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A ma femme,

pour sa comprehension, sa discretion

et sa patience

depuis que j'occupe fa fonction de maire





Le"S maires de La Tuque:



WENCESLAS PLANTE
(1911-1915, 1923-1927)

ALPHONDOR ROY
(1915-1920)



DONAT-EMILE HARDY
(1920-1921 )

WELLIE JUNEAU
(1921)



REAL GRAVEL
(1921-1923)

F.-X. LAMONTAGNE
(1927-1935)



OMER JOURNAULT
(1935-1944, 1947-1951)

OMER VEILLETTE
(1944-1947)



JOFFRE PILON
(1951-1955)

J.-ONESIME DALLAIRE
(1955-1961 )



LUCIEN FILION

maire de La Tuque depuls 1961.



Vue aenenne ae La Tuque.



AVANT ~ PROPOS

J'ai decde d'ecrire ce livre en aout 1975, un soir ou,
paresseusement installe devant un bon feu de foyer au
camping municipal, je racontais a quelques amis I'histoire
de notre ville.

Je venais de brosser, a grands traits, une mosa'lque
deS' dix maires qui, avant moi, avaient preside aux destinees
de La Tuque depuis son incorporation en 1911, quand I'un
de mes interlocuteurs me fit remarquer que je manquerais
a mon devoir si je ne consignais ces souvenirs dans un
volume.

Mon idee etait faite : j'ecrirais I'histoire des maires de
La Tuque, puisant dans ma memoire et dans les archives
municipales, les faits marquants de leur administration res
pective.

Je n'ai pas la pretention de voir cet ouvrage figurer au
palmares des succes de librairie ou des chefs-d'oeuvre IIt
teraires. Mon seul desir est de Ie savoir accepte, par la po
pUlation de rna ville comme un livre de tous les jours que
Ie lecteur pourra parcourir avec Ie goOt de se retremper
dans ses propres souvenirs ou de connaitre simplement la
trame qui a donne vie a la belle vill'e que nous habitons
aujourd'huL

Si les jeunes, qui sont enCOre sur les bancs de l'eeole
et qui ne savent de La Tuque que ce dont ils ont eu connais
sanee, peuvent y trouver matiere a s'interesser a leur ville et
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a s'incruster davantage dans Ie desir et la volante de la ser
vir comme simples citoyens et plus tard comme mandalai
res publics, j'aurai atteint un autre objectif : celui de susci
ter un pius grand civisme et un plus grand attachement en
vers leur petite patrie.

S'iI est vrai que la famille est la cellule de la sociele,
la ville, elle, constitue I'element de base d'une province,
d'un pays. Sans elle et sans Ie gouvernement municipal, Ie
citoyen serait desempare parce que trop eloigne du pouvoir
central. II deviendrait davantage Ie citoyen-objet, Ie contri
buable-numero dont on parle de pius en plus de nos jours.
Le gouvernement municipal, c'est Ie tampon, la soupape de
nos structures politiques. Les pouvoir& superieurs Ie consi
derent-ils comme tel? La reponse leur appartient et ils de
vront de pius en pius I'articuler cette reponse car il y a
des signes de dangers inquietants qui presagent un sombre
avenir pour la municipalite. Affaiblir Ie gouvernement mu
nicipal equivaudrait ~ saper la fondation meme de toute la
phllosophie du gouvernement responsable. C'est une he
resie a laquelle je m'opposerai irremMiablement.

Les hommes - maires et conseillerS' municipaux - qui
se sont succede a l'hOtel de ville de La Tuque depuis 1911
croyaient en I'avenir de leur patelin. lis "ant prouve large
ment et la foi inebranlable qui les a taus animes s'accom
moderait fort mal aujourd'hui de conceptions irrealistes qui
viendraient trahir leurs convictions et leurs ideaux.

II est bien eV'~dent que cet ouvrage tera abstraction d'une
foule d'evenements qui ant marque I'histoire de notre ville
mais qui ne se rattachent pas directement a la vie munici
pale. La lecteur ne m'en tiendra pas rigueur car it com
prendra que c'est surtout celle-ci que j'ai voulu meltre en
relief a travers ceux qui ont successivement occupe fa fonc
tion de maire.
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Avant moi, deux de nos concitoyens, Lucien Desbiens,
dans son livre "Au Coeur de la Mauricie", publie vers 1927,
et Aldori Dupont, dans I'ouvrage qu'il ecrivait avant de quit
ter son poste de greffier municipal en 1962, ont raconte
I'histoire de La Tuque. Ce volume completera, a sa fac;:on,
leur oeuvre.

J'espene que d'aulres suivront notre exemple.

LUCIEN FILION,

Maire de La Tuque.
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WENCESLAS PLANTE
(1911 -1915 - 1923-1927)

1/ Y a tou/ours, dans notre enfance,
un moment oil la porte s'ouvre et
laisse en/rer /'avenir.

(Graham Greene)

C'est en 1925 que j'assistai, pour la premiere fois, a
une seance du conseil municipal de La Tuque.

Je n'avais pas encore atteint mes dix ans et il m'avait
fallu jouer d'astuce avec ma mere pour pouvoir etancher
celte soif qui me tenaillait depuis deux mois, d'aller voir ce
qui se passait dans cette imposante bdtisse de la rue Com
merciale qu'on appelait f'hetal de ville, et ou mon pere, for
geron de son metier, siegeait depuis deux mois, comme
echevin du quartier-centre. Jouer d'astuce avec rna mere,
qui, a deux reprises, pendant les vacances d'ete, m'avait
refuse la permission d'aller voir comment se deroulait une
assemblee du conseil.

Nous etions en septembre. Une nouvelle annee sco
laire etait en marche et j'avais ete choisi par Ie bon frere
Cleophas pour faire partie de la chorale du college, section
soprano, qui devait s'exercer tous les soirs pour chanter
le9 cantiques du mois du Rosaire, en octobre, a I'eglise
paraissiale.

Cette soiree de septembre etait trap belle pour me
plier aux contraintes rigides du debut de la nouvelle an
nee scolaire, et au lieu de me rendre au vieux college St
Zephirin pour assister a la pratique de chant, je me dirigeai
vers I'hotel de ville, ou, blotti sur I'un des nombreux et rus
tiques banes de bois de fa salle publique, au moins une
heure avant que ne debute la seance du congeil, j'attendis
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que gravissent I'escalier du troisieme etage les sept hom
mes qui tenaient en leurs mains les destinees de la ville de
La Tuque.

Quel honneur pour moi d'eHre enfin dans celte encein
te ou les pius illustres citoyens de ma ville vont bientot
pompeusement prendre place au pretoire pour dellberer. Je
verrai alors arriver mon pare a la prestance imposante,
precede par Ie maire Wenceslas Plante, je surveillerai ses
moindres ges1es quand il prendra son siege, Ie siege nume
ro UN du quartier Ie plus prestigieux de notre jeune vitle. Le
sentiment de fierte qui m'envahira alors sera indicible. Etre
Ie fils d'un echevin, plonnier de La Tuque par surcroit, qUi,
quatre mois auparavant, a triomphe de haute lutte d'un ad
versaire coriace, son ami Georges Guillemette, homme fe
ru de sens politlque et rompu aux plus fins secrets de I'or
ganisation electorale, par la confortable majorite de 113
voix; E}tre Ie cadet de ce pere si hautement honore des
siens, flattait mon jeune orgueil d'enfant ambitieux et je
pensais deja au lendemain, ou je pourrais dire fierement a
mes condisciples de classe, Felix Leclerc, Alonzo Bou
chard, Gerard Bouchard, Leo Ducharme, Roland Marceau,
Albert Mercier, Gabriel Trepanier, Henri Legare, Ber
nard Rochette, Albert Tremblay, Maurice Dion, Alfred La
flamme, Olivier Gilbert, Alcide Blanchette et autres, que j'a
vais ete admis a assister a une seance du consei! municipal.
Je leur raconterais ce qui s'y etait passe et je dirais a mon
emule et ami, Felix Leclerc, que moi, j'etais Ie seul eleve
du college a avoir eu cet insigne privilege, tout comme les
vrais hommes, d'assister a une seance du consell. Et si
Felix, a cause de celte traditionnelle et impitoyable consl
gne qui empEkhait les jeunes de mon age de suivre les de
bats de I'hotel de ville, aHait mettre ma parole en doute, je
lui apporterais comme preuve que j'etais assis sur Ie meme
banc que son propre pare, Leo Leclerc, Ie colore contre
maTtre general de la municipalite.
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Cinq minutes avant que la seance ne debute a huit
heures, une espece de silence complice fait place aux mur
mures discrets de la foule d'une trentaine de personnes qui
s'est rendue a I'hotel de ville. L'auguste procession de nos
ediles municipaux va bienlot commencer. Diriges par Ie
maire Plante, je vois alors defiler devant moi, jusqu'a la tri
bune du conseil, Jes six elus du peuple, Joseph AHard, Hi
dola Duchesne, Franr;:ois-Xavier Lamontagne, Joseph Lamar
che, Onesime Tremblay et mon pere Georges Filion, tous sui
vis du secretaire-tresorier, Paul-Emile Riberdy et du gerant
municpal, J.-Napoleon Langelier.

