ces auxiliaires indispensables. L'extrait suivant du rapport de M.
Forrester sur ce point ne sera pas lu sans intérêt.

" Sans les inspecteurs, dit-il, il m'est impossible de m'acquitter
de mes devoirs; et le travail qu'il me faudrait faire tans ma posi-
tion serait au-dessus de mes forces physiques et morales. Eu
différant d'ailleurs, la nomination de ces officiers, on me fait perdre
une grande partie de mon utilité. Il est reconnu que beaucoup de
pays de l'Europe ne peuvent se passer de leurs services ; à plus
forte raison devons-nous les considérer comme indispensables ici
surtout, où les moyens de communication entre les i iverses loca-
lités répandues sur toute la surface de ce pays sont en beaucoup
plus petit nombre. Les devoirs des inspecteurs sont de deux sortes.
ils consistent, Jo. à répandre parmi les populations les plus reculées
d'un pays, la connaissance des diverses lois qui concernent Pins-
truction publique et à executer les ordres qui leur sont données de
temps en temps par le surintendant ; 2o. à faire naître l'émulatiol
chez les contribuables des endroits qu'Ils doivent parcourir dans
leurs visites et à promouvoir de cette sorte les intérêts de l'édu-
cation." '

Dans le Haut-Canada, il n'y a pas moins de 300 inspecteurs. ls
sont payés par les municipalités, et leur nomination est confiée au%
autorités municipales. Leurs salaires varient de $4 à $6 pour
chaque école visitée.

Indépendamment de toute autre considération, il est évident que
dans l'état actuel du système municipal dans le Bas-Canada, il
serait impossible d'obtenir une bonne inspection des écoles par ui
tel arrangement. Il me parait d'ailleurs fort douteux en primcipe
que l'officier qui doit contrôler la direction donnée aux écoles par
les commissaires et les syndics, soit nommé et payé par une auto-
rité locale au lieu de l'être par le département de l'instructioo

t publique.
Ce qui resi , à faire c'est donc, comme je l'ai déjà suggéré dans

I un précédent :apport. de réduire la trop grande étendue des districtO
- d'inspection < i de nommer à l'avenir-autant que possible d'ancienis

instituteurs r inspecteurs. Cette mesure entrainerait nécessai'
s rement une augmentation de dépenses ; mais, sur ce point cornul6

sur beaucoup d'autres, il faut bien se résigner à représenter à la
t législature et au gouvernement ce que l'on dit tous les jours auX
s contribuables: qu'il vaut mieux dépenser quelque chose de plus et
- obtenir un résultat, que de dépenser une moindre somme en pure
e perte. Du leste on pourrait organiser de nouveaux districts de
n manière à rendre physiquement possible une inspection efficace de
- toutes les écoles deux fois par année. Cet arrangement ne deman-
e derait que six ou sept inspecteurs de plus qu'il n'y en a actuelle'
s lement, et une partie de leurs salaires pourrait être formée par une
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h<ic t n opérée sur n, e d ten dont les istrit of !ducation une nottue tiitfrique de cewc univereitc- et de 'uiio
raienit ét< coiderableeent hmn us ceux-e: y gagneri i verslié QleGUlt

Les collèges industriels ont été instiuée les uns dans le but de
Qunrt Wrs tres facrieu du rèoler M dure deu viIn le formp repndre a cerines uxîgentee- de n>11e éitu ,ial et de combiner

,j- dont Oles devr ineat d ire aeeiiin de prrenre aux arve l s mtîne ipienna un ennrre dleucul>n qui comprenne
pieî- wme mhode ldoit Il ur sait imp»bi diucarr. à P:u pit tIiut te qui cnstitu co JLi(eitit lri lni éud

as <'autre g~y , p ispe!tur t- n ten ti d edi dhg-r ',aneo tenante des ange ue i olles seru 'ont établi ave Prnbition de
rwcé verbal de sa vudte, lequel e.: contre ne par uniî itutIir deveiair Plis fard des cedvo es c1ai, qlueS, mais ont d a bitanidoniliner

Spar e4 repr'sentaIl4de Paîutore Joten qi sont itis dl'êre ce proje ai ti du nombre asse.i grand des iitultitions de ce
ntf, r l/ut n l tierd (ui ve mentent e touche on salaitre que n e aante.Ces cslule i nduricel ont cepeninni er-

a dtion le tuo ee pr1c00-rbu Il serait neessaure du riam ubadeis à rairiere, qi coiîistent IHrtéisémheît dans PabI'ene
eri iure ici, par lue peialite, les c li e d ele et lenrs d (le ninent du latin Baucoup de cultivaeur, eatholiques

i n 'aceunp'agnt er i eet Je e out ianie d mdeloiivs ds leurs enfants (,iue dans espoir
On peut oir par les raripui t JL vus eruti u li i . l rerumat dins Je cleir ; et nécJeuiemenî les iustitttis

lae eae e Jr: lit e'diirile et d(J 'Al unm î, Parlons p'I Ilent parl 1n1 uIvaild lmbilre de sujels. Aîuls
ild et lel t les trur reiul po r i sphr mduen, J le tl ienut-elle de pha en pluS a fae é'tenle

r' s a I1 lieur u vl s prop les endler daî'. l prograimî.* de ecos maions, et a l it trnsonner en volléges
istrerfe de lenr C ea. i En' (Jlui iiçoinie eelhl qui -tit plus paîticulière-

s etititeurs, tiuieIs chioei eah d ae' doivent 'I e nient t->Iliuinis a l'autorité lSiatiqu elle-ci avec une bien
à lits augs ia da t nrude nedes rn< !>îable Judener e-t touj'Iuuh edrlé deh ule restreindre un ce qui

Ji 'Lt p uin>etemps e I .Jrat ion i d ia n i.e jii>t ine onerni el'étdi d i !iiilii et du -tree.
Iue c eb i inpectur n titi e" o ilrlio' a diiut'S la pdupar i ittuti da>uries e i io de-

à depm( heu ou deL m'ateus qui wront yu'eseg.uie p n " tence a'I p mrire. De rundle itMt éte fu pits preur us i-
litf un ee inlr'an nii Ce orit i des IIeuJltuirur daienuf tor id ' ever is didines qni ntit honneur aux paritie du

d'l'iirer et de reteniî duia einement de'jennil, l s jIy on il, lIult situés. Le, -ubventiu în leur n ei ordées
et Il r er de teneltulîizn t: qu cpt exclu iui pal i prtent ne leur Puni'ne ueres plque les î en

ite'i'nt de leurs d!ir d' se maintenir et de pnyer Pintirt des dette sont eleaht la
La uI la btlioi fae au r cheargüe P LeertaiJl' talus iuie augmieuntioi de la

îalnlics el ueî mod' devient ch:ie nntp Jil> dhiiei> subventioi, qu erin de lur pre le elnacinenet PluS
ai laigmenttin du uiiitr des nîttutionun-ouit par la tii copet des ,f:nes pi" es WMt ques, t de leur pro-

ion ce a pe e dt que m:prinel nîc'i'seire à cit euiumrnelvt, n til int, le
n'ul"I ' ces écottle i tit in des mieiJlhra-it' ev ql(il y rit de velopper uit racter artcitieri ir épn parfitenta

Inruionoir l'iéducatii et Sitout dr r ' Jauplli eaales rujIt queIque.mm tn*'*irît r av. wt pris et que Tonii : cru
e isuteur des 'iires in ir.nt-zia fqine par le il nr timuer a ies piir l- diiinur de o es clsiquies

p , Cepeintîiri ilernaudeeim a dCnrer qu'uuie atlos'.aI<ii ce intitutions intermóire devioint linri:îr et mn¡îiitueroint uit-
peial e fut e pour ces éou le. tv ý un uin eivfie't à teIdre lohjet auquel elles semblent être dei

ce Ci i m qaiuni leur est Iectrdéc t i mp!t pairre au drnli de garçonse iac:nim tiniesde arcon' et
itre prise sur le lond de iun:ioiupérieue .lîs parru e tilles Sout tres norbreuses suitont riiu cer tains coni:tes. E tu

f d ner foindls deu Pédcaton suprieure, car eni rlitpuis- étaient déjà en trol rand nomibre lorsque ce déparl eil a été
rlie ie'nts n itds biens tils Jésuite ne s1tiisiIt pii ne cli.gé de ta distribution de la su tbvenilor . On :uit as-ez :élira-

ce funp il est piris méme Mue plts fbre omime ur la bLeue du 1mint his ces instittifn it ls tltids propres à preJarer a
åie ilCs itlc, colbitullfs, mu que celle qPli est paee'e aith\ ctoles- celui le cttollgetseiques. e air d obr tr laîeoticur-

iidi>lt!s. Le double inconivénita consise en ce que d r.ttabord reie iumtes par suite di yae de ressou rcqui t resulte
irreeri des colléeges ut académies int sous qepesîm <e pOUr chaque inittionifl t elîuoreu Iguir t vègéter ce (lii ui:nre-

,inte là union ite de tédunili o p sp'rieure hLr vt lestinée. ment Pourrait proIplter Il serait rndeet a deirer iu les
e Wue tun a Gre ct ux qi sont oppo enii principe au tallo- perinne influentes dans clhaque cofisté. et ru les directeurs des

cationin faveur de ces nti I1tutions nte ré I écht isse lit poin t de leur audites x-iimes s' t isent pourn réidiire le nombre
ce hb mt me 'l5% est prvî'e aux meil leres iPentrelJs ce gui perine> trait d'anluinentet la subvention de ciacine

é dces com:uuniîes dtnt ils dîfetldenît'la eau'e. dielles, taitquiie fdns I tnel ds chos, on si verni forcé de
Les raions quejaj ii s dtn ml PrécédentJport coinneoit flt qtt t omme ilisigi-

lposant pour lu inmient à infi miitfur cml:efcrt n des ioai-
titionls dlites ftdutionsupérieure cuitetnore et l '<ile IIItnorra au risque de Ime répeter, je doi encore fair(' obse ver que cet

paveiir à <e résultat que grailltîeleieIt. Une rfirmuttiu de éta.ti deoclîose lie sauirrnt étre attribul ce departerent qucti a <lu su
i'alelion placerail ce déparreinient da une in pouir gu idans la nii tfles ubventios en parite sr cu lles gu

ui daata.e û cet éqd ai e e et u e sp ar er dan a ient dté laites par la léi:iture, avec cete grande dieruene

tcirrut es actIIlles. 'tonitlois que le iptlement dans son oi:îiiponluce augmnt utauhq-u
Les5 l Lt les classiues' VO pu le voranne tst hire-es lanîdis que lu leartement est forcé de sivre

lis collées e iLa iqule~, conîîntne. on au pi: le coir, uiune marche tmui'iu oppoî-ée Coulie je Pai dejà e'Ipiipiu tais
em runtiet~ îrhdas dis conltiois asr prosperis. .e nombre finon dernier raipprt, il serait biei dilicile, à muoins ( de très grave:l es étabbssmnuts 'auîgmentau pomt, isa spe rer qo'mt ra, i. de supprimer tont à fait li subvention accordée en preinier

rrri 't' soiuîter aveu les alliîealtns attiellf" quoi ii 0:1soif ature à aucune ldeces tittius; Tit .le (ue jee (d lee les augmenter, mm îr a de leur permttre fît réa aser Pour lavenir la ration iiiti
1) ims lrf' tid.i uti 'v ':r t ili îtJi itIitiîîîîsdes iorations uputte soitl raiupporît de Phygien et de nouvfeduanit es li lo'alits qui vin lo ent déjà phuieurs e: leur

éduatonphsiqu. refusant toute unbvent iion. Cete èle n'a pu éuitr suivie bien
Les dettes contractées pour Jr: inst de édili'es et ls striclem Ut dans le pritcilpe, k eaisne murut des entreprises déjà

anMes frad didstAlion ue quMs<ur de ves ir.witutioi li comnncées sur ti li di sétme alors xistim t i'e moment
us receu: nttbhe sont la tau pu' tiuuie JIe l'oit aimerait fI lOi sur prmelsilesse 't'ui niS de la iplot des reirent rts dl

if luire isfaraitre Si Ilt t durIî nI d éducation supérieure lei. patolité. Auijuurhile département est il Positiold nadhérer
permeltidt .uis, coifrne ol 'a v lî tour maintenir les allucations et elle IL n Plein etiît dans la istribution de 1857.
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des livres pédagogiques est évidente. La loi a donné les pouvoirs
qui concernent ces deux importantes mesures au conseil de l'ins-
truction publique, et il serait peu convenable et peu prudent que le
département prît une initiative qui pourrait être désavouée par ce
corps lorsqu'il aura nommé, ce qui ne serait point sans de graves
inconvénients pour les écoles, par le désordre qui.en résulterait, et
pour les pères de famille par les dépenses inutiles qui auraient été
causées. Cette circonstance rend donc très urgente la nomination
du conseil de l'instruction publique, dont j'avais d'abord suggéré
l'établissement et que la loi de 1856 a permis au gouvernement de
nommer.