Mon pere qui ferme Ie deWe, me voit la, timidement
assis au bout du deuxieme bane, et m'enveloppe d'un re
gard a la fois surpris et complaisant. J'elais ravi de son
elonnement indulgent, et heureux de cet assentiment tacite.
J'eus I'impression que des cet instant, iJ avait decide, par
les Interventions qU'il ferait seance tenante, de manlfester
un savoir-faire exceptionnel devant I'intrus et insolite spec
tateur qU'etait son fils.

«Tout Ie monde debout ", ordonne Ie maire Plante. « Je
vais lire la priere et demander au Seigneur de benir nos
deliberations. Je ne veux pas faire un sermon mais il ne
taut jamais oublier Ie Bon Dieu". II taut dire que Ie maire
Plante s'enorgueillissait ostensiblement de compter un eve
que dans sa famille, Ie digne Mgr Omer Plante, auxiliaire
de I'archidiocese de Quebec et assistant de Son Eminence
Ie cardinal Louis-Nazaire Begin.

Apres que I'assistance eut repondu un tonitruant
ainsi soit-il, termine en crescendo par Ie jovial et baryton
nant Leo Leclerc, monsieur Ie maire ouvre I'assemblee en
felicitant « les valeureux contribuables de la belle ville de
La Tuque de s'~tre rendus si nombreux a I'assemblee".
Et, dans une remarque qui me fait rougir jusqu'aux oreil
les, il regarde mon pere assis a sa droite, et lui dit que Ie
reglement du couvre-feu de neuf heures ne s'appliquera
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pas ~ son fils present dans "assistance « pour bien demon
trer que lorsque les enfants sont a I'hotel de ville, ils sont
entre bonnes mains...

Je tressaille de tout mon etre en sentant de nombreux
regards tomber sur moi et en entendant un rire narquois
courir dans la salle. « II va suivre les traces de son pere ",
clame Ie pere de Felix Leclerc, « bien entendu si les chiens
ne Ie mangent pas, monsieur [e maire ... »

Le maire Plante etait un aulodidacte dont les connais
sances, tout cie meme assez primaires, lui donnaient un
air de pontife debonnaire qui illuminait une personnalita
attachante et profondement sympathique. II pouvait dis~

courir durant des heures sur une tribune electorale et re
peter insatiablement que son frere, Mgr Omer Plante, lul
avait toujours enseig'ne C( Ie droit chemin de I'honnetete et
de la verite".» Boulanger de son metier, il « pratiquait.,
d'abord ses discours dans sa boutique a pain de la rue
Scott, devant Ie maigre auditoire de ses deux ou trois em
ployes et, quelques mois avant ses campagnes electorales,
il se faisait livreur de son pain, de porte a porte, ce qui
lui donnait I'occasion de visiter son monde et de courtiser
ses electeurs. Ma mere, qui avait plus d'un tour dans son
sac, Ie recevait a la maison en vantant exagerement son
eloquence et presqu'invariablement, monsieur Ie maire
laissait son pain sur la table de la cuisine en oubliant de
se faire payer.

Marie a une irlandaise aux allures de grande dame,
Ie maire Plante ne manquait jamais de rendre hommage a
« madame la mairesse mon epouse qui sait si bien faire les
choses ". pere de quatre enfants dont I'aine, Omer, est
decede il y a quelques annees a peine a son domicile de fa
rue St-Louis, Wenceslas Plante etait la quintessence de la
loyaute, de l'honneur et de la sincerite. Liberal en pOliti
que, il vouait une admiration sans borne a Sir Wilfrid Lau
rier dont " pouvait citer de memoire certains extraits de
discours politiques, ainsi qU'a I'honorable Alexandre Tas-
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La rue Commerciale, ~ La Tuque, en 1912.



Vers 1915



Hotel Paquin, en 1907. Ce premier hotel
a 16 Tuque etait sifue sur la rive est du sr-Maurice,
site actuel du Quarrier Bel-Air.



Rue Commerciafe a La Tuque en 1910.

(fne ma/son c'l deux Jogements,
c'l Ja Tuque en 1907.



Maison de Azarias Audy, rue Commercia/e, en 1910.

Randonnee en raquettes, hiver 1911.



En haut: au pied de la Montagne, vers 1913,
mafson de Jos Tremblay.

En bas: un quartier de La Tuque vers 1913.



Deux pionnlers de La Tu
que en 1910:' Onesime
Tremblay et Achille Co
meau.

Achille Comeau en 1910.



Un faraud, sortie du dimanche soir, vers 1910.

1910, une partie de peche : Alphide Tremblay, Azarias
Audy, Patrice et David Audy, Armand Tremblay et Achille
Comeau.



chereau, premier-minislre du Quebec de 1921 a 1935. Ori
ginaire du comte de Bellechasse, il aimait, de sa voix douce
et monotone, raconter son enfance et il ne manquait ja
mais de glisser dans ses discours politiques, qU'il avail
assiste, dans son adolescence, aux grandes assemblE§es
contradicloires qui metlaient en presence des geants de
I'eloquence tels Wilfrid Laurier, Henri Bourassa, Armand
Lavergne, Adelard Turgeon, Israel Tarte, Adjutor Rivard,
Antonin Galipeault et quelques autres.

La poritique, pour lui, etait un culle; et ce culte, il Ie
vouait publiquement aux grands du parti liberal dont il
etait un membre influent a La Tuque. Fondateur du club
Laurier, il y enrola tous ses amis dont mon pere pourtant
issu d'une famille conservatrice. Et ce petit cenacle poli
lique qui cessa ses activites un peu avant la guerre de
1939-1945, con nut ses heures de gloire a chacune des
grandes victoires liberales qui se sont succede sans inter
ruption, au provincial, de 1921 a 1936. Dans fe domaine
federal, seule la victoire du parti conservateur, dirige par
A.B. Bennett, en 1930, vint provisoirement interrompre la
longue serie de victoires du grand parti de Laurier alors
dirige par Mackenzie King.

Un jour, mon pere nous annonce, au diner, que Ie
maire Plante va bient6t recevoir de la grande visite. Le
premier-ministre Alexandre Taschereau viendra a La Tu
que, 8 I'invitation du maire Plante, pour y passer une jour
nee, rencontrer les Iiberaux, visiter I'usine de la compa
gnie Brown et prendre Ie souper avec quelques amis a la
residence de monsieur Ie maire. C'etait en 1924 et Ie
maire devait profiler de celte visite, surtout de ce souper,
pour convaincre Ie premier-ministre de consacrer «une
centaine de mille piastres" a la construction de la route
La Tuque-Grand'Mere, un projet cher au coeur du maire
Plante, de son conseil, et du club liberal Laurier.

Le soir du souper en question, grand deploiement de
vant la residence du maire Plante, rue Commerciale. Une
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foule de p[usieurs centaines de personnes attiree par la
fanfare et bien disciplinee par Ie club liberal Laurier, re
clame une courte allocution du premier-ministre Tasche
reau et celul-ci, dans un geste de sollicitude a !'endroit de
« son ami Wenceslas Plante », donne illico "assurance a la
population « que la belle et historique riviere St-Maurice
aura bient6t une alliee routiere qUi vous permettra de fran
chir la distance de La Tuque a Grand'Mere en automobile. »

Effectivement, quelques annees plus tard, nous pou
vions franchir cette distance de quelque 80 milles dans un
trajet qUi durait environ trois heures. Ce trajet, je Ie fis
moi-meme avec mon pere en 1927, et c'est alors que je
compris, pour la toute premiere fois, Ie travail de geant
qu'avaient dO accomplir ces hommes, ces valeureux pion
niers pour leur ville et leur region.

La Tuque faisait alors partie du comte de Champlain
et notre depute a l'Assemblee Legislative etait Ie liberal
Bruno Bordeleau de Ste-Thecle, rem place quelques mois
plus tard par William-Pierre Grant, oncle de Maurice Du
plessis qUi deviendra premier-ministre du Quebec en 1936.
Au federal, nous faisions partie de la circonscription de
Portneuf, et c'etait I'indestructible Simeon Delisle qui nous
representait a la Chambre des Communes. Je dis I'indes
tructible car ie me souviens avoir entendu Ie maire Plante
dire S'ouventes fois a mon pere, que Ie depute Delisle
n'avait meme pas besoin de venir faire campagne a La
Tuque, en temps d'election, tant it pouvait se fier sur Ie
solide bloc liberal des Latuquois. De fait, une tongue ma
ladie qui I'a retenu au lit pendant de nombreuses annees,
ne I'a jamais empEkM de se faire elire avec de tres fortes
majorites auxquelles, bien sQr, les eJecteurs de La Tuque
avaient genereusement contribue.

J'ai fait allusion, precedemment, aux profondes con
victions religieuses qui caracterisaient Ie maire WencesJas
Plante. C'etait un trait dominant de sa personnalite et, a la
fin de sa carriere, apres qU'il eut qUilts la politi que active
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et que Ie procureur-general de la province lui eut decerne
une commission de Juge de Paix, il pronon9a des sen
tences tres severes contre des individus accuses d'avoir
cause du desordre en blasphemant en public. D'ailleurs,
il ne manquait jamais d'accompagner ses jugements de
forc e explications truffees de remontrances inspi rees par
ses croyances religieuses.