Les suggestions que j'avais faites, à l'égard surtout de la publi-
cation d'une série de livres de lecture, appropriés aux besoins du
pays, est renouvelée cette année par plusieurs inspecteurs, et je
n'hésite pas à dire qu'elle me parait être la chose la plus impor-
tante et la plus urgente.

Le manque de cartes géographiques, de globes, de tableaux de
lecture, et de tableaux pour les leçons de choses est aussi vive-
ment senti, et comme je l'ai suggéré dans mes deux rapports pré-
cédents, le seul moyen d'y pourvoir serait d'établir un dépôt de ces
objets sur le plan de celui qui a fait tant de bien dans le Haut-
Canada. Il n'y a malheureusement aucune appropriation de fonds
pour cet objet. Le conseil de Pinstruction publique est aussi auto-
risé par la loi à faire publier des livres d'école, des cartes, etc.,
mais il est indispensable pour que ce corps puisse remplir cette
partie importante de ses devoirs qu'une somme suffisante soit mise
à sa disposition.

Les bibliothèques de paroisse ne prendront point non plus un bien
grand essor, tant qu'on n'aura point recours pour leur formation au
système employé dans le Haut-Canada.

La construction de maisons d'école d'après des plans nouveaux
est d'autant plus urgente que, dans beaucoup d'endroits, les
anciennes maisons bâties avec peu de ressources au commencement
de la mise en opération de la loi, ou sont devenues tout à fait inha-
bitables, ou exigent de très grandes réparations. J'ai fait publier
dans le Journal de l'Instruction Publique une série d'articles sur
cet important sujet, accompagnés de plans et de gravures. Mais
là encore les ressources pécuniaires manquent au département.
Une nouvelle allocation devrait être faite aussi promptement que
possible, et quant au mode de distribution, je ne puis qu'appeler de
nouveau l'attention du gouvernement sur les suggestions contenues
dans mon dernier rapport.

L'amélioration du sort des instituteurs a été l'objet constant des
soins de ce département. L'irrégularité avec laquelle on leur
payait leurs salaires, avait eté jusqu'ici l'un des plus grands obs-
tacles aux progrès de l'éducation. Cette irrégularité provenait en
partie de la négligence des commissaires d'école, en partie de la
lenteur que le département était forcé de mettre dans la distribution
de la subvention sémestrielle, par suite du système adopté, qui exi-
geait la passation d'un ordre en conseil pour le paiement de la
part revenant à chaque municipalité, à mesure qu'elles se confor-
maient à la loi en transmettant leurs rapports. La législation de
1856 a obvié à ce grand inconvénient en mettant de suite, à la fin
de chaque semestre, toute la subvention entre les mains du surin-
tendant. Le tableau suivant fera voir le progrès qui a été fait dans
la distribution de la subvention par suite de cette importante
réforme.

Tableau montrant à quelles époques a été payée la subvention
annuelle aux diverses municipalites pendant

ces dernières années.

Date Nombre de Montant
Semestres p du ioilmunicipa-

spayés. paie- a été payé. lités
ment. py.payées. paé

Deuxième
Deuxième
Deuxième
Deuxième
Deuxième
Deuxième
Deuxième

Premier
Premier
Premier

1854,.
18,. . . .
1854,....
1854,.
1854,.
1854,....
1854.

1855,.
1855,
1855,....

1855
1855
1855
1855
1855.
1855
1855

1855
1855
1855

Mars,.... 65
Avril,.. 102
Mai, ..... 59
Juin, ..... 4
Août, .... . 8
Octobre,.. 15
Décembre, 5

Août,..... 338
Octobre,..I101
Décembre,I 22

I£ s. d.
8133 12 8
2825 8 0
1680 16 9

231 3 6
495 16 Il
450 5 3
96 8 1

10219 3 10
3349 1 9

505 15 1

Deuxième
Deuxième
Deuxième
Deuxième

1855,....
1855,...
1855,.. . .
1855,...

1856
1856
1856
1856

Février,..
Mai, ....
Juillet,...
Août,.. . . .

10898
2330

399
577

Premier 1856,. ... 1856 Août..... 421 12255 13 1
Premier 1856,.... 1856 Septembre, 38 808 3 11
Premier 1856,.... 1856 Octobre, .. 17 441 14 Il
Premier 1856,. . . 1856 Novembre, 7 156 16 9
Premier 1856,. . . 1856 Décembre, 5 63 11 10

Deuxième 1856,.... 1857 Ja'nvier,.. 207 6435 7 3
Deuxième 1856,..... 1857 Février, 167 4538 9 3
Deuxième 1856,.... 1857 Mars,.... 61 1651 4 6

Premier 1857,... 1857 Juilllet,.. . 307 9198 12 0
Août,......142 2870 0 0

Deuxième 1857,.... 1858 Janvier,.. 211 6660 0 0
Février,.. 157 4401 0 0
Mars,.... 96 2276 0 0

Premier 1858,.... 1858 Juillet,... 366 10543 0 0

Ainsi, tandis qu'aucune partie du second semestre de 1854, exi-
gible le premier janvier 1855, n'avait encore été payée le premier
de mars 1855, et qu'à la fin de ce mois il n'y avait que 163 muni-
cipalités qui eussent reçu leur part de la subvention; dès le premier
jour de janvier 1858, 211 municipalités avaient été payées pour le
2e semestre de 1857, et toutes l'avaient été avant la fin de mars.
On verra aussi pour ce qui est du 1er semestre de 1858, échu le
premier du présent mois de juillet, que déjà 366 municipalités ot
reçu leurs parts de la subvention, s'élevant en tout à £10,543.

Ceci montre non seulement toute la différence qu'il y a entre les
deux systèmes de paiement; mais indique aussi de la part des
municipalités elles-mêmes une bien plus grande diligence. Une
réforme devait nécessairement aider à l'autre; car du moment où
les municipalités sont certaines que le département est prompt à
leur payer ce qui leur est dû, dès que toutes les formalités sont
remplies, les autorités locales ayant toute la responsabilité du retard
qui pourrait avoir lieu, doivent naturellement s'empresser davantage-
de s'acquitter de leurs devoirs. 11 est aussi important que les ins-
tituteurs sachent avec quelle célérité les paiments se font aujour-
d'hui, afin qu'il ne puisse plus aujourd>hui rester de prétexte aux
secrétaire-trésoriers pour retenir entre leurs mains les salaires des
maitres, ce qui malheureusement n'était pas sans exemple. DU
moment où il y a un retard considérable, l'instituteur sait aujour-
d'hui qu'il doit s'en prendre à l'autorité locale, soit que les commis-
saires n'aient point perçu la cotisation, soit que le secrétaire-
trésorier néglige de s'acquitter de ses devoirs.

Une autre réforme importante est encore venue à la suite de la
législation de 1856. Les commissaires changeaient et changent
encore très fréquemment de maîtres d'école sans aucun motif ou le
plus souvent par le très mauvais motif d'une économie mal enten-
due. Si l'on n'osait point renvoyer Pinstituteur avant lPexpiration
de son contrat, on attendait jusqu'à la veille de ce jour, et si alors
on trouvait un autre maître ou une institutrice qui consentît à le
remplacer pour un moindre salaire, on lui signifiait que lon n'avait
plus besoin de ses services. Mon prédécesseur avait sagement
prescrit aux commissaires et aux syndics de donner un avis, trois
mois d'avance, à tout maître qu'ils ne voudraient pas continuer 0
charge après P "xpiration de son engagement. Le gouvernement
exécutif a assinile l'absence d'un avis régulier à la destitution non
motivée, et jai été autorisé dans plusieurs circonstances de 00
genre à payer . ix instituteurs des indemnités qui ont été déduite'
de la part de la subvention revenant à la municipalité. La dispo-
sition de la loi en vertu de laquelle ces paiements ont été faits est
une des plus favorables aux instituteurs, et il est à espérer que
lexemple des municipalités qui ont été punies aura'effet de
détruire promptement un aussi grand abus.

On a pu voir dans le résumé des statistiques qu'il y avait eû,
tout prendre., une augmentation assez encourageante dans lO
salaires ; mais. pour que cette augmentation suive une marche biel
assurée et arrive au point de faire de l'état d'instituteur ce quil
devrait être comme position sociale, il faudrait nécessairement Ù0i
augmentation de la subvention des écoles communes. L'insau'
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Sance de cette subvention, qui bien loin de s'augmenter pour chaque
Municipalité diminue quelque peu chaque année, comme je l'ai
déjà expliqué, porte surtout sur l'instituteur. Tandis que toutes
les autres dépenses restent à peu près les mêmes ou augmentent, il
n'y a guère que le salaire de l'instituteur que l'on paraisse croire
assez élastique, pour se prêter à toutes les combinaisons qu'exige
l'insuffisance des ressources municipales. Dans chaque munici-
palité de nouveaux arrondissements se forment chaque année, de
nouvelles écoles s'établissent, de nouvelles institutrices sont enga-
gées à des salaires bien minimes, il est vrai; mais il en résulte
que la remunération des autres maitres ne saurait être élevée, et
que le plus souvent elle doit être quelque peu diminuée. On ne
saurait concevoir tout le mal qui résulte d'un tel état de choses.
L'instituteur se demande pour quelle raison il est le seul homme
dans la société qui voie diminuer ou qui, du moins, ne voie pas
augmenter ses ressources pécuniaires à mesure qu'il s'épuise à tra-
vailler, à mesure qu'il se perfectionne et qu'il rQnd de plus grands
services. Il se décourage, il abandonne sa profession, ou ce qui
est encore pis il l'exerce avec indifférence, avec negligence et
recule au lieu d'avancer. L'augmentation dans les cotisations
semblerait devoir produire une augmentation correspondante 'ans
les salaires des maîtres, et ce serait le cas sans les circonstances
que je viens de mentionner. La disposition topographique du Bas-
Canaca y est pour beaucoup. Il y a peu de villages, et les habi-
tants sont établis sur toute la longueur des concessions; de là
l'inévitable multiplicité des écoles. Tous les pères de familles
étant tenus de payer non seulement la cotisation foncière mais
encore la rétribution mensuelle, chacun acquiert par là le droit
d'avoir une -école assez rapprochée de sa demeure pour pouvoir y
envoyer ses enfants sans trop d'inconvénients; et comme le système
est électif, il a aussi, par là, les moyens de faire valoir ce droit.

Il est difficile cependant que l'on puisse espérer une bien grande
augmentation dans les cotisations pour les années prochaines.
Avec la meilleure volonté il est évident que les municipalités ne
Peuvent guère faire plus qu'elles ne font aujourd'hui; le seul
Mnoyen de les y.engager serait d'augmenter la part revenant à
chacune d'elles en proportion des sacrifices qu'elles feraient, et
''était l'attente générale lors de la passation <le la nouvelle loi, qui
les invitait à se cotiser jusqu'au double de leur part de subvention,
en leur en donnar.t la faculté. Il n'est pas hors de propos d'observer
ici que la restriction qui existe encore quant aux cotisations spé-
Ciales pour construction de maisons d'école devrait disparaitre
cOmme on a fait disparaître celle qui limitait la cotisation foncière au
chiffre de la part de la subvention.