Sorli de la race des batisseurs, cet homme affable et
simple, eta;t un grand humaniste. II se depensait sans
compter pour soulager la misere des pauvres et il avail une
predilection toute particuliere pour ses concitoyennes dont
Ie deces premature du mari faisait d'elles des veuves sou
vent sans ressources avec cinq ou six jeunes enfants a
elever. Grand ami du cure fondateur de La Tuque, I'abbe
Eugene Corbeil, de corpulente memoire, iI etait un habile
joueur de cartes et il aimait particulierement mesurer sa
science a celie du cure. L'actuel presbytere de la paroisse
St-Zephirin et la vieille salle des Chevaliers de Colomb de
la rue St-Antoine, auront ete, tour a tour, Ie lieu de ses ren
contres epiques avec son ami Ie cure et d'autres bridgeurs
du meme excellent calibre.

Premier maire de La Tuque, apres I'incorporation de
notre ville en 1911, Wenceslas Plante re9ut quatre mandats
de ses concitoyens: de 1911 a 1915, et de 1923 a 1927.
Quand il quitta I'hotel de ville en juillet 1927, defait par son
ami Fran90is-Xavier Lamontagne, La Tuque comptait une
population d'environ 7,000 ames.

Du rant ses deux prem ie rs mandats, de 1911 a 1915,
la jeune ville de La Tuque pose les premiers jalons de sa
structure administrative en se donnant un secretaire-treso
rier permanent, une force policiere, un contremaitre des
travaux publics, un service d'inspection sanitaire, un bu
reau d'evaluation, un comite d'aqueduc et un corps de
pompiers volontaires. La ville est divisee en trois quartiers
comptant deux sieges echevinaux chacun, formule qUi est
encore en vigueur de nos jours. Plusieurs rues sonttracees,
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ouvertes et m~me payees selon la recatte du temps, Ie
macadam. Une entente est signee avec St-Maurice Indus~

trial Corporation, qui deviendra plus tard Brown Corpora
tion, pour la fourniture de I'eau et la vente de I'electricite
aux residents. Les faibles ressources financiEnes dont dis
pose la municipalite debutante ne I'empechent pas, cepen
dant, de construire, en 1913, l'hOtel de ville que nous avons
renove en 1965. L'hOtel de ville abrite, des la premiere
annee de son existence, la Cour de Magistral, aUjourd'hui
remplacee par la Cour Provinciale.

Je prenais grand plaisir, vers Ie debut des annees '40,
a m'entrelenir tonguement avec I'ex-maire Plante sur la
petite histoire de La Tuque qU'il connaissait d'ailleurs a
fond. Fin causeur, ses propos etaient Iitteralement tisses
d'un suave humour auquel se melait parfois un tantinet
d'ironie nostalgique a I'endroit de ceux qu'il appelait ami
calement ses adversaires d'autrefois. Jouanl de I'index et
du pouce de sa main gauche avec les deux extremites de
son epaisse moustache a la Kaiser, Wenceslas Plante avait
Ie candide detaut de s'approprier solo Ie credit de tout ce
qui s'etait fait de grand et de beau a La Tuque en ne man
quant jamais de mettre sur Ie dos de ses adversaires, les
petites erreurs qui avaient ete commises. J'etais meduse
devant cette conviction sincere avec laquelle il vantait
I'Mro"isme dont avaient dO faire preuve les pionniers de
La Tuque et je I'excusais, bien facilement, de porter a son
credit personnel des oeuvres telles que la construction de
l'hOpital St-Joseph, l'etablissement des premieres ecoles
de La Tuque et meme I'erection du monument du Sacre
Coeur a I'extremite nord de la rue Commerciale. A part ses
petits travers anodins, cet homme aimable, sensible et de
Iicat, franc comme l'epee du roi, n'avait qu'une grande fai
blesse, sa bonte et une bienveillance trop souvent poussees
a ,'exces.

Bien sur, il reste a La Tuque la petite rue Wenceslas
(de St-Pierre a Tessier), pour honorer la memoire de Wen
ceslas Plante. Mais en amant et en aval de cette minus-
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cule arlere, iI restera toujours l'oeuvre incommensurable
d'un homme qUi a donne Ie meilleur de lui-meme a sa ville
pour faire d'elle ce qU'elle est aujourd'hui. Durant ses
deux premier mandats, il dirigea les pas chancelants de
La Tuque sur la voie ardue de sa destinee, et c'est avec
une clairvoyance remarquable qu'il a accompli cette lour
de tache. Certes, les hommes de sa trempe n'avaient ni
la formation academique, ni les moyens et resscurces que
nous possedons aujourd'hui POUI' accompJir notre travail.
Mais en retour, ils possedaient, a un rare degre, cette vo
lonte de servir, ce desinteressement et cette determination
devant lesquels nul obstacle n'est insurmontable. Peut
etre possedaienl-ils aussi, plus que nous, cette foi dont on
dit qu'elle peut transporter les monlagnes et ces qualites
de cordialite, de comprehension et d'humanisme pour sup
pleer aux carences dont ils souffraient. Wenceslas Plante,
a I'instar de plusieurs de ses successeurs a la mairie de La
Tuque, savait que pour batir une ville et la developper, il
fallait compter sur I'aide de l'Etat-providence, et il se fa i
sait un imperieux devoir de cooperer et de s'entendre avec
les hommes politiques, en place. La visite du premier-mi
nistre Taschereau en 1924, la reception qU'il lui avait offerte
a sa residence, fanfare en tete, les compliments d'usage
qu'il n'avait pas neglige de lui faire et, bien sur, I'appui
politique qu'il promettait de lui conserver au nom de sa
ville, n'etaient-ils pas autant de moyens, autant d'argu
ments susceptibfes de persuader son illustre interlocuteur
d'~tre gen6reux a I'endroit de La Tuque? Et si, comme dit
I'axiome, I'histoire est une eternelle repetition, je soutiens
que ces hommes ont ete de merveilleux protagonistes de
I'histoire, que leurs leyons sont encore fort valables, et
pour un, j'y crois toujours fermement.

Wenceslas Plante, maire de La Tuque a quatre re
prises, juge de paix et fonctionnaire-registrateur au bureau
d'enregislrement de La Tuque, mourut dan9 sa ville de La
Tuque en tevrier 1945. Mon pere, son grand ami, I'avait
precede dans la tombe en 1935. La ville que Ie maire
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Plante avait si bien servie, etait alors en plein essor et elle
comptait une population de 10,000 habitants.

C'est cet homme que j'avais vu, pour la premiere fo;s,
occupant Ie fauteuil du maire de ma ville natale au cours
de cette seance du conseil municipal de septembre 1925
dans I'austere salle publique de I'ancien hotel de ville et
durant laquelle, il avait dit: « lorsque les jeunes sont a
I'hotel de ville, ils sont entre bonnes mains ".

C'est aussi au cours de cette meme seance que mon
pere, a cause de son metier de marechaHerrant, etait de
Il!igue par Ie conseil afin de se rendre a Quebec, comme
expert, pour y acheter une paire de chevaux « pas trop
fringants» devant servir au departement du feu. Comme
j'etais fier de mon pere et quelle hate j'avais de voir ces
chevaux de la grande ville de Quebec qU'it allait choisir
pour sa ville!

Quand j'arrivai a la maison ce soir-Ia, vers 9:30 heures,
je ne pus resister au desir de tout raconter a ma mere en,
lui soulignant. avec I'emphase de mes dix ans, que mon
sieur fe maire m'avait absout de toute faute puisqu'il etait
aile jusqu'a S'uspendre la loi du couvre-feu pour moL Et
ce ne fut que plusieurs heures piuS' tard que je reussis a
trouver Ie sommeil, tellement ma tete d'enfant etait pleine
du sublime spectacle que je venais de voir: ma premiere
seance du conseil municipal.

AUjourd'hui, de mon bureau de I'hotel de ville au rna
fonction de maire m'amene quotidiennement depuis qUinze
ans, je me prends S'ouvent a mediter cette pensee enoncee
jadis par un conferencier celebre: « si vous voulez voir Ie
monument erige a la gloire des pionniers, vous n'avez qu'a
regarder ce qUi s'est fait autour de vous ».
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ALPHONDOR ROY
(1915 - 1920)

La modestie est au merile ce que
les ombres sonf aux figures dans
un tableau: elle lui donne de la
force et du relief.

(La Bruyere)

Alphondor Roy, Ie deux[eme maire de La Tuque, voit Ie
jour a St-Pascal de Kamouraska en 1876. Son pere, com
mer~ant, compte parmi I'elite de cet historique village du
Bas St-Laurent. Apres ses etudes au college de Ste-Anne
de-Ia-Pocatiere ainsi qU'au Mont St-Louis de Montreal, AI
phondor Roy fait de la milice active dans les regimentS'
de Charlevoix et Kamouraska, ou il obtient Ie grade de
sous-Iieutenant.

A 23 ans, il decide de s'etablir a Grand'Mere avec sa
jeune epous'e, pour y fonder un commerce d'epicerie. Nous
sommes en 1899. Cinq ans plus tard, ses concitoyens lui
demandent de presider aux destinees de leur ville et I'eli
sent maire. II ne remplit qu'un seul mandat fascine qU'il est
par les recits croustillants qu'il entend de la bouche des
nombreux voyageurs qui reviennent de La Tuque par Ie
bateau de Jean-J. Crete, et qui ne tarissent pas d'eloges a
I'endroit du « nouveau petit village du Haut St-Maurice ».