Si j)insiste si fort sur la nécessité d'augmenter le salaire des
instituteurs, ce n'est certainement point que je considère que là soit
toute la question de l'élévation de cette classe d'hommes utiles dans
l'échelle sociale, mais c'est le premier échelon à gravir dans notre
société telle qu'elle est constituée, et sans celui-là les autres seront
difficilement atteints. Il est cependant des conaitions de progrès
qui reposent sur des motifs plus nobles et plus élevés. Celles-là

ont pas été négligées.
Des associations d'instituteurs ort été formées pour chaque circons-

cription des écoles normales. Elles ont été divisees en sections
Par chaque district d'inspection. Déjà plusieurs sections sont orga-
lisées, et les associations elles mêmes ont déjà eu bon nombre de

conférences où des discussions, des lectures utiles et intéressantes
ont eu lieu. Des talents et des aptitudes jusqu'ici inconnues ont
été révelés, un esprit de corps tend à se former, l'union quifait la
force tend à s'établir, et, je connais peu de moyens plus propres à
relever 1 instituteur à ses propres yeux et aux yeux du public, tout
n augmentant la mesure de ses connaissances et sa sphère d'ac-

tIOn1 et d'utilité. Il faudrait à ces associations une subvention quieur permît de se former des bibliothèques de sections quoique les
bibliothèques des écoles normales soient mises à leur dis sition.
Le Journal de l'Instruction Publique et le Journal of E cation
SOlit aussi deux moyens de culture intellectuelle et morale des plus
Uissants et j'ai tout fait pour les rendre aussi intéressants qu'il m'a
té Possible. Là encore il est à regretter que la subvention ne soit

Pas assez élevée pour permettre d'envoyer ces journaux gratuite-
ment à chaque école.

La concurrence que font les instituteurs et les institutrices peubabiles aux bons maîtres, l'engagement des instituteurs fait litérale-'ient aux rabais, comme cela s'est pratiqué dans quelques munici-
PÓlités, lesquelles ont été, il est vrai, menacees de la confiscationde leur part de la subvention si elles continu'aient à en agir ainsi;
tbutes ces graves difficultés seraient encore évidemment augmen.es si 1 on nommait dans chaque comté deh bureaux d'examina-
teurs revétus de tous les pouvoirs que leur accordent les lois

intenant en force. J'ai appelée particulièrement l'attention de
la législature sur ce sujet dans mon rapport de l'année dernière, et

je n'ai vu aucune raison de modifier l'opinion que j'ai émise à ce
sujet. Il est urgent toutefois que, ce point soit décidé, car il est
nécessaire, si l'on n'adopte point le système que j' ai suggéré, qu'il
soit pris quelqu'autre mesure qui pourvoie à un meilleur systeme
d'examen pour l'admission à l'enseignement que celui qui existe
aujourd'hui.

Je résume:
Il résulte de tout ce que je viens de dire qu'il est nécessaire: 10.

D'assurer les subventions de l'éducation supérieure, indépendam-
ment des revenus des biens des Jésuites et de la subvention des
écoles communes, ce qui laisserait pour ces dernières l'allocation
-additionnelle annuelle intacte et permettrait d'augmenter la sub-
vention de chaque municipalité; 2o. De réorganmser et de régle-
menter l'inspection des écoles et l'examen pour l'admission a
l'enseignement ; 3o. De pourvoir à la rédaction et à l'impression
de livres pédagogiques ; 4o. D'établir un dépôt semblable à celui
du Haut-Canada pour les écoles et les bibliothèques de paroisse
50. D'augmenter la subvention des écoles normales.

On pourra peut-être trouver étrange que dans l'état actuel des
finances du pays, j'insiste autant sur des mesures qui exigent une
augmentation de dépenses. Je répondrai qu'heureusement le Ca-
nada s'est trop avancé dans la noble cause de l'instruction publique
pour pouvoir reculer. On a pu discuter si un gouvernemennt devait
prendre ou ne pas piendre l'instruction du peuple entre ses mains ;
mais s'il s'en charge, il n'y a pas deux manières pour lui de s'ac-
quitter de ce devoir. Tous les jours, même dans les circonstances
les plus difficiles, on entreprend les travaux publics les plus gigan-
tesques et les plus coûteux en vue des profits que la province,
comme société humaine, en retirera, sans s'occuper si le trésor en
recevra jamais rien d'équivalent à ce qu'il aura dépensé. On dit,
avec raison, qu'il faut ouvrir des routes à notre commerce et à notre
industrie; est-il quelqu'un qui ôserait dire qu'il n'est pas également
important, même au point de vue de nos intérêts matériels, de frayer
la voie de l'avenir à l'intelligence de la nouvelle génération?

Persuadé qu'un gouvernement et une législature, qut ont déjà fait
de si grandes choses, ne reculeront pas dans cette tâche si belle et
si nécessaire, c'est avec la plus grande confiance que je vous sou-
mets les réflexions qui précèdent; et je puis vous assurer que,
quelque surcroît de travail et de responsabilité qui puisse résulter
de l'exécution des réformes que je recommande, vous me trouverez
toujours disposé à m'en acquitter dans l'humble mesure de mon
aptitude et les forces que la Providence daignera m'accorder.

J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,

Votre très obéissant serviteur,

PIERRE J. O. CHAUVEIAt.

Revue Bibliographique.

h7eory and practice of teaching, or the motives and methods of
good ScIool-Keeping, par M. David V. Page,-A. M., 1 vol.
in-8, New-York, 1856.

(Suite et Fin.)

Nous ne sommes pas de ceux qui, comme M. Page, croient que
pour mlintenir la discipline dans une école il faille, avant tout,
avoir recours à des punitions corporelles; le fouet ou la verge sont
des instruments inutiles entre les mains du maître qui n'a que ce
moyen de persuasion à mettre en pratique; qu'il établisse plutôt son
autorité sur la base solide de l'amour qu'il aura su inspirer aux en-
fan:s; mais s'il ne peut y réussir, nous lui conseillons franchement de
renoncer à une carrière que des déceptions continuelles lui ren-
draient insupportable. On l'a dit et redit: le cour de l'enfance
se laisse prendre volontiers à tout cq qui le captive; et le véritable
instituteur est celui qui, pour faire régner l'ordre dans son école etvoir ses efforts couronnés de succès, sait réveiller cet organe
généreux.

Pour s'acquitter convenablement des fonctions qu'il s'impoe,
l'instituteur doit prendre des précautions pour sa santé. C'est un
bien précieux qu'il faut bien se garder de perdre quand on le pos-
sède. L'homme qui jouit d'une bonne santé, dit un auteur, est
heureux, gai, content ; il se console avec facilité, n'est contratié de
rien, n'a que des passions douces; il est aimant, bon ami, bon
père, bienfaisant, généreux L'exercice et un régime le vie nétho-
dique sont deux moyens propres à la conserver. L'exercice est une
des conditions essentielles de la santé. Nul n'en a plus besoin que
l'instituteur. A de certaines heures, quand l'épuisement, favorisé
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souvent par l'inaction, menace d'abattre ce qui lui reste de forces,
il a besoin de mouvement, d'air, de gaîté et de soleil.

Un des exercices les plus naturels auxquels il puisse se livrer est
la promenade; pour qu'elle lui soit salutaire, elle doit être faite
avec des personnes dont la conversation soit agréable, ou, si elle
est solitaire, il doit, tant qu'elle dure, bannir de son esprit toute
pensée qui pourrait y faire naître la tristesse. Elle serait encore
p lus utile s'il en fesait le but de recherches scientifiques. La
botanique et la minéralogie intéressent vivement, (le même que
toutes les autres branches de l'histoire naturelle et leur étude, faite
à la promenade, divertit bien plus qu'elle ne lasse., Que de consti-
tutions en partie détruites par l'excès du travail n'a-t-elle pas réta-
blies ! L'auteur cite à ce propos le fait suivant: " L'habile géologue
de lEtat du Massachusetts, M. le Président Hitchcock, lorsqu'il se
livrait à l'enseignement de la jeunesse, fut pris d'une maladie de
nerfs qui dégénéra bientôt en dyspepsie. Ses souffrances semblaient
n'admettre aucun remède, quand, heureusement pour lui, l'étude
de la minéralogie vint faire diversion aux pensées lugubres dont il
était continuellement obsédé. Tous ses loisirs lurent désormais
consacrés à l'étude de cette science qui l'amusait et dont ses pro-
menades au grand air ne furent plus que l'unique but. La santé,
qu'il ne cherchait pas, lui revint imperceptiblement et cette occupa-
tion, d'un genre tout nouveau pour lui et a laquelle il se livrait
avec ardeur, modifia à tel point sa manière de vivre qu'elle le
conserva à la science et à son pays."

L'exercice à cheval produit le meilleur effet sur les personnes
d'habitudes sédentaires. Son efficacité se fait principalement
remarquer dans les cas où les organes de la digestion se trouvent
affectés.

Le jardinage est encore une occupation agréable et salutaire à la
fois. La plupart de nos maisons d'école, à la campagne, ont cha-
cune un petit enclos que l'on convertirait aisément en jardin, pour
peu qu'on s'en donnât la peine. Les travaux qu'exige ..a culture
contribuent puissamment à développer les forces que l'inaction
pourrait éteindre ; et ses produits variés ont de plus le double avan-
tage de flatter l'oil et le goût.

Les exercices du corps devraient avoir lieu le matin. Une demi-
heure de promenade avant déjeûner vaut autant et mieux souvent
qu'une heure entière de cet exercice après ce repas. A cette heure
du jour, les horisns sont plus ,ereins, les sons qui frappent l'oreille
ont plus de charmes et les parfums qu'apportent les vents sont plus
doux.

Recherchez alors la lumière et, s'il se peut, les rayon- (u soleil.
La lumière vous est aussi nécessaire que la chaleur et l'air que
vous respirez. Son effet sur les nerfs est très sensible ; lirritation
qui les atteint souvent n'est-elle pas plus douloureuse la nuit que
le jour ? La plante qui croît en plein air se fane aussitôt qu'elle est
privée de clarté ; or, il en est en quelque sorte de l'homme comme
de la plante. Confinez-le dans un appart 'ment obscur, et la tris-
tesse qui s'emparera de lui affectera mdui tablement bientôt tout
son être.

Après l'air et la lumière, l'eau est une des choses les plus essen-
tielles à la conservation de la santé. L'instituteur ne doit pas hésiter
à en faire le plus fréquent usage. Que la plus grande propreté
règne donc sur sa personne. Les affections nerveuses et les déran-
gements de l'estomac ont souvent la malpropreté pour cause.

On se trompe étrangement en s'imaginant que l'on peut s'imposer
de nombreuses veilles et que de courts moments de sommeil soient
tout ce qu'il faille pour se délasser des fatigues nocturnes de l'étude.
On ne trompe pas ainsi la nature. Six ou sept heures de repos sont
d'absolue nécessité; la santé du corps et de l'esprit l'exigent impé-
rieusement. Le sommeil agit directementsur le système nervi-ux et
son irritabilité vient toujours à la suite de l'insomnie.

La qualité et la nature de ses aliments appe lent spécialement
l'attention de l'instituteur. Personne n'a plus que lui besoin d'une
nourriture convenable. Son long séjour dans les salles de l'école
lui fait une loi de batînir de sa table tout ce qui sera-t malsain ;
lusage constant qu'il fait de ses poumons lui donne naturellement
de l'appétit u la lui ôte tout-à-fait. La nourriture animale lui est
nécessaire; mais qu'il ne se serve de viandes qu'en petite quant'té
et qu'une fois par jour, s'il est possible. Les repas que l'on prend
Phiver doivent être plus succulents que ceux que l'on fai Péié.
Les fruits mûrs conviennent parfaitement à l'estomac et :ont memie
préférables à beaucoup d'autres matières alimentaires. Quelques
personnes ont l'habitude de manger, le soir, des fruits indigestes,
tels que des raisins secs, des noix, etc. L'instituteur doit se garder
de la contracter. Pour qu'il soit patient et qu'il possède une franche
gaité, il faut que son sommeil ne soit pas interrompu par le
trouble des fonctions digestives.

Le breuvage de l'instituteur ne devrait être que de l'eau, en
petites quantités et seulement aux heures des repas. L'arabe, dans

le désert, ne boit jamais durant la chaleur du jour. Il a remarqué
que la plante que l'on arrose au soleil, se faite promptement; et
que les effets (le l'eau sur lui ont une exacte analo ge avec ceux
qu'elle produit sur la plante. L'hygiène prescrit d'ailleurs d'en
faire peu d'usage entre les repas. Evitez, après les avoir pris,
toute fatigue mentale ou corporelle, et s'il est nécessaire que vous
vous livriez à lexercice de la promenade, faites-la sans précipita-
tion et sans trop de mouvement.