Sa decision est prise. II ira vers cette terre promise pour
y vivre.

C'est a I'automne de 1906 qU'Alphondor Roy met Ie
pied sur Ie vieux quai du St-Maurice a proximite duquel
s'eleve deja une centaine de cabanes heteroclites qui for
ment alors Ie village de La Tuque. II decide sur-Ie-champ ou
II va construire sa petite epicerie a laquelle il ajoutera deux
au trois pieces qui lui serviront de lagement. QuelqueS'
annees plus tard, apres I'acte officiel d'jncorporation de
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La Tuque, il demenagera son commerce en haut de la c6te,
sur la rue St-Frangois, ou se situe aUjourd'hui I'edifice
Yvon Leger.

La Tuque vit alors ses annees de prime jeunesse. Elle
est en pleine effervescence et son coeur bat au rythme des
villes-pionnieres car c'est la porte d'entree d'une region
riche en ressources encore inexploitees. Wenceslas Plante,
Ie pittoresque boulanger de la petite rue Scott, se gontle
Ie torse de ses succes electoraux et il en est a son deuxie
me mandat comme maire. 11 ignore cependant qU'un grou
pe important de ses concitoyens a jete les yeux sur I'affa
ble epicier Alphondor Roy pour en taire son success.eur. En
juillet 1915, Wenceslas Plante doit ceder son sceptre a
celui qui, onze ans plus t6t, avait ete Ie maire de I'autre
jeune ville qu'etait Grand'Mere, notre voisine. La popu!a
tion de La Tuque est alors d'environ 3,000 ames.

II y a un an que Ie nouvel h6tel de ville est construit
quand Alphondor Roy inaugure son premier mandat. Avec
ses trois etages recouverts de brique rouge, c'est, de loin,
I'edifice Ie plus imposant de la rue Commerciale. II a ete
construit par Joseph-Elie Tremblay pour la fabuleuse som
me de $18,333, selon des plans prepares par I'architecte
J,E. Charest de Quebec.

Le nouveau maire de 39 ans preside sa premiere sean
ce flanque des echevins Henry Gilbert, Real Gravel, Geor
ges Guillemette, Donat-Emile Hardy, F.X. Lamontagne et
Albert Vezina. Trois d'entre eux, Donat-Emile Hardy, Real
Gravel et F.X. Lamontagne deviendront, pius tard, maire de
La Tuque.

La ponderation d'Alphondor Roy, sa bienseance, sa
parfaite -civilite, sa modestie, l'incitent a exhorter ses col
legues a instaurer un certain decorum au conseil. Sa con
signe, respectee pendant son premier mandat, est vite
ecorchee par Ie jeu des ambitions personnelles et des in
trigues politiques. L'esprit batailleur qUi anime nos pion
niers ne tarde pas a retaire surface. Le style pose et com-
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plaisant du nouveau maire ne repond plus a leurs frin
gantes aspirations. Certains, trouvant que la compagnie
Brown beneficie de privileges indus, lui cherchent noise au
moindre pretexte. Ces riches americains arrives ici pour
exploiter nos richesses doivent regorger. Les taxes que
la compagnie paie a la municipalite sont insuffisantes.

En 1919, par I'intermediaire de J.-Ernest Desbiens, pro
lifique constructeur de maisons, un groupe de citoyens in
tente une action judiciaire au conseil vis'ant a iaire annuler
une resolution par laquelle une exemption de taxes est
accordee a I.a compagnie, pour une periode de dix ans,
moyennant un versement annuel de $5,000. L'affaire qui
fait enormement de bruit, au debut, se termine en queue de
poisson quelques mois plus tard, quand Ie turbulent Ernest
Desbiens retire son action.

Ce fait illustre assez bien, je pense, la mentalite natio
naliste qui a toujours caracterise notre peuple puisque des
1919, les largesses des gouvernements a I'endroit des
grandes entreprises industrielles - americaines pour la
plupart -, qui exploitaient nos richesses naturelles, etaient
contestees. La loi qui permettait aux conseils municipaux
de gratifier les industries d'une exemption de taxes tut
rayee des statuts du Quebec il y a environ une quinzaine
d'annees. Avait-elle rendu les services qu'on en attendait ?
C'est la une question controversee a laquelle il ne m'ap
partient pas de r'epondre.

Les procedures legales intentees par J.-Ernest Des
biens contre Ie conseil laissent un brin d'amertume au
coeur d'AJphondor Roy. Cette contestation I'a blesse d'au
tant plus qu'elle a donne naissance a un climat de mesen
tente qui s'accentue de jour en jour entre lui et ses colle
gues. II sent que ceux-ci sont cuisines du dehors, et il
constate une certaine reticence au niveau de leur collabo
ration. La discorde a veritablement fait SOn nid a I'hotel
de ville et des clans besognent dans ,'ombre pour torcer
sa demission. Son temperament de dilettante ne pourra
encore longtemps s'accommoder de cette situation.
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Pressentant cette fatalite, Alphondor Roy, dans une
sorte de testament politi que, devient inopinement la vedette
lncontestee des grandioses ceremonies qui ont lieu a I'ete
de 1919, pour la benediction du monument du Sacra-Coeur
qui trone encore aujourd'hui au centre-ville de La Tuque.
Le cardinal Louis-Nazaire Begin, primal de I'eglise cana
dienne, officie a cette memorable benediction assiste de
Mgr E.A. Latulipe, eveque du diocese d'Haileybury dont La
Tuque fait alors partie. L'organisation de cette grande ma
nifes1ation de foi a ete minulieusement mise au point par
Ie cure Eugene Corbeil, et elle a attire de nombreux visi
teurs, venant de tous les coins de la Mauricie par train
special.

L'adresse de bienvenue lue par Ie maire Roy a I'en
droit du cardinal Begin a ele redigee par lui-meme et elle
a un grand eftet. Elle renferme quelques subtiles allusions
« a I'esprit de fraternite et d'entraide qUi doit ani mer les
coeurs de tous ceux qui ont a travailler au bien commun ".
Les paroles du maire Roy remuent la foule presente et
celle-ci lui accorde une veritable ovation.

J'ai, souventes fois, enlendu mon pere vanter la haute
tenue litteraire de cette allocution du maire Roy, et parler
de la forte impression qu'elle avait creee sur les nombreux
dignitaires ecclesiastiques qUi entouraient Ie cardinal Be
gin de meme que sur les milliers de fideles assembles au
carrefour des rues Commerciale et St-Joseph, place du mo
nument. La modestie d'Alphondor Roy, je crais, n'aurait pu
trouver circonstance plus propice pour recevoir de ses con
citoyens la recompense que son savoir-faire, sa delicatesse
et sa prabite meritaient. Six mois plus tard, en janvier
1920, fatigue des intrigues qUi se nouaient dans son dos,
Alphondor Roy demissionne de son poste. II vend son'
commerce d'epicerie de la rue St-Fran~ois et accepte la
fonction de greffier des cours de Circuit, de Magistrat et
de Juge de Paix.
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En 1922, il est egalement nomme secretaire-tresorier
de la commission scolaire, fonction qU'il occupera jusqu'a
sa mise a la retraite en 1959.

Le bilan administratif du maire Roy merite qU'on s'y
arrete. II temoigne de I'esprit tempere de ce maire attentit
et meticuleux. Nous y voyons I'amelioration apportee aux
rues de la ville dont la plupart etaient encore de gravier, la
construction de chemins de sortie vers les villages agricoles
de La Croche, et de la Grande Bostonnais (St-Jean Bosco)
a meme un octroi de $30,000, obtenu du gouvernement
provincial, I'engagement d'un pompier permanent, Pierre
(Pitre) Savard, I'installation d'un systeme d'alarme-incendie
et de la cloche que nous avons vue sur Ie toit du vieil hotel
de ville jusqu'en 1965, la pose de plaques de rue dans
toute la ville, la construction, en 1916, de troltoirs de bois
sur les rues Commerciale, St-Antoine, St-Frangois, Scott et
St-Louis, I'achat d'une voiture-arroseuse, I'installation de
bornes-fontaines, Ie numerotage des residences, la confec
tion du cadastre par les arpenteurs-geometres Doyon & Fu
gere de Trois-RiviereS'.

Nous voyons aussi que Ie domai ne cu Itu rei recevait
I'attention du conseil qui encourageait de ses deniers des
cours de dessin industriel dispenses Ie soir a plusieurs ele
ves. En outre, une politique de bien-etre etait instauree
permettant la distribution de paniers de nourriture aux ne
cessiteux de la ville. C'est aussi I'aaministration Roy qui
dota La Tuque de sa devise officielle Industriis et Labore
Cresco (Je grandis par les oeuvres et Ie travail). Entin,
apres la guerre 1914-1918, les deux gouvernements supe
rieurs instaurerent une politique dite de logements ouvriers
en vertu de laquelle les municipalites pouvaient beneficier
de preis pour la construction de maisons. Ces prets pou
vant s'elever jusqu'a 80% de la valeur reelle, etaient con
sentis aux futurs emprunteurs sur la garantie municipale.
L'administration Roy se prevalut de cette loi par Ie biais
d'une Commission Municipale de Logements qu'elle forma,
et quelque 80 residents de notre ville purent alnsi acquerir
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leur maison. Celle commission, presidee d'office par Ie
maire de la municipalite, fut dissoute en 1971 alors que la
derniere maison administree en vertu de ce regime fut 119
galement cedee a son proprietaire « apres parfait paie
ment ».

Alphondor Roy etait un fin causeur dont les anecdotes
savoureuses etaient toujours exemptes de partialite et de
malice. Cet homme ne connaissait pas la rancoeur et il
avait Ie pardon facile. Sa gEmerosite de coeur lUi interdi
sait toute aigreur. La vie familiale etait pour lui un devoir
sacre et son foyer, un lieu de predilection. Tous les ans, et
ce jusql;!'a sa mort, Al.phondor Roy aimait partir avec son
epouse, originaire de Riviere-du-Loup, ainsi qU'avec ses
deux tilles, Anita et Therese, qui habitent toujours la mai
son familiale de la rue Desbiens, pour faire, ce qU'i1 appe
lait, son pelerinage annuel au pays de son enfance, St-Pas
cal de Kamouraska, dont il gardait un souvenir imperissable
et affectueux. Grand ami des livres d'histoire, II se delec
tait des oeuvres de Sir Thomas Chapais et de Franyois
Xavier Garneau, deux de nos plus illustres historiens na
tionaux. La musique etait aussi pour lui une douce detente
et il pouvait reciter de memoire de nombreux extraits
d'opera a defaut de ne pouvoir les chanter.

Mine par la maladie depuis de nombreuses annees,
Alphondor Roy livra son dernier combat avec la meme
quietude d'esprit et la meme serenite d'ame qU'i1 avait affi
chees pendant toute sa vie. II s'eteignit doucement en
jUillet 1960 Ii I'age venerable de 82 ans.

Un autre ouvrier de la premiere heure venait de dis
paraitre. Son image, cepend ant, allait conti nuer de vivre
dans la memoire de taus ceux qui eurent "avantage de
connaitre et d'admirer ses grandes qualites de coeur et
d'esprit. On aurait pu ecrire sur son epitaphe : la douceur
et la modestie furent ses meilJeures amies.

La rue Roy, Ii ]'est du chemin de fer, rappelle encore
aujourd'hui aux citoyens de La Tuque, la memoire de ce
maire distingue et affable, Ie deuxieme de notre ville.
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DON A T-EMILE HARDY
(1920 1921)

"Celui qui ne connait rien des eve
nements survenus avant sa naissance
est VDue pour jamais i!I f'infan/ilis-
me."

(Auteur inconnu)

L'histoire du troisieme maire de La Tuque, Donat-Emi
le Hardy,est pour Ie moins exceptionnelle en ce sens qu'il
fut aussi Ie premier gerant municipal de notre ville.

Donat-Emile Hardy arrive a La Tuque en 1908 pour y
travailler comme agent de gare du chemin de fer Quebec
Lac St-Jean a sa station de la rue Tessier. Cette batisse,
aujourd'hui disparue, qui devint plus tard l'entrep6t de
fruits et legumes de la compagnie Vandelac, etait situee
juste en face de I'actuelle epicerie-boucherie Donat Cote et
Fils Ltee. La compagnie Quebec-Lac St-Jean exploitait
I'embranchement qui reliait Linton Jonction a La Tuque via
Ie Lac Wayagamack. Une partie de ce chemin de fer existe
encore de nos jours pour desservir I'usine C.I.P. a partir de
I'ancien complexe industriel Alcan.

Eleve tJ. Trois-Rivieres ou il a vu Ie jour, Donat-Emile
Hardy fait ses etudes dans sa ville natale a l'Academie de
la Salle dirigee par les freres des Ecoles Chretiennes, pour
les continuer ensuite aux Etats-Unis, ou il heberge chez une
vieille tante. Bilingue parfait, homme d'une tres belle ap
parence, toujours soigneusement vetu, marchant d'un pas
cadence tel un militaire, fumeur invetere des meilleurs ci
gares, Emile Hardy s'impose, des son arrivee a La Tuque, a
I'attention de ses concitoyenS' par ses connaissances ge
nerales, son titre de telegraphiste et comme commen.;:ant
de pelleteries. II possede meme son propre poste de traite
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de fourrures it la Baie James lequel lui permet d'exercer un
commerce tres lucratif avec les indiens. Ceux-ci, d'ailleurs,
lui accordent une confiance in~branlable et ils Ie conside
rent comme un ami, un confident et leur bailleur de fonds.
Cette alliance avec les indiens, Emile Hardy la conservera
intacte jusqu'aux dernieres ann~es de sa vie pu~sque j'ai,
de nombreuses fois, pu constater personnellement Ie grand
nombre de trappeurs indiens qui venaient Ie rencontrer re
gUlierement a sa residence de la rue St-Maurice pOur faire
affaires avec lui.

En 1915, Donat-Emile Hardy entre a I'hotel de ville
comme echevin du quartier-centre en meme temps que Ie
maire Alphondor Roy. II se fait vite r13marquer par son
dynamisme et son sens aigu de I'administration. Ses con
naissances de la langue anglaise Ie servent bien puisqu'il
devient, en quelque S'Orte, Ie porte-parole officiel du consell
quand il s'agit de pourparlers ou de negociations avec la
gerance de la compagnie Brown dont Ie titulaire est alors
D.P. Brown. Ces negociations sont souvent ardues et dif
riciles. La compagnie n'est pas satisfaite de la fac;on dont
les fonds publics sont depenses et elle ne se gene pas de
faire savoir au conseil qU'elle est, en fait, Ie plus important
contribuable de la ville. Ce titre confere a Brown Corpo
ration Ie droit de surveiller attentivement I'administration
municipale. De plus, la population lui doit des services
aussi essentiels que les services d'eau et de I'electricite
pour lesquels les residents ne paient que de faibles rede
vances. D.P. Brown fait grand etat des villes americaines
qui ont adopt~ Ie systeme de la g~rance municipale et iI ne
manque jamais l'occasion de vanter les bienfaits de ce sys
teme chaque fois qU'iI rencontre Ie conseil. Donat-Emile
Hardy n'est pas insensible a cette predication et s'en fait
meme Ie propagandiste au pres de ses collegues qui, a
prime abord, trouvent cette idee saugrenue et irrealisable.

Cependant, la campagne amorcee en vase clos vers
1917, prend une telle importance, deux ans plUs tard, que
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Ie maire Alphondor Roy crait sage de faire une enquete
discrete aupres de certaines villes americaines afin d'EHre
mieux renseigne sur les avantages du systeme de la ge
rance. Celie enquete confirme d'emblee les arguments de
D.P. Brown. La gerance municipale minimise toute initia
tive de patronage dans I'administration des fonds pUblics
en ce sens que Ie budget prepare par Ie gerant municipal,
une fois vote par Ie conseil, est soustrait a toute interven
tion provenant des elus du peuple. Le gerant devient Ie
seul et unique regisseur du budget. Les acha!s, I'embau
che des employes, la distribution des taches sont autant de
responsabilites ressortissant a la juridiction du gerant. Les
travaux publics mieux coordonnes, sont soumis a un con
trole serre et eHectues plus economiquement. Ces tra
vaux, d'ailleurs, ne serant entrepris qU'en cas de stricte
necessite et ils seron! subordonnes aux disponibilites fi
nanci€nes de la municipalil8 sans egard aux pressions qUi
pourront etre exercees par les membres du conseil. Bret,
la gerance municipale est Ie systeme qUi a permis a de
nombreuses villes americaines de se developper selon un
plan d'ensemble harmonieux tout en economisant de fortes
sommes d'argent aux contribuables.

Deux villes du Quebec, Westmount et Grand'Mere, ont
deja opl8 pour ce systeme et toutes deux en font I'eloge.
A La Tuque, Ie maitre de poste, Wellie Juneau, qui ambi
tionne de jouer un role sur la scene municipale, embolte Ie
pas derriere I'echevin Emile Hardy et fait campagne ouver
tement pour I'instauration de la gerance. L'idee fait son
chemin lentement mais sQrement, surtout lorsque la com
pagnie Brown annonce qu'elle est prete a defrayer Ie sa
laire du gerant et certaines depenses contingentes a ce
systeme. Le fruit est mOr et il n'attend plus que d'E'JIre
cueilli. La demission du maire Alphondor Roy en janvier
1920, est Ie prologue de I'histoire de la gerance municipale
a La T.uque. Voici comment, apres son depart, les evene
ments se derouleront :
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Le consell est convoque en assemblee speciale Ie 17
janvier 1920. L'agenda ne contient qU'un seul article: la
nomination, par Ie conseil, d'un nouveau maire, pour com
pleter, jusqu'en juilJet 1921, Ie terme du maire Roy. Donat
Emile Hardy est Ie choix unanime du conseil et sa nomina
tion entraTne une election complementaire a la suite de
laquelle Wellie Juneau est elu. Wellie Juneau formera
avec Ie maire Hardy un tandem qui preparera la voie a
I'etablissement de la gerance municipale car des son en
tree a I'hotel de ville, en fevrier 1920, il proclame sa foi en
un tel systeme et incite Ie conseil a s'en prevaloir. La
maire Hardy, endossant les paroles de son nouveau colle
gue, re90it cette suggestion avec une ferveu l' qUi ne laisse
aucun doute sur ses intentions.