Que l'instituteur -rie soit jamais nîégligé dans sa mise. La
recherche et l'extravagance dans les habillements ne peuvent non
plus lui convenir. Qu'il en ait de convenables à son état et qu'ils
soient d'une extrême propreté; il prêchera ainsi d'exemple.

Une chose encore bien nécessaire à sa santé, c'est la gaïté; l'in-
quiétude et la souffrance, morale ou corporelle, la bannissent du
cœur. Il faut, par tous les moyens possibles, qu'il entretienne cette
heureuse disposition de l'esprit et de i'âme qui semble en être
l'épanouissement et qui se manifeste par une humeur agréable, par
l'expression d'une physionomie ouverte et souriante, ou par des
propos amusants.

Si la mélancolie n'est pas due à une cause morale, on peut alors
lattribuer à quelque dérangement du corps où à l'altération des
fonctions intellectuelles. Ce qui lui donne surtout naissance chez
l'instituteur c'est l'an\iété qu'il éprouve en songeant si ses leçons
profitent ou non à ses élèves. Cette anxiété semble bien naturelle;
au reste, il doit, autant qu'il le petit, éviter de s'y livrer durant ses
heures de repos, et ne pas permettre qu'elle le suive hors de l'école.
Elle n'est effectivement que le résultat passager d'une inquiétude
dont les fondements sont vagues et incertains, et elle cesse aussitôt
qu'un agréable sujet de distraction s'offre à son esprit, ou que des
voix douces et amies le rappeilent aux calmes bonheurs du foyer.

Si l'instituteur habite une localité qui lui est étrangère, qu'il y
recherche l'amitié de tous ceux qui l'entourent. L'amitié verse
dans le cour un bonheur paisible et elle console toujours de bien
des infortunes. Il doit principalement rechercher celle des parents
et des amis de ses élèves, non seulement pour ne pas souffrir de
son isolement, mas encore pour apprendre à mieux apprécier le
caractère des enfants dont on lui a confié l'éducation. Ces relations
continuelles d'amitié sont nécessaires à la santé de son esprit ]
comme à celle de son corps. Il peut même trouver d'excellents et
joyeux amis parmi ses élèves. Les différences d'âge s'eflfcent l
quand l'affection se met de la partie, et l'amitié peut exister entre 1
des personnes de conditions bien différentes.

Un amusement qu'il peut encore se permettre, c'est la musique;
mais s'il est agréable, il ne laisse pas d'offrir quelques inconvénientS-
Si, d'un côté, elle cha.rme ses loisirs, de l'autre, il arrive parfoi
que l'instituteur est enclin à lui consacrer de trop longues heures ; de
là, perte d'un temps précieux qu'il doit éviter. Cet art, cependant,
est aujourd'hui tellement répandu qu'il serait désirable que ceux
qui enseignent la jeunesse en possédassent au moins les élémented

Le salaire que l'on accorde à l'instituteur est loin d'être en rap'
port avec les nombreux et importans services qu'il nous rend tou
les jours ; et si on le voit s'adonner avec plaisir aux rudes travaux
de sa noble profession, n'en doutons pas, c'est qu'il trouve ailleurs ea
récompense. En effet, l'instruction et l'éducation qu'il donne aux au-
tres ne lui tournissent-elles pas à lui-même les moyens de déveloP'
per ses facultés intellectuelles et morales, et n'est-ce pas d'ailleurs
une bien grande jouissance que celle de savoir que l'on est utile
au prochain et que l'on contribue à son bien-être ? S'il est ou-
blié aujourd'hui de ceux qui l'entourent, qu'il se console ce
pendant en songeant que les jeunes cours qu'il forme au bien
garderont toute leur vie son souvenir et le mêleront plus tard, quail
viendront pour eux les amertumes de l'existence, aux souvenirs des
jours heureux,

Où l'on oubliait tout, et son livre et ses pleurs
Pour un papillon d'or endormi sur des fleurs.

Bulletin des publications et réimpressions le@
plus récentes.

Paris, mars et avril 1859-
HERsART DE LA YILLEMARQUR': La légende celtique en' Irlande, e

Cambrée et en Bretague suivie des textes originaux irlandais, galloiSl
bretons, inédits; 333 p. in-18. Prix, 3 frs. 50 c.

MUNK: Mélanges de philosophie juive et arabe; 556 p. in-8.
ULLOA: Guerre de l'indépendance italienne en 1848 et en 1849, 2 1in-8; Hachette. Prix, 15 frs
GRaUsEz: Histoire de la littérature française pendant la révolutioo

1789 à 1800, 1 vol. in-18
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Da NOAILLEs: Histoire de Mde de Maintenon, 4e volume.

800oo0: Critique et littérature musicales, 2de série, 544 p. ; Hache' te.
rix, 3 frs. 50 c.

DELALLAIN : Annuaire de l'instruction publique pour 1859.

territoire de la Baie d'Hudson, et vous avez passé des résolutions expri-
mant vos vues sur le sujet.

SJ'ai dûment transmis, pour être soumises à Notre Gracieuse Reine, vos
adresses au sujet des subventious postales, et des droits prélevés sur les
produits canadiens expédiés des porto étrangers.

Londres, février et mars 1859. Messieurs de l'A.dssemnblée Législatwe,

&LLIBONE : Dictionary of authors ; a critical dictionary of English
iterature and British and American authors, containing 30,000 biogra-r
hies. Volume 1, contenant lettres A à J. 1005 p. in-8; imp., Trubner,

braire.Prir, 25s.
EADIE: A biblical cyclopedia or dictionary of Eastern antiquities,

eOgraphy, &c., avec cartes et gravures; post 8vo, 590 p. Prix, 7s. 6d.

Toronto, avril 1859.

RAPPORT sur l'exploration de la contrée située entre le Lac Supérieur1
et les établissements de la Rivière Rouge, 460 pages in-8, avec deux

andes cartes. Ce document, dû aux explorateurs MM. Dawson et
ind, est un des livres bleus les plus intéressants qui aient été imprimés

depuis longtemps par ordre de l'Assemblée Législa4ive; Lovell, éditeur.

Montréal, avril 1859. 1

%mromEs et documents relatifs à l'Histoire du Canada, publiés par la
oiété Historique de Montréal. Duvernay, frères, imprimeurs; 64 p.

148. Cette première livraison des Mémoires de la Société Historique
eolItient un travail remarquable sur l'existence légale de l'esclavage en
Canada, tant sous la domination anglaise que sous la domination fran-
Naie. Cet écrit est dû en partie à feu M. le Commandeur Viger et en
Partie à l'Honorable Juge-en-Chef du Bas-Canada, Sir L. H. Lafontaine,

Québec, avril 1859.

RAPPORT sur les missions du diocèse de Québec, No. 13, 144 p. in-12.
•. T. Brousseau, imprimeur de l'archévêché. Les annales des missions

%adiennes contiennent, comme toujours, une foule de renseignements
ttistiques, géographiques et ethnographiques, et sont du plus vif inté-
e.tLa plus grande partie de ce dernier cahier est occupée par les rap-

tts des missions des nouveaux établissements de l'intérieur au sud dut. Laurent, dans lequel on voit une esquisse de ce que font. pour l'édu-
eation de leurs enfants, nos vigoureux pionniers et leurs zélés mission-

reset par le rapport de la mission du Labrador, faite cette année par
1. Ferland, qui a su en rendre la lecture aussi attachante que celle de
s0n1cours d'histoire que nous publions. Les rapports du Père Arnaud,
e4rgé de la mission des Sept-Isles, chez les Naskapis, sauvages tout
réerment convertis, et du Père Deléage, sur les missions de la Baie
d'ludson, sont aussi du plus grand intérêt.

PRovANcH R: Tableau chronologique et synoptique des principaux faits
4l'Histoire du Canada, tant civile et politique que religieuse, depuis sa
6eouverte jusqu'à nos jours, avec les synchronismes de l'Histoire de

»rAUce, d'Angleterre et de l'Eglise, compilé par M. l'abbé Provancher,
euré de St. Joachim, et publié par MM. St. Michel et Darveau.

Cette immense feuille, ornée des portraits de Jacques-Cartier et de
gr. Laval, est une nouvelle pieuve de l'importance de plus en plus

grande que l'on attache à notre histoire.

Petite Revue Mensuelle.
e parlement canadien et le parlement impérial viennent tous deux

dêtreporogés. Le premier, qui avait ouvert sa session le 29 janvier,
%etit dela terminer le 4 mai. C'tte campagne parlementaire de trois

Ois et quelques jours, est cependant une des plus courtes que nous
&YOns eues depuis l'établissement du gouvernement responsable, si l'on

ceapte surtout la courte session de 1848 et celle de 1854, qui ne dura
que quelques jours et fut immédiatement suivie d'une dissolution.

In s'adressant aux deux chambres dans son discours de clôture, S. E.
Gouverneur-Général les a félicitées sur la somme considérable d'ou-
ge utile accomplie par elles.

Vtous êtes, leur a-t-il dit, en pcssession le la réponse du Secrétaire
tat de Sa Majesté à ma dépêche annonçant le règlement final de la

1estion du siège de notre gouvernement. Vous avez vu dans cetteEéponse Pexpression de la satisfaction qu'a fait éprouver la nouvelle de
rotre décision définitive sur un sujet depuis si longtemps en discussion,

nforme qu'est cette décision à l'honneur et à la bonne foi de la légis-
eiprovinciale.
Vous avez pourvu d'une manière pleine et équitable à la commutation

desdroits féodaux dans le Bas-Canada. Vous avez aussi imposé de
lOuvelles restrictions au pouvoir d'emprunter conféré aux municipalités
Par des actes antérieurs, tout en prenant des iesures pour amener gra-

ellement l'accomplissement des obligations locales déjà contractées.
A mon avis, ne pouvait plus nuire au brédit de la province, et

Précier le régime municipal, que l'impression généralement répandue
S dée Pareilles obligations pouvaient perdre de leur valeur ou être

Sus avezseu par devers vous toute la correspondance relative au

" Vous avez amendé le tarif. Tout en regrettant la nécessité de l'aug-
mentation de quelques droits sur l'importation, j'ai l'espoir que le prin-
cipe d'après lequel ces droits ont été imposés aura l'effet d'en alléger le
poids. Toujours est-il satisfaisant de voir, dans le montant du revenu
de la province pour le premier quartier de l'année courante, des sgues
d'une nouvelle vie dans notre commerce, et d'accroissement dans nos
ressources."

Le discours vice-royal se termine par une allusion à l'adresse adoptée
par les deux chambres pour prier Sa Majesté de venir elle-même ou d'en-
voyer l'un de ses fils inaugurer le gigantesque pont tubulaire du St. Lau-
rent, qui doit porter le nom de VICoRIA et qui sera, pense-t-on, terminé
vers le commencement d'octobre. Ces adresses ont été votées avec une
unanimité cordiale et des acclamations on ne peut plus bruyantes. Une
pareille démarche n'a pas été faite par le gouvernement sans que l'on
se soit assuré préalablement du succès. Il est donc presque certain que
l'un des jeunes princes, si la guerre ne l'en empêche point, sera parmi
nous cet automne.

Parmi les nombreux projets de loi qui ont reçu la sanction royale, s'en
trouve un qui a pour but d'amender les lois scolaires du Bas-Canada,
principalement en ce qui concerne l'organisation des bureaux d'exami-
nateurs pour l'admission à l'enseignement. Nous espérons pouvoir le
publier dans notre prochaine livraison.

La prorogation du parlement impérial a été suivie d'une dissolution
dans les circonstances les plus graves qu'il soit possible d'imaginer. La
position du ministère Derby, battu sur son bill de réforme, et qui a donné
pour se maintenir au pouvoir et en appeler au peuple, la raison d'état qui
ressortait de ses négociations avec les puissances continentales, vient de
trouver dans le résultat de ces négociations une cause d'impopularité
beaucoup plus grande que celle qui pouvait résulter de l'insufisance de
son projet de réforme.