Des lors, les rencontres entre la compagnie Brown et
Ie conseil se multiplient. II est de pius en plus question de
la gerance municipale. On souligne les succes administra
tits obtenus a Grand'Mere ou un gerant est en fonction
depuis deja un an. Simmons Brown, Ie nouveau gerant
local de Brown Corporation, suit les traces de son prede
cesseur, D.P. Brown, et suggere fortement au maire Hardy
de proceder sans larder a la nomination d'un gerant mu
nicipal avant les importants travaux d'aqueduc, d'egouts,
de voirie et de trottoirs que la municipalite projetle d'ef
fectuer a court terme. Le maire Hardy, machonnant son
eternel cigare, donne virtuellement son accord a Simmons
Brown moyennant que la compagnie participe tinanciere
ment aux depenses occasionnees par la nomination d'un
gerant municipal. Simmons Brown I'assure que Ie neces
saire sera fait en temps et lieu.

En octobre 1920, I'administration Hardy sanctionne Ie
plus important reglement d'emprunt que la jeune munici
palite ait encore adopte. II est de I'ordre de $250,000 et
son objet est de pourvoir a l'execution d'un vaste pro
gramme de travaux permanent9 d'aqueduc, d'egouts et de
trottoirs. Ce programme de lravaux publics ne peut se
realiser que s'il est minutieusement surveille par un tonc-
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1910 - Une maison a deux logements avec "galeries".

Les hommes et les b~tes ant conquis ce rude pays.

Maison Achille Comeau vers 1912, (aujourd'hui residence
de Paul Perreault). De g. a d.: J. Delisle, Azarias Audy,
Achille Comeau, Mme Comeau, Mme Audy.



1911 - Concours de sciage organise par la compagnie 51
mond's. On reconnait Ie Dr Riberdy, Ernest Gauthier et Ie
cure Corbeil.

Le premier presbytere.



Maison construite en 1910, rue Saint-Louis. On y trouve
aujourd'hui les installations de la station radiophonique
CFLM.

Le thf!1{Jfre Royal constrult
en 1911 sur I'emplacement
actuel de "edifice Spain,
rue Commercia/e.



Rue Tessier. Cette rue' s'appelait autrefois
rue du Lac St-Jean .

. '

Le CMteau Saint· Maurice, Cet hOtel titait situti rue Saint
MaurIce sur Ie site actuel du La Tuque High School.



L'Hotel Marchand, rue Commercia/e. Detruit par
Ie feu vers 1919. Site actuel du Theatre Empire.

Le magasin Hi//ier·Bedard.



Una equipe de hockayauses, a La Tuque, en 1914.

La conscription militaire a La Tuque en 1914.



tionnaire competent, autrement dit, par un gerant munici
pal, souligne Ie loquace Wellie Juneau. Pourquoi alors ne
pas organiser un plebiscite en meme temps que Ie rete
rendum necessite pour Ie reglement d'emprunt, afin de de
mander I'opinion des proprietaires sur la question de I'en
gagement d'un gerant? La suggestion est acceptee par
Ie conseil et Ie 23 novembre 1920, la reponse de la populB:
tion est don nee: deux cent quarante-quatre (244) sont en
faveu r et seu lement vi ngt-et-un (21) contre.

Les evenements se precipitent alors a vive allure. Sui
vant les instructions du conseil, I'avocat Romulus Ducharme
prepare un bill destine a amender la charte de la ville pour
permettre I'engagement d'un gerant. La legislature pro
vinciale ratifie ce bill Ie 17 fevrier 1921. Quinze jours plus
tard, Ie 2 mars 1921, Ie conseil offre au mai re Donat-Emile
Hardy de devenir Ie premier gerant municipal de La Tuque.
Le 7 mars, au cours d'une seance speciale, la population
assiste a. la demission de son maire et i1lico, a sa nomina
tion comme gerant au salaire de $5,000 par annee. Le tout
s'est fait conformement a. la loi, c'est-a.-dire avec Ie con
sentement de Brown Corporation. Comme deuxieme sur
prise, Ie 11 mars 1921, I'echevin Wellie Juneau est elu maire
par Ie conseil pour completer Ie terme de Donat-Emile
Hardy.

Donat-Emile Hardy n'occupera cependant sa fonction de
gerant que huit mois puisqu'il demissionne de son posie Ie
31 decembre 1921. II est remplace presqu'immediatement par
l'ingenieur Napoleon Langelier de Montreal apres qU'un
nouvel amendement a la charte de la ville eut ete sanc
tionne par la legislature provinciale. Cet amendement exi
geait que la fonction de gerant municipal de La Tuque soit
dorenavant detenue par un ingenieur professionnel.

Le depart d'Emile Hardy de I'hotel de ville ne Ie de
sempare aucunement. II lui permet de s'occuper plus ac
tivement de 90n commerce de fourrures et en pius, de fon
der, avec Wellie Juneau, la societe d'assurances generales
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Juneau & Hardy. La nouvelle societe loge dans la batisse
qui a longtemps serv; de bureau de poste a La Tuque. Elle
abrite aujourd'hui Ie Cafe St-Maurice sur la rUe Commer
ciale.

L'entregent ella personnalite d'Emile Hardy sont les
deux facteurs de reussite du nouveau bureau d'assurances.
La Tuque grandit a vue d'oeil, les nouvelles constructions
sont nombreuses, I'automobile a fait son apparition et les
polices d'assurance-incendie et assurance-automobile sont
presque toutes emises par I'intermediaire de Juneau &
Hardy. Actif et travailleur, Emile Hardy ne delalsse pas
pour autant son lucratif commerce de fourrures. De pius, il
s'occupe activement de la commission scolaire dont iJ est
devenu president en juin 1920. II vient de construire sa
magnifique maison de la rue St-Maurice ou loge une famille
grouillante et heureuse de dix enfants, Charles, Simone,
Jean-Marie, Ledeenne, Cecile, Lucille, Jeanne-d'Arc, De
nise, Madeleine et Paul. Rien n'indique qU'Emile Hardy
regrette Ie poste de gerant municipal qU'il vient de quitter
pas plus d'ailleurs qu'il ne semble regretter son ancienne
fonction d'agent de gare. Cependant, un certain evene
ment que nous raconterons dans les pages suivantes,
quand nous ecrirons I'histoire de Wellie Juneau, vient
quelque peu perturber son existence, et au tout debut de
la terrible crise des annees '30, iI est force de sacrifier les
interE3ts qu'il possede dans la societe Juneau & Hardy,
pour accepter un poste d'acheteur de fourrures au magasin
departemental de son ami Frank Spain. Ce changement
radical dans la vie d'Emile Hardy, cette transition trop su
bite I'ont marque manifestement et il a peine a s'adapter a
ses nouvelles attributions. En outre, les difficiles annees de
la terrible depression economique ne I'aident pas a sur
monter une maladie qui Ie force depuis longtemps a ra
lentir ses activites. Le 23 fevrier 1939, il succombe inopi
nement a une crise cardiaque a I'age de 56 ans, a I'hOpital
Notre-Dame de Montreal.
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A 56 ans, Donal-Emile Hardy disail adieu a une ville
qU'il avait profondement aimee. Son deces aussi prema
ture qu'inattendu consterna ses concitoyens qui Ie tenaient
tous en haute estime. Son coeur largement ouvert ainsi
que sa generosite envers les pius demunis etalenl deux
traits dominants de sa personnalite. Aussi, plusieurs de
biteurs inconnus de sa famille, auxquels Emile Hardy avait
prete de I'argent sans meme exiger d'eux la moindre re
connaissance de dette, allE'nent-ils, apres sa mort, acquitter
leurs dOs a son epouse.

J'ai connu Donat-Emile Hardy suffisamment pour dire
qu'li etait un homme lrempe pour realiser de grandes cha
ses. II aurait pu, tant par ses dons physiques que par ses
qualiMs morales, remplir Ie r61e d'un excellent ambassa
deur. Le sort I'avait designe pour evoluer sur la sc~ne

d'une petite ville et je me demande encore si cette sc~ne

n'etait pas trop petite pour qu'il put y donner toute la
mesure de ses talents.

Sa maison de la rue St-Maurice est toujours la meme
demeure accueillante et sympathique que fai connue dans
mon enfance et mon adolescence. Sa veuve, frele et me
nue, maintenant agee de 90 ans, y vit encore et elle peut
sa dire avec fierte que La Tuque doit beaucoup a Donat
Emile Hardy qui fut son troisieme maire, son premier gerant
municipal et Ie president de sa commission scolaire pen
dant treize ans.
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WELLIE JUNEAU
(Mars a juillet 1921)

Les aflaires. c'est bien sil;nple; c'est
I'argent des au/res.

(Dumas, fils)

Nous savons deja Ie role important joue par Wellie
Juneau dans I'instauration du systeme de la gerance mu
nicipale a· La Tuque. Son travail, sa perseverance, aussi
bien a f'exterieur qu'a I'interieur de l'hOtel de ville, ont pese
lourd dans la balance pour doter notre ville d'un tel sys
t~me.

Wellie Juneau, homme aux mUltiples facettes, croyait
sincerement aux bienfaits de la gerance et rien n'indique
que Ie travail incessant qu'i1 fit pour I'instaurer a I'hotel de
ville ait ete Ie fruit de I'influence des dirigeants de Brown
Corporation, II s'etait solidement documente sur la ques
tion et il etait convaincu que I'administration par gerant
comportait de grands avantages pour une ville en pleine
croissance.