Lord Palmerston et Lord John Russell ne paraissent aucunement
disposés à consentir à ce que l'on prodigue l'or et le sang de l'Angleterre
pour maintenir la domination autrichienne en Italie. Le parti libéral,
on peut dire la presse anglaise tout entière, n'a cessé d'exciter les
Italiens à briser le joug de la race germanique; il y a tout au moins
beaucoup à parier que le parti de la guerre, ou de la paix armée avec
l'intention d'intervenir en faveur de l'un ou de l'autre parti, ce qui revient
presqu'au même, ne sera point le plus populaire. Les déclarations de
Lord Derby et de M. d'Israëli ont eu, d'ailleurs, nécessairement pour
effet de rendre l'Autriche plus impatiente de la situation difficile et
presqu'humiliante qui lui était faite. Croyant sans doute que le peuple
anglais ratifierait l'espèce de garantie, que lui ont donnée ses ministres,
qu'ils finiraient par intervenir en sa faveur, l'Autriche vient de signifier à
la Sardaigne un ultimatum, qui lui pose la condition de désarmer sous trois
jours. Le gouvernement anglais a cru qu'il était encore temps de ramener
lAutriche aux négociations ; mais, l'Empereur, sentant ses finances
sérieusement atteintes par la prolongation de la situation actuelle,
est décidé à sortir l'épée du fourreau. Ce résultat est précisément
celui qui peut convenir à la France, s'il est vrai que tout ce que
Napoléon III voulait c'était d'avoir raison aux yeux de l'Europe en for-
çant l'Autriche à prendre l'offensive.

Depuis plusieurs jours les nouvelles les plus contradictoires nous ont été
apportées par les steamers, Anglo-Saxon, Persia et ddélade. Il parait cer-
tain, cependant, que Victor-Emmanuel a repoussé avec mépris l'ultimatum
de l'Autriche, que l'intervention ultérieure de l'Angleterre a également
failli, qu'un traité a été conclu entre laRussie et la France, que le Dane-
mark s'est rangé du côté de la Sardaigne, que le grand duc de Toscane a été
forcé de laisser ses Etats et que son armée, forte de 12,000 hommes, fera
cause commune avec les troupes sardes, qu'enfin l'Empereur des Français
va prendre en personne le commandement d'une armée de 80,000 à 100,000
hommes qui doit traverser les Alpes, tandis qu'une armée d'observation
presqu'aussi forte est échelonnée sur le Rhin. De plus, les journaux
apportés par lPAdélaïde disent, positivement, que Parmée autrichienne a
passé le Tessin.

Ce conflit, qui s'est préparé de longue main, menace d'être un des plus
terribles de l'histoire ; car il est possible qu'avant la fin de la guerre,
la Russie, la France et la Sardaigne d'un côté, et l'Autriche, PAngle-
terre et la Prusse de l'autre, se trouvent aux prises.

,Tandis que d'aussi horribles tempêtes s'accumulent à la surface de
notre globe, il paraît qu'au dedans tout n'est pas non plus dans l'ordre.
Les masses énormes de matières incandescentes qui, selon les géologues
modernes, occuperaient le centre de notre planète, s'agitent et font
éruption de tous côtés. L'antique Vésuve dirige sa lave du côté de
Naples dans une des plus longues éruptions dont on ait tu connaissance;
un autre volcan, aux Iles Sandwich, vient de réduire en centre tout un
village ; Quitto, au Mexique, a été renversé dans un épouvantable
tremblement de terre, qui aurait coûté la vie à pas moins de 5000 per-
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sonnes; et d'autres secousses très peu rassurantes se sont fait sentir sur
plusieurs points de l'Amérique Centrale et de l'Europe, et sur l'Océan.
D avertant omen! pourrions-nous dire quant à tous ces mauvais symp-
tômes du monde politique et du monde physique.

En attendant qu'elle livre de nouvelles batailles sur l'ancien théâtre
des grandes campagnes du premier empire, la France, comme l'on dirait
vulgairement, s'entretient la main en Cochinchine, où le corps d'expédi-
tion franco-espagnol vient de prendre la citadelle de Saigon, place assez
forte et passablement bien fortifiée et défendue, si l'on en juge par le
matériel considérable qu'elle renfermait et aussi par la résistance vigou-
reuse qu'elle a opposée à l'ennemi.

" La prise de la citadelle de Saigon, dit l'amiral Rigault de Genouilly,
dans sa dépêche, nous a rendus maîtres d'un matériel considérable:
environ deux cents bouches à feu en fer et en bronze, une corvette et
sept jonques de guerre encore sur les chantiers. La citadelle renfermait
un arsenal complet; en comptant ce qu'il peut y avoir dans les forts, on
pent estimer à 20,000 le nombre des armes de main; la citadelle seule
renferme 85,000 kilogrammes de poudre en caisses ou en barils, sans
compter les poudres en gargousses, en cartouches et en artifices. Les
projectiles et les balles étaient en proportion. Les magasins contenaient
du salpêtre, du souffre, du plomb en saumons, des équippements mili-
taires, du riz pour nourrir 6 à 8000 hommes pendant un an, et une caisse
militaire renfermant 130,000 francs en monnaie du pays. La perte du
gouvernement annamite ne peut pas être moins d'une vingtaine de mil-
lions."

Nous donnons ces détails pour faire voir qu'il n'y a plus de barbares,
ou, plutôt, que tout le monde l'est également lorsqu'il s'agit d'accumuler
les moyens de destruction de notre pauvre espèce. Ceux qui sont prêts
cependant à voir partout la civilisation dans un grand développement de
puissance matérielle doivent recevoir une leçon de la férocité du peuple
annamite dans le traitement qu'il a fait subir aux missionnaires catho-
liques; car c'est pour venger leurs martyrs que la France et l'Espagne
ont déclaré la guerre à la Cochinchine. Nous trouvons, dans un journal
français, le récit suivant du martyr de Mgr. Melchior, qui eût lieu le 28
juillet 1858.

" On croirait lire un chapitre des premiers tes des martyrs dit M.
Pitre Chevalier, lorsque les évêques sacraient eurs successeurs dans les
catacombes avant d'aller eux-mêmes au gibet au bûcher ou au cirque.
Le 26, sans aucune forme de procès, on a conduit Mgr. Melchior devant
un mandarin, qui lui a fait savoir qu'il allait être mis à mort. Le 28, à
sept heures du matin il a été conduit à la place d'exécution, hors de la
ville. Il avait une lourde çhaîne autour du cou. Il était entouré par
vingt soldats à pied, qui, eux-mêmes, avaient pour escorte cinq cents
autres soldats avec deux mandarins montés sur des éléphants, quatre
hommes à cheval, un tambour, un trompette et deux hommes portant un
instrument appelé le chien. Le martyr avait dans sa main son bréviaire
et il a donné sa bénédiction au peuple, qui, en réponse, lui a jeté de la
boue. Arrivé à la place de l'exécution, Mgr. Melchior a trouvé deux
jeunes hommes, ses serviteurs, attachés à des poteaux. Alors on a pris
une espèce de banc et on l'a placé sur lui de façon à comprimer la poi-
trine. Cinq bourreaux, armés d'une hachette, ont d'abord coupé ses
jambes aux genoux, puis ses bras, après quoi ils lui ont tranché la tête
et l'ont éventré. Les souffrances du martyr étaient atroces, pour sépa-
rer chaque membre il fallait au moins douze coul.s, Mgr. Melchior, pen-
dant ce long supplice, n'a pas discontinué de prier avec ferveur jusqu'à
ce qu'on lui eût détaché les bras. A ce moment il s'est évanoui, et par
conséquent il est devenu insensible aux dernières tortures.

"Son corps a été enfoui dans un trou, qui a été recouvert de terre.
On a essayé de faire passer les éléphants sur la fosse, comme un dernier
outrage au martyr; mais plus humains que les Annamites, ces animaux
ont obstinément refusé. La tête de l'évêque a été exposée pendant
quelques jours sur la porte sud de la ville; après quoi elle a été jetée à
la mer."

Toutes les guerres n'ont pas toujours, il s'en faut, des causes aussi
justes que celle de la Cochinchine, et au nombre des plus déplorables est
la guerre civile interminable qui désole depuis si longtemps le Mexique.
Les choses changent si vite et si souvent dans tous les pays de l'Amé-
rique du Sud, que la Petite Revue s'aventure rarement dans ces parages,
sur le compte desquels il serait fort difficile de tenir nos lecteurs au
courant.

Les dernières nouvelles sont que Miramon, que vous ne connaissez
guèées et dont nous n'avons pas plus cultivé la connaissance, revient
victorieux vers la capitale et que Mexico est encore au pouvoir du parti
de l'ordre, malgré la tentative que vient de faire le général Delgorado
pour s'en emparer. A part, cependant, de Mexico, Puebla, Perote, Ori-
jaba et Cordova, tout le reste du Mexique serait en la possession des
libéraux. De terribles exécutions auraient eu lieu et au nombre des
victimes se trouvent plusieurs Américains des Etats-Unis. Sur neuf
personnes fusillées, sept étaient des avocats 1 Il y a donc des pays ù la
politique ne porte point bonheur aux gens de robe!

Les coups d'état se font, du reste, au Mexique, de la manière la plus1
sanglante et la chose publique ne parait pas pouvoir y marcher autre-
ment. Avouons que malgré tous nos embarras et toutes nos querelles
nous sommes plus sages ici ; nous comprenonsque la vie est bien déjài
asses courte sans la mettre si souvent au jeu pour de misérables intérêts
ou de misérables passions d'un jour. Nos lecteurs ont dû être rappAlés1
à de telles pensées par les nombreuses pertes que la société canadiennec

a faites à la fin de l'année dernière et au commencement de celle-ci.
Aux personnes marquantes dont nous avons déjà enrégistré le décès,
nous avons à ajouter les noms de M. Jacob DeWitt, ancien membre du
parlement, président et l'un des fondateurs de la Banque du Peuple, de.l'Hon. M. Bourret, de M. Bruyère et de M. Bedard, Le premier. ancien mi-
nistre des travaux Publics et dernièrement recorder ou juge municipal de
Montréal, avait de plus pris une part très active dans beaucoup d'entre-
prises financières, et laisse la réputation d'une grande aptitude aux affaires
et de la plus scrupuleusé probité. M. Bruyère, l'un des membres d'une des
maisons de commerce les plus importantes de tout le pays, a péri, à
Calais, par suite de l'accident arrivé au vapeur anglais le irédéric Guil-
laume. Ses restes mortels ont pu être rapportés à Montréal, où ses
funérailles ont réuni, pour bien dire, toute la population dans la grande
église de Notre-Dame, remplie comme aux jours des plus grandes solen-
nités. LEcho, dans sa livraison du 15 avril, a publié, sur M. Bruyère,
une notice nécrologique pleine d'intérêt, qui contient sur sa charité et
ses vertus les détails les plus édifiants.

M. Thomas Laurent Bedard était un des plus anciens et des plus véné-
rables prêtres du pays. Né en 1787, à Charlesbourg, paroisse qui avait
déjà donné au clergé deux de ses membres les plus remarquables, por-
tant le même nom, M. Bedard fut ordonné prêtre le 3janvier 1813 Il fut
d'abord vicaire à Québec, puis curé de Ste. Croix; et en 1819 il fut
appelé à la chapellenie du couvent des Augustines, près de Québec,
connu sous le i om d'Hôpital-Général. parce qu'il y a là en effet un hôpi-
tal destiné aux vieillards infirmes. C'est à lui que l'on doit en grande
partie l'établissement dans cette maison d'un pensionnat de demoiselles,
qui est un des plus brillants et des plus utiles du pays. M. Bedard, sous
ce rapport, est un des bienfaiteurs de l'éducation et à ce seul titre nous
lui devions un obituaire. Qu'il nous soit permis d'ajouter que sa mémoire
nous est chère à plus d'un autre titre. Compagnon d'études et ami
intime du père de celui qui trace ces lignes, il nous a donné plus d'une
fois des marques d'intérêt difficiles à oublier. Il était, du reste, aimé et
vénéré de tous. Sa bienveillance, sa candeur, sa modestie, étaient
peintes sur sa figure, bonne à voir, dans ce triste monde où les reflets de
la paix intérieure sont, hélas, si rares I

P. S.-Au moment où nous terminions, on criait dans les rues des nou-
velles arrivées par le Weser et le Borussia à New York, avant hier (15 mai).
Un engagement aurait eu lieu le 28 avril, au pont de Buffalora que les Au-
trichiens auraient emporté à la bayonnette, après une perte considérable-
L'ennemi s'est aussi emparé de Mortara, ville de 5000 âmes, chef lieu d'une
province sarde. Il y a maintenant 40,000 lrançais à Gênes. Les généraux
Canrobert et Niel sont à Turin; les troupes françaises arrivent en Pié-
mont de tous côtés. L'empereur des Français et le roi de Sardaigne com-
manderont en personne l'armée franco-sarde. L'empereur devait passer
une grande revue le cinq mai, anniversaire de la mort de Napoléon
premier, et partir pour l'armée le six, anniversaire du départ de son oncle
avant la bataille de Marengo. D'autres dépêches disent qu'il était attendu
à Turin pour le trois. L'Autriche aurait finalement accepté la médiation
de l'Angleterre; mais la France a répondu qu'il était trop tard. L'Angle-
terre et la Prusse fesaient des préparatifs formidables. On représente
cette dernière puissance comme étant prête à entrer en campagne. De
nombreuses faillites se sont déclarées à Londres, à Paris , à Vienne et à
Berlin. Ces nouvelles sont confirmées par le Nova Scotia, arrivé à Québec
hier au soir.

NOUVELLES ET FAITS DIVERS.

BULLETIN DE L'INsTRUcTION PUBLIQUE.

- Le Révérend M. Pilote, supérieur du collége de Ste. Anne Lapoca-
tière, est depuis plusieurs mois parti pour l'Europe. Il se proposait de
voyager en Angleterre, en France, en Belgique et en Italie dont il devait
visiter les principaux établissements d'éducation. M. Pilote a aussi en vue
de compléter la bibliothèque et les collections du cabinet d'Histoire Na-
turelle du collège de Ste Anne.

-L'académie commerciale catholique de Montréal,située à l'encoigaure
des rues Côté et Vitré, est, à dater du 1er de ce mois dirigée par M. U.
E. Archambault, ancien élève de l'école normale Jacques Cartier où il
a obtenu un diplôme porr école-modèle après un brillant examen. M.
Archambault remplace M. Doran qui s'tst retiré.

Les classes d'anglais seront conduites par M. Anderson et les classes de
français par M. le professeur Garnot et le Principal.

- Le système de l'instruction publique dans la cité et le comté de
New York, tel qu'organisé par le bureau d'éducation, comprend une aca-
démie indipendante pour les garçons ; q'uatre écoles normales; cinquante
sept écoles de quartier renfermant cinquante et une écoles de gram-
maire pour les garçons, quarante neuf écoles de grammaire pour le
filles et cinquante cinq écoles élémentaires, où sont admis les enfants des
deux sexes ; trehte cinq écoles primaires ; quarante deux écoles du soir,
dontvingt trois pour les garçons et dix-neuf pour les filles et dix écoles
incorporées: le nombre des élèves dans l'académie indépendante est de
775; dans les écoles de grammaires de garçons de 28,309; dans les éco-
les de grammaire de filles de 22,991 ; dans les écoles élémentalaes il eut
de 21,096; dans celle du soir d'environ 20,000. Les écoles normales fil
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renferment 856 et les écoles incorporées 10,507. Le nombe total de ceux
qui sont inscrits dans les régistres des quartiers et dans ceux des écoles
primaires et de leurs annexes est de 131,672, et le nombre de ceux qui les
réquentent est en moyenne sde 49,172; 1400 instituteurs, dont 200 hom-

Mies et 1200 femmes dirigent les écoles placées sous la surveillance du
tureau. Il existe aussi dans différentes parties de la cité, 1l institutions

Incorporées qui participent à la subvention accordée aux écoles: mais
C'est le seul rapport qu'il y ait entre elles -et le bureau.

- Le nombre des arrondissements (school districts) d'école que pos-
Sède le Michigan est de 3,945 ; il s'y trouve 225,550 enfants de l'âge de 4
i 18 ans. Le nombre de ces arrondissements s'est accru, durant l'année
de 197 et celui des enfants de 9622.

Suivant le rapport de l'an dernier le nombre des enfans qui ont fré-
queuté les écoles a été en moyenne, de 162936 sur 216928 ou 76 pour cent.
Il est constaté par ceux de la présente année que le nombre s'est élevé
à 173,559 sur 225,550 enfans, ou 77 pour cent. Mais comme plus de 100
arrondissements où il se trouve des écoles qui ont été en opération durant
Plusieurs mois n'ont pas fait de rapport, il s'ensuit que ce dernier chiffre
est encore bien au-dessous de la réalité. Il ne comprend pas non plus le
Iomibre des élèves des séminaires, des académies et d'autres écoles.

Le temps durant lequel les écoles ont fonctioriné dans les arrondis-
semuens qui ont fait rappòrt a été en moyenne de six mois. Elles ont été
dirigées par 7,228 instituteurs dont 2,324 hommes et 4,904 femmes. La
Somme totale qui leur a été payée pour salaire s'est élevée à $443,113,71
et sur ce montant $118,084,14 sont le produit de l'impôt pour école.
Les sommes prélevées pour contributions volontAires sont de $216,558,20
dont 119,175,51 ont été consacrées à l'érectioh de maison d'école.

Le nombre des bibliothèques publiques est de 487 et elles renferment
168,977 volumes.

Les électeurs de Berlin ont fait choix d'un maître d'école pour les'
représenter en parlement. Herr Diesterweg, le nouveau député dirigeait

ecole normale nationale à Berlin.

Suivant le 24e rapport des commissaires de l'éducation nationale en
Irlande, il est constaté qu'à la fin de l'année 1857 il y avait 5,337 écoles
e1 opération, renfermant journellement en moyenne 268,187 enfants. Les
1égistres d'école contenaient également en moyenne les noms de 514,445
élèves. On comptait 13 écoles modèles de district et 106 écoles natio-
nales d'agriculture. Le montart total de la recette s'est élevée à £302,
224 et celui des dépenses à £289,425.

Le budget de l'armée pour l'année prochaine a été publié le 15
février. Sur la somme de £11,586,060 que la chambre des communes
niettra à la disposition du ministre de la guerre, l'éducation et les scien-
ees absorberont celle de £5,245. Parmi les 73,000 hommes composant les
divers régiments de la ligne, il s'en trouve 20,000 qui ne savent ni lire ni
écrire, 13,000 qui savent lire seulement, 38,000 qui peuvent lire et écrire
et 20,000 qui ont reçu une éducation soignée. Un correspondant du
Journal United Servce Gaz.tte se plaint avec raison de ce que justice n'est
li.s rendue au maître d'école dans l'armée. Durant les 21 ans qu'il se
liyre corps et âme à l'accomplissement de ses devoirs, il n'a jamais l'es-
POir de voir améliorer sa position, tandis que, dans l'intervalle,les recrues
Qu'il a instruites parviendront souvent aux plus hauts grades.

BULLETIN DES LETTRBS.

M. de Laprade, qui remplace Alfred de Musset a l'Académie Française,
Prononcé son discours de réception; et M. Vitet a été chargé de la

réponse, qui se fait toujours, suivant l'usage antique et solennel.
M. Sainte Beuve a parfaitement décrit tout le charme de ces joutes ora-toires, qui font des réceptions à l'académie autant d'évènements litté-
res et quelquefois même politiques:
"&Nous savons tous ce que c'est que le discours académique, le dis-

Coers du récipiendaire et la réponse du directeur de l'Académie. C'est
n genre assez faux, dit-on. Je n'ai pas d'avis à exprimer là-dessus. Mais
1orquoi, s'il paraît faux de loin, de près ce genre intéresse-t-il toujours ?

oquoi attire-t-il la foule, une foule élégante chaque fois qu'il y a une
tlle solennité? Pourquoi?1 C'est que cela vit, que cela est essentielle-
raent moderne et actuel, et dans nos meurs, dans notre caractère fran-

r L'orateur académicien qu'on reçoit est là en personne ; il parle
mort qu'on a connu, devant sa famille, ses enfants, ses amis, là pré-
; il est loué lui-même et quelquefois critiqué finement, lui en per-

bonne, lui sur le visage duquel on aime à suivre le reflet de cet éloge di-
ettoü de cette fine critique qui l'effleure à bout portant."
La. séance qui a eu lieu jeudi dernier, dit le Journal de l'Instruction

g suliQue de Paris, est venue confirmer de tout point cette piquante et-
eation de la popularité des séances solennelles de l'Institut. Ajoutons
t'en donnant M. de Laprade pour successeur à Alfred de Musset, 'Aca-

6ie avait piqué d'avance l'attention du pulic, mis en présence les
coles Poétiqueï de notre temps, et cherché les antithèses, comme l'a dit
piuituellement M. Vitet. M. de Laprade appartient à l'Université, il est

professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, ei en adressant à l'acadé-
e les compliments d'usage il s'est plû, en invoquant son propre exem-

Î rappeler les marques d'estime que l'illustre assemblée a si souvent
q*%6es au corps enseignant. Le journal Universitaire reproduit les

"C discours dont nous offrons à nos lecteurs quelques passages. C'est

ainsi, par exemple, que M. de Laprade décrit l'époque littéraire où parut
de Musset

" Alfred de Musset est né le Il décembre 1810, à Paris, la ville mère
des poëtes les mieux armés d'ironie. Sa famille, d'une ancienne noblesse,
avait déjà conquis la noblesse littéraire. Son père a laissé sur Jean-
Jacques Rousseau un livre solide, où l'admiration la plus ardente n'altère
en rien la conscience et la sagacité. On a de son grand-père maternel,
M. Guyot des Herbiers, quelques vers d'une gaieté brillante. On les dirait
écrits la veille de Mardoche et presque de la même main. Le petit.fils
aurait dû les avouer en pleine révolution poétique, lorsqu'en 1827 il sor-
tait du collége déjà poëte, et, le croirait-on ? avec un grand prix de phi-
losophie.

"Dans la mêlée littéraire, alors si ardente, quelques salons intelligents
s'ouvrirent à la précocité merveilleuse du jeune lauréat. Il avait abordé
les écoles : le droit le rebuta bien--vite; la médecine l'avait un moment
captivé. Mais il a trop bien décrit le besoin de l'indépendance pour ne
l'avoir pas éprouvé, et pour se plier à devenir autre chose que ce qu'il
était par nature et par excellence, un poëte. Dès 1829, à l'âge de dix-
huit ans, il lisait dans le salon de son père, où se réunissaient plusieurs
écrivains célèbres, ses Contes d'Espagne et d'Italie qui, publiés au com-
mencement de l'année suivante, devaient si bien surprendre et dérouter
la critique.

"C'était le moment de la plus grande ferveur de ces querelles littérai-
res où l'on se précipitait comme à une croisade; souvenir qui peut éton-
ner aujourd'hui, mais qui reste cher, je le sais, à ceux qui prirent part,
même de loin, à ces luttes si animées. Là, au moins, à travers quelques
utopies, avec un peu d'étourderie et de présomption peut-être, s'agitaient
les grandes questions de l'art; mille problêmes nobles et délicats pas-
sionnaient des âmes croyantes et désintéressées.

" Si j'évoque ainsi des années dont nous sommes plus loin encore par
les idées que par le temps, vous le pardonnerez à un disciple qui ne sau-
rait oublier ses maîtres, et qui sentait alors s'éveiller en lui des ambi-
tions qu'aujourd'hui, du moins, il peut croire légitimes. Et d'ailleurs,
ce deuil d'Alfred de Musset est le premier de sa génération qui se mene
devant vous. Ne dois-je pas honorer avec le poëte ceux qui ont rendu
sa gloire plus facile en renouvelant l'esprit littéraire et le goût de poésie ?

" Quand parut Alfred de Musset, les lettres présentaient chez nous un
concert qui, depuis un siècle peut-être, ne s'était pas rencontré aussi
éclatant, La France recueillait dans le domaine de l'intelligence les
fruits inestimables dont s'étaient couronnés pour elle quinze ans de paix
et de liberté.