Cependant, lEi ou Ie merite de Wellie Juneau s'ame
nuise, c'est quand on Ie voit manoeuvrer au conseil pour
remplir la charge de maire rendue vacante par la demis
sion d'Emile Hardy. Cette manoeuvre, d'ailleurs, sera du
rement reprouvee par la population puisque quatre mois
plus tard, a ['election de juillet 1921, iI sera detait par Real
Gravel. Le peuple, avec son gros bon sens, venait de faire
echec a une manigance qUi sentait l'intereH personnel a
plein nez,

Qui est done Wellie Juneau l'habHe tacticien, Ie politi
cien ruse, I'homme d'affaires cauteleux et vorace, Ie finan
cier cynique dont les quelque vingt ans de vie a La Tu'que
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constituent a eux seuls presque toute une epoque? Qui
est cet homme qui a pu reussir a se gagner "amitie et la
confiance de tellement de gens et a un point tel, qu'un
jour, des centaines de ses concitoyens alh~rent lui confier
leur argent pour qU'il tasse, en leurs noms, des placements
en valeurs boursieres? Qui est cet acteur-ne ala personna
lite complexe et quasi impenetrable?

Wellie Juneau arrive a La Tuque en 1909. II vient de
Grand'Mere ou il s'est etabli cinq ans auparavant apres
avoir quitte son village natal de St-Paulin de Maskinonge.
II est vendeur d'assurances et a Ie don de se faire tacile
ment des amis. Beau parleur, il fait vite sa trouee et quel
ques annees plus tard, iI a pig non sur rue dans un modeste
bureau qu'il ouvre sur la rue Commerciale. Brasseur d'af
faires, il touche aussi Ie commerce de l'immeuble s'inte
ressant tout a la fois a de petites transactions boursieres.
En 1912, apres la defaite du gouvernement liberal de Lau
rier par les troupes conservatrices de Robert Borden, il se
sert de son influence politique pour dec rocher la fonction
de maitre de poste jusque la detenue par Amedee Paquin,
fonction qu'il occupera jusqu'en 1919. Cette nouvelle res
ponsabilite ne l'emptkhe pas de poursuivre ses activitlls
dans Ie domaine de I'assurance, de I'immeuble et de la
finance. Audacieux et crAneur, ami inti me des quelques
professionnels qui vivent alors a La Tuque, tres a I'aise
dans ses rapports avec les dlrigeants de la compagnie
Brown, Wellie Juneau fait partie de \a haute societe Latu
quoise. On respecte son sens des affaires, on admire son
dynamisme, on loue Ie devouement qu'il apporte aux orga
nisations communautaires et paroisslales et on fait meme
appel a ses services ainsi qU'A ses talents d'organisateur.
pour fonder la premiere compagnie des zouaves pontifi
caux de La Tuque dont iI devient Ie capitaine.

Wellie Juneau jubile et attend son heure. Les ambitions
pol itiques qU'i1 nourrit en silence depu is longtemps seront
bient6t satisfaites. II se lie d'une protonde amitie avec Ie
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nolaire Gustave Duguay, gendre d'Hector Authier depute
d'Abitibi et magnat de ce jeune pays minier. Les conseils
du notaire Duguay lui serant utiles car il s'interesse de
plus en plus au commerce des actions mini~res.

Quand, en fevrier 1920, II entre a I'hotel de ville com
me nouvel echevln du quartier-centre, Wellie Juneau sait
que la strategie qu'i1 a con9ue de concert avec son ami
Emile Hardy, Ie conduira bientot jusqu'au poste de maire.
Le travail considerable qU'il a fait pour doter La Tuque du
systeme de la gerance accepte presqu'unanimement par la
population, est vite oublie cependant quand celle-ci s'aper
90it que Wellie Juneau I'a manipulee pour accMer aux
honneurs de la mairie. Sic transit gloria mundi. La meme
population lui sert, moins de qualre mols pius tard, une dure
rebuffade en lui faisant subir une cuisante defaile aux
mains de Real Gravel. Son terme a la mairie n'aura dura
qu'un peu plus de trois mois.

Toujours craneur et sOr de lui, malgre cet avatar, Wel
lie Juneau retourne a ses affaires avec Ie titre de maire
ephemere.

Nous sommes en 1928, Wellie Juneau songe depuis
longtemps a devenir courtier en valeurs boursieres. II con
nait deja Ie fonctionnement d'un bureau de bourse pUisqu'il
s'adonne personnellement aux transactions boursieres de
puis assez longtemps par Ie truchement d'une importante
maison de courtage de Montreal. II conc;;oit Ie projet de
fonder un tel commerce a La Tuque et en parle a son ami
et confident, Ie notaire Gustave Duguay. Celui-ci, a son
tour, en parle a son beau-pere, I'influent Hector Authier
d'Amos qui trouve Ie projet excellent et se declare pret a
alder son gendre a Ie concretiser avec Wellie Juneau.

La maison de courtage Juneau et Duguay ouvre ses
portes au printemps de 1928 sur la rue Commerciale dans
la batisse de I'anclen bureau de poste ou loge deja Ie bu
reau d'assurances Juneau & Hardy. Un simple mur de bois
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separe les deux entreprises. Wellie Juneau qui a Ie sens
de l'epate y a installe une salle pUblique ou I'on peut
causer, lire, et furner tout en surveillant l'enorme tableau
noir ou sont inscrites les cotes des valeurs boursieres au
fur et a mesure qU'elles arrivent regulierement par T.S.F.
de Montreal. Cette installation telegraphique exerce sur
la clientele une sorte de fascinaUon envoutante dont Wellie
Juneau se felicite en vantant avec force voix « tout Ie soin
qU'il a mis a organiser son bureau >l.

Notre-Dame Gold Mine, Siscoe, Noranda, autant de
noms magiques, autant de valeurs boursieres que de nom
breux clients transigent par I'intermediaire de la maison
de courtage Juneau & Duguay. Le cliquetis incessant du
telegraphe temoigne de l'activite febrile qui regne dans la
place ou Ie va-et-vient du public grossit de jour en jour,
De petits epargnants qui ont vendu « a la hausse" se met
tent soudainement a fOmer Ie cigare, symbole de leur suc
ces financier, Wellie Juneau, Ie verbe haut, les encourage
a re-investir leurs profits, ce qu'ils font avec une confiance
aveugle. D'autres hypothequent leur maison pour tenter
leur char.ce. Qui veut trouver la fortune doit passer par
moL ... ! C'est la ruee vers l'or. La machine du potentat
Juneau est bien huilee et erie doit produire. On Ie voit quo
tidiennement faire la navette entre son bureau et les gros
bonnets de la rue Commerciale sans oublier Ie cure Corbeil
qui vient d'emmenager dans un presbytere tout neuf. Wellie
Juneau n'a qu'a tendre 18 main pOUr que des douzaines de
clients, avides de s'enrichir, viennent lui confier leurs dol
lars. lis ont, dans ce nouveau mecene, une foi qui fr61e
I'aberration. En fait, Wellie Juneau n'est-il pas I'image meme
de la prosperite avec sa toute nouvelle et rutilante Buick,
avec sa residence somptueuse dans un secteur choisi de la
rue Commerciale (propriete actuelle de Mme Patrick Evoy,
ma voisine) et ses frequents voyages dans les grandes villes
americaines? Qui pourrait douter de ses grands talents
financiers? Si I'homme n'a pu briller sur la scene munici
pale, it rayonne indiscutablement sur Ie plan des affaires

40



ou sa magie joue a fond et medus8 la foule. On parle de
ses accointances avec les plus grands financiers de la rue
St-Jacques a. Montreal dans des termes fort respectueux et
Ie cure Corbeil dit meme de lui qu'il est un genie de Ja
finance.

Un certain matin d'octobre 19'29, cependant, une nou
velle qui se repand comme une trainee de poudre vient se
couer Ie monde entier. Les assises de I'economie mondiale
sont sapees par I'effondrement des valeurs mobilieres sur
les marches boursiers. Le krach impitoyable provoque une
ruee vers les bureaux de courtage litteralement pris d'as
saut par les clients qui veulent vendre leurs valeurs coGte
que coGte. Le mouvement est irreversible et seme la pani
que. Les valeurs sont vendues « a la baisse ", ce qui a pour
effet d'accentuer la debacle generale. Wellie Juneau ne
voit aucun moyen de sauver Ie petit empire qu'il a edjfie
et malgre ses appels au calme, rien ne peut arreter la pres
sion des clients qui exigent la vente de leurs titres. Dans
I'affo/ement general, Wellie Juneau est contraint de faire un
aveu qui a I'effet d'un choc: It est dans I'impossibilite de
se conformer aux ordres de la grande majorite de ses
clients qui veulent liquider leurs titres pour la bonne raison
qU'i1 ne les a jamais achetes...

Quelques semaines pius tard, une enquete ordonnee
par Ie procureur-general de la province etablit qU'i1 y a de
cidement matiere a. accusation contre les menees des cour
tiers JuneC'u & Duguay et les tribunaux sont saisis de I'af
faire. La preuve faite au proces est irrefutable et Wellie
Juneau ecope d'une sentence de vingt-trois mois, de prison.
Son associe, Ie notaire Duguay, est exonere de tout blame
parce qu'iI est prouve qu'il n'a pas trempe dans cette ma
chination.