" Revenue à la vraie tradition française, la philosophie s'était rattachée
au noble spiritualisme de Descartes. Elle faisait justice des humiliants
systèmes, première cause de la décadence littéraire. Avec l'idée de
Dieu et de l'âme immortelle, elle avait retrouvé l'éloquence et les splen-
deurs du langage.

" A la lumière de la philosophie et de l'expérience politique, l'histoire
nous enseignait à la fois l'esprit de conservation et l'esprit de liberté, in-
terprète des grands souvenirs, elle éveillait en nous d'invincibles espé-
rances.

" Par un souci tout nouveau de l'élément historique et moral, la criti-
que, ouvre spéciale de notre temps, avait élargi son domaine ; elle était
devenue elle-même une des branches de l'art les plus originales et les
plus fertiles.

" La politique faisait autre chose que de préparer des matériaux à l'his-
toire ; elle apportait des richesses à l'éloquence. Ce n'était plus un art
silencieux qui se laisse confondre avec le hasard. Plus intellectuelle à
mesure qu'elle était plus indépendante, elle enrichissait chaque jour notre
belle prose des inspirations de la tribune et liait ainsi plus étroitement
la destinée des lettres à celle des institutions libérales.

" Mais au milieu de ces splendeurs toutes nouvelles, la plus imprévue et
la plus éclatante, c'était la poésie. Déjà Châteaubriand avait rouvert
aux imaginations la sphère divine du christianisme et leur avait montré,
dans lesentiment de la nature, un monde poétique à peu près inponnu à
la France. Une gloire allait nous être donnée, qu'après le dix-huitième
siècle on pouvait croire impossible, la gloire d'une poésie lyrique.

" Avec quel enivrement pour bien des âmes, avec quel étonnement pour
toutes n'avait-on pas entendu une voix, inspirée des grands sentiments
qui renaissaient, rendre à notre vers sa mélodie perdue depuis Racine 1
La tendresse, l'enthousiasme, la haute contemplation philosophique et
religieuse, tel était l'inépuisable fond que cet heureux et noble génie
recouvrait de toutes les magnificences du style et qu'il animait d'un ac-
cent incomparable. Depuis plus d'un siècle, à part quelques éclairs aus-
sitôt disparus, le persiflage, la licence ou d'arides nomenclatures sous le
nom de descriptions, avaient tenu lieu de poésie aux imaginations dessé-
chées. La France accueillit comme une révélation ce merveilleux avé-
nement de la muse lyrique avec les Méditations et les Harmonies.

"Un esprit tout différent, mais d'un souffle égal, s'était chargé de ra-
jeunir les formes du vers et de leur imprimer un caractère plus saisissant.
La langue poétique retrouvait le luxe nécessaire dis couleurs et des
images. Cet art de rendre l'idée visible, pour ainsi dire, de contraindre
tous les objets de la nature à servir d'interprètes à l'âme humaine, n'é-
tait-ce pas là un don chez nous imprévu? Le puissant écrivain qui nous
l'apportait laissera sa forte empreinte dans le style de notre temps.

" Combien d'autres voix aimées %pportèrent alors à la poésie leur accent
original I Vous les connaissez, messieurs, les plus brillantes vous appar-
tiennent: l'admiration et l'amitié me les rappellent toutes mais c'est aux
morts que je dois aujourd'hui mes souvenirs. Me sera-t-il permis de pro-
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noncer ici un nom qui mtest bien cher, d'exprimer devant vous mes re-
grets pour ce noble talent d'Auguste Brizeux, dont vos suffrages ont plus
d'une fois couronné l'élégance et la chaste vigueur?

" Plus jeune que l'auteur de Marie, Alfred de Musset a disparu le pre-
mier. Il était venu rendre à la poésie française ces cordes légères qui
lui donnaient jadis son charme le plus apprécié et peut-être le plus natu-
rel. La nouvelle école s'était fait un domaine plus grave; elle était vo-
lontiers, religieuse et comtemplative. Mais l'esprit français éprouvait,
sans doute, de cette parole enthousiaste et solennelle, une vague lassi-
tude; il songeait à s'en distraire avec une muse plus vive, plus facile et
plus variée. Le nouveau venu, sous mille traits passionnés ou rêveurs,
allait nous rendre ce fin sourire qui tempère les émotiens sérieuses en leur
laissant leur sincérité.

Encore écolier par l'âge au moment de ses débuts, il songea vite à té-
moigner de son indépendance par les caprices de son audacieuse pro-
sodie."

M. de Laprade glisse naturellement sur des oeuvres que la morale ré-
prouve et termine par indiquer un retour au bien dans les dernières poésies
de l'homme dont on lui a imposé le panégyrique.

" A cette âme, capable d'un tel essor et d'une intention si droite, un
secours lui a été refusé dont les plus forts et les plus sages ont besoin,
le souffle et Pappui d'une époqua moins indécise, la lumière d'une cons-
cience publique. Soutenu par une tradition plus pure et mieux affermie,
il eût franchi le dernier degré qui le séparait encore des croyances né-
cessaires aux grandes inspiratiens. Là il aurait pris des orces pour
l'oeuvre nouvelle si glorieusement commencée avec les Nuits et l'Espoir
en Dieu.

" Un autre témoignage nous reste de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il
a souffert pour mériter cette faveur si rare d'une transformation et d'une
veine ravivée. Déchirant témoignage et plus irrécusable dans sa courte
simplicité que cette prière même de l'Espoir en Dieu ! Tout le monde a
lu avec émotion ce sonnet trouvé à côté de son lit après une nuit de
douleur et qui s'est gravé dans la mémoire de ses amis comme un tes-
tament. Son effusion dernière, c'est une pensée religieuse et une larme:

J'ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté:
J'ai perdu jusqu'à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.
Quand j'ai connu la vérité,
J'ai cru que c'était une amie;
Quand je l'ai comprise et sentie,
J'en étais déjà dégoûté.

Et pourtant elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d'elle
Ici-bas ont tout ignoré.
Dieu parle, il faut qu'on lui réponde,
Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleuré.

Ainsi, dans sa première effervescence, ce libre et charmant esprit a
choisi pour son domaine la fantaisie et la passion ; il a raillé, du fond de
sa voluptueuse indifférence, tous les enthousiasmes sévères ; il est entré
dans la poésie avec toutes les grâces hardies, avec toute l'impétuosité de
l'adolescence. Un prompt succès 1encourage dans sa voie. Et le voilà
qui, malgré tout, par la seule pente de sa noble nature, arrive à se faire
un tourment des grandes questions dont il avait souri. Il dévoile du
même coup ses souffrances mortelles et son espoir infini, et semble termi-
ner son œuvre et sa vie par cette sublime et navrante confession. Il a dit
vrai dans ce cri de l'âmel Son plus grand bien, sa plus grande gloire,
peut-être, est dans cette larme sacrée qui nous livre son plus intime se-
cret et dont la pureté rejaillit sur son oeuvre toute entière. Noble dou-
leur qu'il laissa tant de fois éclater et qu'il appelle avec tant de justesse
le tourment de l'infini 1"

M. Vitet explique ainsi les titres de M. de Laprade au choix de l'Aca-
démie, et tire le meilleur parti possible du contraste entrp l'ancien et le
nouvel occupant du fauteuil qui vient de trouver un maître.

I Monsieur, lorsque, dans un concours de poésie, l'Académie rencontre
un esprit élevé, sérieusement amoureux de i'art des vers, peu jaloux de
succès faciles, et dès ses premiers pas dévoué sans retour au culte désin-
téressé du beau, ne croyez pas qu'elle se contente de lui donner une cou-
ronne ; elle a déjà plus d'ambition pour lui. Comme une mère de famille
qui presse et observe les chances, même lointaines, d'une alliance as-
sortie, elle suit des yeux son lauréat, et, lorsque des victoires nouvelles,toujours dignement achetées, lont mûri pour un plus grand honneur,elle se l'associe avec joie ; le lien secret qui l'unissait à elle devient une
adoption publique.

"C 'est ce chemin, Monsieur, qui vous a conduit parmi nous.
" Vous n'étiez pas seul à le suivre; quelques dignes émules se pressaient

sur vos pas. Même en ce temps de sommeil et de prose, tout feu sacré
n'est pas éteint, et la lyre se fait entendre encore. Ce n'est plus, comme
il y a trente ans, la grande voix des renommées populaires qui proclame
les poëtes : ces nons que la foule connaît qui volent en tous lieux comme
des noms de rois ou de capitaines, la mort nous les enlève, il ne noue en
vient plus ; mais nous prêtons l'oreille à ceux que nous apporte l'écho de
quelques oasis, où les adorateurs de l'art et de la peinture brûlent esmore

un pur encens. C'est là que s'est formée cette pure phalange dont vous
êtes le précurseur. Pourquoi faut-il que dans ses rangs, à la joie de vo-
tre triomphe, se soit si promptement mêlé un deuil inattendu ? Vous
avez exprimé, Monsieur, des regrets que nous partageons tous. Ce nom
de Brizeux, qui vous est cher, avait déjà, dans cette enceinte, noblement
retenti, et quand l'heure serait venue de rendre un nouvel hommage aux
chastes muses, aux aspirations d'un talent noble et pur, nos rangs, l'en
ai la confiance, se seraient ouverts à l'auteur de Marie. Sans être de
même école, vous étiez de même famille. Ses vers exhalent comme les
vôtres un parfum de candeur ; comme vous, il se pénétrait d'un religieux
amour au spectacle de la nature. L'horizon seul différait entre vous de
profondeur et d'étendue; tout l'univers était pour lui dans sa Bietagne;
pour vous, votre Bretagne, c'est Puuivers entier.

" N'en déplaise à la noble ville dont tout à l'heure vous nous parliez en
fils reconnaissant, elle n'est pas votre vraie patrie. Pour respirer à l'aise
et pour chanter en liberté, il vous faut plus d'espace. Votre coeur de
poëte habite incessamment ces remparts de granit et de neige dont vous
voyez, du bord de votre Rhône, briller au loin les cimes étincelantes. Là
se découvre à vos regards l'ouvre du Créateur dans son immensité. Vous
aimez cette chaîne des Alpes, ce silencieux désert; vous l'aimez, non par
misanthropie, mais plus vous êtes loin des hommes, plus pres vous vous
croyez de Dieu. Vous montez aux derniers sommets; c'est là que se
plaît votre muse, elle est là dans son vrai royaunie ; ce qui n'empêche
pas qu'au besoin elle sait descendre vers la plaine, s'arrêter devant la
plus modeste fleur, écouter les plus légers murmures, les plus douces
chansons des oiseaux, des feuilles ou du vent, sentir, en un mot, la na-
ture et bénir son auteur, dans ses plus délicates merveilles comme dans
ses gigantesques créations.

" S'il me fallait, d'un mot, indiquer ce qui vous distingue de vos frères
en poésie, je dirais que vous portez dans lidylle le souffle et la grandeur
épiques. Vous n'en excluez par la grâce et la fraîcheur ; c'est bien en-
core Pidylle, mais il s'y mêle un sens profond, je ne sais quelle gravité
qui semble appartenir au lyrisme des premiers âges. L'esprit des psau-
mes est dans vos pastorales; de vos concerts champêtres sortent des
hymnes et des prières, et ce mélange de mélodies contraires, de modes
opposés de lydien et de dorique, s'accomplit avec vous sans efforts ni
systême. C'est votre instinct que ces hardis contrastes : le sentiment de
la nature vous les suggère, vous ne les créez pas. Heureuse sauvé'garde,
car, il faut bien le reconnaître, cette source d'inspirations qu'on est con-
venu d'appeler le sentiment de la nature, et qui depuis un demi-siècle a
fait jaillir, en ce pays, tant de beaux vers, tant d'admirables pages sou-
vent aussi répand des flots moins purs: le faux enthousiasme s en échiappe
parfois dans des torrents de métaphores et de descriptions. Chez vous,
rien de pareil, et quand il vous arrive d'être emporté plus loin ou plus
haut que ne le souhaiterait une austère critique, amoureuse surtout d'or-
dre et de clarté, le goût du vrai vous ramène bientôt vers des régions
sereines, où vous planez en plein soleil et d'une aile assurée."

Parlant de la vie agitée qu'a menée Musset et du rare bonheur qu'il a
eu de ne pas voir sombrer son talent au milieu de ces écueils. M. Vitet
termine par une excellente morale à l'adresse des auteurs qui risquent
ainsi leur réputation, attirés, dit-il, par ce dangereux exemple.

" De tels exemples sont la pierre angulaire de ces superbes systèmes
qui font aujourd'hui du poëte un être à patrt, soumis à d'autres lois que
le reste des hommes. Jadis ceux qui se croyaient nés poëtes se croyaient
tenus aussi d'aider à la nature; ils travaillaient subordonnant à leurs rê-
ves de gloire leurs plaisirs et leurs intérêts. Vieux moyen 1 méthode
surannée I Aujourd'hui pour aller à la gloire on prend un meilleur che-
min: on court le monde, on use de la vie, on se rassasie de plaisirs. C'est
l'apprentissage obligé d'un poëte de génie. D'une faveur sans exemple,
on fait une loi nécessaire, ce que Dieu n'a daigné permettre qu'à force
d'indulgence, on le réclame comme un droit.

" Chaque fois que j'entends ces blasphèmes, ma pensée, malgré moi, me
transporte devant un monument qu'un pieux respect protège encore,
j'espère ! Ce n'est qu'une masure, à la porte de Rouen, à l'entrée du val-
lon de Bapaume : un modeste gazon, trois ou quatre pommiers séculaires
en font tout l'ornement. C'est là que l'auteur de Polyeucte a mis au
monde ses chefs-d'ouvre. Il ne se doutait guère, cet innocent génie,
qu'il éteignait sa flamme, et qu'il compromettait sa gloire à végéter dans
ce manoir obscur, content de son frugal repas, craignant Dieu, respec-
tant le devoir et la règle, sans voyager autrement qu'en pensée, sans au-
tres aventures que celles de ses héros, et ne se croyant pas le coeur vide,
ne cherchant pas d'émotions loin de lui, lorsqu'il avait la joie de créer
de beaux vers, et de sentir autour de soi sa femme et ses enfants.

" Pour vous, Monsieur, qui, dans votre retraite doublement abrité par la
vie de famille, et par le calme de la province, avez bravé toute contagion
et qui de loin, combattiez sans relâche ces malfaisantes théories, vous
pourrez désormais les prendre corps à corps : vous nous apportez le eon-
cours de vos vaillantes convictions, et cette force toujours si rare d'un
talent également généreux. Déjà vous avez fait entendre la vérité à la
jeunesse. Vos vers trouveront de l'écho. Ne craignez pas de parler en-
core; tenez-lui ce langage à la fois sévère et fraternel. J'espère, comme
vous, que ces jeunes courages ne sommeilleront pas toujours; on les croit
morts, ils ne sont quendormis. Dites-leur d'admirer avec nous, c'est-à-
dire par ses nobles côtés, le poëte que nous avons perdu. Qu'ils tàchent
de continuer, son oeuvre, au lieu de la recommencer. Plus haut, leur di-
rai-je avec vous en empruntant vos poétiques paroles:

Plus haut, toujours plus haut, vers ces hauteurs sereines
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anglais, et qui fut sauvé par l'adresse et le courage de Mme l'Hopital,
areule de l'honorable M. de l'Hopital, ancien maire d'Evreux. On peut
conclure de la découverte que nous signalons que le prétendant laissa
comme souvenir à Mme l'Hopital son cordon de l'ordre du Bain, qui l'eût
sans doute embarrassé sous le déguisement qu'il dut prendre pour con-
tinuer sa route. D'après Saint-Simon, la maîtresse de poste qui sauva le
malheureux fils de Jacques II serait morte vers 1740; celle qui donna le
cordon à l'église de Nonancourt serait alors la belle-fille de la première

- Depuis quelques temps des ouvriers sont occupés à démolir le mur
et la grille qui se trouvent devant le palais de jastice de Montréal. Ce
travail est bien nAcessaire. Nous pensons qu'il sera suivi par la destruc-
tion de la dernière aile de l'ancienne prison et que, pendant le printemps
prochain on f-ra devant le tribunal une place au un jardin en rapport
avec la beauté de ce monument.

Il est élevé sur les ruines du premier palais de justice, qui fut construit
en 1803, avec une piison adjacente. Un M. Larose entreprit et mena à
bonne fin les travaux de maçonnerie. Si nous ne nous trompons, la grille
fut fabriquée et posée par M. Gosselin. Pour la couler, on établit, dit-
on la première fonderie de Montréal.

Vers cette époque, le collége de la ville, fixé sur l'espace qu'occupe
aujourd'hui la ple Jacques-Cartier brûla, et en 1805 fut dressée la co-
lonne Nelson. 1803 à 1836, la prison fut affectée à sa destination
primitive. Mais alors on érigea la nouvelle maison de détention, au Pied
du Courant, et celle de la place Jacques-Cartier fut abandonnée. En
1836 ses salles étaient occupées par les malheureux sans emploi et la po-
lice volontaire, sous la présidence de M. Louis Pelletier- En 1837 les
bâtiments servirent de prison politique. En 1839 on y caserna des -trou-
pes. Et ils tinrent lieu de quartier jusqu'en 1844, Le 18 juillet de cette
année un incendie dévora complètement le palais de justice dont la re-
construction-fut reprise l'automne suivant. Durant l'hiver de 1846, dé-
molition de la moitié de la vieille prison. L'autre moitié reste consacrée
à la cour de police jusqu'au 1er mai 1856, où les bureaux sont transférés
dans le nouveau palais de justice.

L'ancienne prison était un long corps de logis, flanqué de deux ailes
et entouré de murs par derrière seulement. Au centre, vis-à-vis du
Champ-de-Mars, et au-dessus de la porte du préau on apercevait la po-
tence. Les bras de fer qui la soutenaient se voient encore. Les deux
derniers coupables pendus à ce gibet, furent suppliciés en 1833. L'un se
nommait Adolphus Dewy, l'autre Brien, dit Desrocher. Le premier avait
tué sa femme, le second sa belle-sour.

Devant la prison s'étendait une esplanade au milieu de laquelle fut
dressé, jusqu'en 1830, le pilori. On y attactiait certains délinquants
(les faux monnoyeurs surtout), la tête passée dans un carcan. Ces mi-
sérables étaient obligés de tourner durant une heure ou plus, en butte
aux huées et aux invectives de la foule, que le spectacle ne manquet ja-
mais d'attirer près du pilori.

Heureusement la civilisation a enfin condamné ces scènes odieuses,
plutôt faites pour provoquer les passions mauvaises que pour les répri-
mer, et, dans quelques mois, sans doute, il ne restera plus à Montréal,
une seule pierre d'un édifice qui évoque encore à la mémoire tant de
tristes souvenirs.-Pays.

, BULLETIN DES BONS EXEMPLES.

-L'Univers, journal de Paris, contenait, dans un de ses derniers numéros,
le récit d'un trait de probité qui mérite d'attirer surtout l'attention de
nos jeunes lecteurs. Nous nous fesons un devoir de le reproduire :

" Il y a quelques jours, à Paris, dans le bas de la rue Montmartre, le
petit ramoneur, Baptiste Peuf, poussa du pied et ramassa un chiffon de
papier souilié de boue. On n'est pas Auvergnat sans être commerant.
Malgré son jeune âge, Baptiste reconnut sur le champ qu'il tenait un
billet de banque, un billet de mille francs, ne vous déplaise. Il jeta un
petit cri sauvage et se mit à gambader.

Une dame qui le suivait des yeux s'approcha de lui.
- Mon petit homme, dit-elle, sais-tu ce que tu viens de trouver-là?
- Oui, Madame, c'est un billet de banque, et, s'il est à vous le voici.
- Non, il ne m'appartient pas, mais que vas-tu en faire ?
- Tiens ! c'est bien simple. Il y a un commissaire par ici, je suppose.
- C'est très bien, mon petit; allons, va le porter tout de suite.
L'enfant se dirigea vers le bureau du commissaire de police. La dame

qui le suivait à distance, eut la satisfaction de voir qu'il ne s'échappait
point par la tangente, comme on dit à l'E cole polytechnique. Le billet
fut presque aussitôt réclamé par Mme T..., qui, après avoir parcouru tout
le quart.er, avait enfin songé à aller faire sa déclaration au bureau de
police de la section Saint-Eustache. Elle y entra presque en même tempi
que le petit ramoneur; peut-être l'eut-elle embrassé, si on avait eu h
loisir de le débarbouiller, mais, en attendant, elle mit 20 francs dans sa
petite patte noire en disant:

- Je n'ai que cette somme dans mon porte-monnaie, mais viens ic
demain, M. le commissaire te donnera encore 20 fr. de ma part

Baptiste se voyant en possession de quatre pièces de cent sous, se livri
à une pantomine joyeuse qui divertit beaucoup l'assistance.

- Eh bien! lui dit-on, tu vas aller confier cela à ton patron.
- Au patron? Plus souvent!.... que je n'en entendrais plus parler. J

veux l'envoyer au pays. Comment faut-il faire pour cela?

Mme T.... conduisit l'enfant au bureau de poste le plus voisin; elle
écrivit elle-même une petite lettre à la mère de Baptiste, et, par un man-
dat.sur la poste lui envoya 50 fr. qui vont faire émeute dans une chau-
mière dn Cantal."

- Le manuel général de l'Instruction primaire rapporte un trait de
probité analogue et qui sert de pendant à celui que l'on vient de lire.

Un billet de 1000 francs ayant été perdu, le 25 février dernier, dans
la commune Chevrésis-Monceau, par un berger au service de M. Sarrazin
cultivateur à Mesbrecourt, a été retrouvé par un jeune homme nommé
Eugène Coulon, âgé de dix-sept ans, qui s'est empressé de le porter ches
M. le Maire de la commune. Ce jeune homme, qui vient de faire preuve
d'une grande probité, appartient à une des familles pauvres du pays. M.
Sarrasin, pour le récompenser, lui a donné une somme de 50 francs. La
commune de Chevrésis lui a aussi fait don d'une pareille somme.
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On trouvera ces recueils très propres à être distribués comme récoUO-
penses dans les Collèges et les Ecoles. Les Directeurs de Collèges et
Académies, les Commissaires d'Ecole et les Instituteurs en général, clu
achèteront, pour cette fln, six exemplaires ou plus, obtiendront une I
DLJCTION DE VINGT POUR CENT sur les prix indiqués, flo pourron t

se les procurer soit au Bureau de l'Education à Montréal, ou au Bureau d
Thomas Roy, écuier, Agent du département à Québec.

Les personnes, qui se proposent d'en acheter, feront bien. d'envoyaf
leurs commandes immédiatement, car nous n'avons en mains qu'un bi90
petit nombre d'exemplaires.

On s'abonne. pour CtNq cHarLiNs par année, au Journal de l'instruction PubliqIte
rédigé par lu Ste '-'tendant de l'Education et par M. Joseph 1 -enoir, assibtwnt-rédsctCîal

Oit s'abonne p r cirçQ CHELINS pai année au IlLower Canada Journal of ]EdUtOi
rédigé par le Sur: tendant de l'Education et par hl John Radiger. assistant-rédacet1 '

Les instituteurý peuvent recevoir, pour cixQ ctsinis, les deux journaux ou, a le~1
choix. deux exe, )laires de l'un ou de l'autre. L'abonnement, dans tous les caF,
pa'ab.le d'avance

Le jounial frj.- s se tire à 4,000 exemplaires et parait vers le milieu de chas&
mois. Le journal aglais se tire à 2,000 exemplaires et paraît vers la lin de ciie
mois.

On ne publie que des annonces qui ont trait à l'iii,;truction publique, aux sciencee,
aux beaux arts. Prix : un chelin par ligne pour la prenuère insertion, et douze 9WU
par ligne, pour chaque insertion subséquentec ayaule d'avance.

On s'abonne au Bureau de l .Education .Mo.réal, chez M. Thomas R . age i
Québe, et pour la campagne, en adressant au bureau de l'éducation une rei-
d'abonnemnt par la poste, avec le montant. On est prié dindiquer clairement et îim,1M
ment le bureau de poste auquel le journal doit être expédié. Les abonnés feront bi
aussi d'écrire leur adresse lisiblement part de leur signature.
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