En 1933, apres avoir servi sa sentence a St-Vincent-de
Paul, Wellie Juneau revient a La Tuque pour Iiquider ses
affaires. II a toujours [e meme comportement craneur et
cynique. II est tout-a.-fait a I'aise quand il deambule rue
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Commerciale ou il ne cralnt pas d'arreter un ami pour re
nouer connaissance et lui dire qU'il a paye sa delte a la
societe. Quelques-uns, parmi les plus induigents, diront de
lui qu'il a €lte victime des circonstances...

Well:ie Juneau quilte La Tuque un an plus tard pour
s'etablir ~ Montreal ou il se porte acquereur du journal
1'llIustration, quotidien du malin, qu'il vendra peu apres ~

tres gros profit. Ce journal s'appe/le aujourd'hui Montreal
Matin. Apres cette transaction, II acquiert une industrie ma
nufacturiere d'exlincteurs chimiques dont il se departit
apres peu d'annees lors d'une autre transaction profitable.

Wellie Juneau, quatrieme maire de notre ville, cheva
lier de la finance, homme d'affaires insatiable et vorace,
politicien habile et machiavelique ne revint jamais pius a
La Tuque. II n'y revint meme pas pour S'aluer les quelques
amis qU'iI y avail laisses, ces quelques amis qui, un jour,
avaienl proclame qu'il avait tout innocemment ete victime
des ci rconstances....

Paix ~ ses cendres qui reposent aUjourd'hui au cime
tiere de la C6te-des-Neiges a Montreal.
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REAL GRAVEL
(1921 1923)

"SI nous connalsslons les autres
comma nous-m~mes, leurs actions les
plus reprehansibles nous para/traient
meriter "indulgence."

(Andre Marois)

Victor Gravel, pine de Real Gravel, vient s'etablir a La
Tuque en 1910. Originaire du village agricole de St-Pros
per, dans Ie comte de Champlain, Ie forgeron Victor Gravel
a cinq fils: Auguste, futur echevin et pEne de notre conci
toyen Philippe Gravel, qui prendra la releve de SOn pEne
comme forgeron, Telesphore qui sera longtemps commer
<;ant sur la rue St-Joseph a I'est du chemin de fer, Horace
que la mort viendra faucher en pleine jeunesse, Romeo,
commis dans les camps forestiers de la compagnie Brown
et Real, Ie cinquieme maire de notre ville qui a precede sa
famille a La Tuque, en 1909, comme employe du financier
banquier, J,·A. Rousseau de Ste-Anne-de-Ia-perade.

Real Gravel commence tres jeune a s'interesser a la
politique. L'instruction qu'il a re<;ue au college d'Arthabas
ka est decidement I'un des facteurs qui Ie poussent a vou
loir mettre ses talents au service de ses concitoyens. Jeune
proprletaire d'un commerce de confections pour dames qU'il
operera longtemps a I'angle des rues St-Joseph et St-Pier
re, marchand de foin et de charbon, amateur de chevaux
et maquignon a ses heures, Real Gravel est doue d'un phy
sique agreable qu'une fort belle tete ornee d'une chevelure
ondulee vient agrementer. Et, ce qui ne g~che rien, sa belle
voix de barylon qu'i1 a, dit-on, cultivee par des le<;ons sui
vies d'un professeur emerite de Quebec, fait de lui Ie mal
tre-chanfre de la chorale de I'eglise-mere de La Tuque,
I'eglise St-Zephirin.
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Elu echevin en 1915 a I'age de trente ans, Real Gravel
a Ie rare privilege de sieger aux cotes de son pere, Victor,
qui souhaite de voir, un jour, son fils occuper Ie fauteuil
de maire.

La rivalite qui existe alors a La Tuque entre citoyens
du meme age revant d'une carriere pUblique, eS1: notoire et
quand on scrute un tant solt peu I'histoire du debut de
notre ville, I'on se rend compte que par moments, cette
emulation devient presque de I'antagonisme. L'enthou
siasme qui deborde du coeur de nos pionniers, surtout lors
qu'ils sont I'objet d'une certaine sollicitation de la part de
leurs concitoyens pour les convaincre d'accepter un poste
de contiance, se mue vite en une exhaltation sans borne.
Et une 10is la course engagee, aucune contrainte ne peut
les arreter. Pas meme la contrainte de I'amitie.

La decision de Real ,Gravel est prise. II deviendra mai
re coOte que coute. Aux seances du conseil, ses attitudes
temoignent de ['ambition qU'il nourrit en silence; notam
ment I'opposition quasi systematique qU'il affiche chaque
fois qU'un collegue tente, par un geste d'eclat, de se creer
une certaine popularite. Pour lui, ce collegue, tut-II un
am] intime, devient un adversaire en puissance qU'il taut
immediatement contester. Homme de chitfres, II exerce un
malin plaisir a provoquer de longs et meticuleux debats sur
des sujets dont la pertinence echappe souvent aux moins ins
truits et il eprouve Ie meme plaisir a se faire l'auteur
d'amendements aux resolutions soumlses par d'autres
echevins, soit pour les clarifier ou en changer complete
ment Ie sens quand ce n'est pas, tout simplement, dans Ie
but de faire tomber quelqu'un dans un traquenard.

Ces fantaisies tracassieres, assorties de quelques au
tres faceties du meme genre, ne sont pas sans faire naitre,
parmi ses colJegues, une certaine mefiance a I'endroit de
Real Gravel. Les rivalites se tont jour a la moindre occa
sion, et des ficelles sont tirees dans l'ombre ou un certain
hotelier du nom de Jos Lamarche, proprietaire du premier
hotel Windsor (incendie en 1924). se sent tres a I'aise.
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Jos Lamarche, futur talon d'Achille de Real Gravel, est
un modeste forgeron arrive a La Tuque en 1908 avec la
compagnie MacDonald-O'Brien, principal entrepreneur .du
chemin de fer transcontinental sur Ie trongon Linton-Jonc
tion-La Tuque. Originaire de St-Lin, patelin de Sir Wilfrid
Laurier, il a decide de faire de La Tuque un fief bien a lui
et II s'est vile acquis une reputation de brasseur d'affaires
averti ayant reussi de nombreuses transactions profitables
malgre les faibles ressources financieres dont il dispose.
Dote d' une statu re de geant et servi par une voix de sten
tor qui en impose a tous ses interlocuteurs, ce proprietaire
d'h6tel au scrupule leger, ne craint pas de pulveriser tous
ceux qui osent pietiner ses plates-bandes. Son Windsor de
la rue Commerciale, elegant hotel frequente par les nom
breux voyag eu rs de com merce qui affl uent al 0 rs a La Tu
que, lui confere un rang social et un cachet d'influence in
discutables. Jos Lamarche attend impatiemment Ie jour ou
la fameuse loi Scott qui prohibe la vente des boissons al
cooliques dans les hotels sera rappelee. C'est d'ailleurs
dans cette optique qU'il s'est porte acquereur de I'hotel
Windsor construit par Arthur Paquin, pere de notre conci
toyen Amedee Paquin.

En 1920, la loi Scott est abolie et Ie gouvernement
provincial adopte une nouvelle legislation permettant la
vente de la biEne et du vin dans les hotels. Cette loi, ce
pendant, consacre I'option municipale et decrete que la
Commission des Liqueurs, nouvellement formee, ne pourra
emettre de perm is a un etablissement qui n'aura pas ete
prealablement recommande par Ie conseil municipal.

L'h6tel Windsor, par I'entremise de Georges Lamarche,
frere de Jos, s'adresse au conseil pour obtenir son permis.
Tous sont d'accord sauf I'echevin Real Gravel qui propose
un amendement a la resolution principale a I'eftet de don
ner plutot ce permis a run de ses organisateurs politiques,
I'hotelier Pierre Allard de la rue St-Pierre. L'amendement
Gravel ne trouve pas de secondeur et Jos Lamarche peut,
un peu plus tard, accrocher fierement son permis de bois-
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son dans son hotel. II a jure cependant de prendre sa re
vanche contre Real Gravel. La guerre Lamarche~Gravel

commenc;:ait et son premier episode se jouera lors de
l'eJection municipale de juillet 1921 mettant aux prises,
comme candidats a la mairie, Wellie Juneau, ami de Jos
Lamarche, et Real Gravel, son ennemi.

Contre tout espofr et malgre la lutte sans merci que
lui livre Ie tandem Juneau-Lamarche, Real Gravel remporte
une victoire marquee de plusieurs incidents dont Ie pius
celebre est la mysterieuse intrusion d'un honnflte travail/eur
d'e/ection dans la voQte de l'hOtel de ville la nuit suivant la
journee de votation, qui s'affaire a ouvrir les boites de scru
lin pour maculer un nombre considerable de bulletins de
vote deposes en faveur de Real Gravel, dans Ie but bien
evident de les invalider aux yeux de la loi.

L'enquete-malson qui est tenue pour elucider cette
tenebreuse affaire tourne en queue de poisson, et c'est
finalement Ie rapport du president d'election, Ie notaire
Paul-Emile Riberdy, qui confirme I'election de Real Gravel.

Le nouveau maire n'est pas pour autant sauve des
eaux. Jos Lamarche n'est pas homme ~ I~cher aussi faci
lement sa proie. II s'est jure d'avoir la tete de Real Gravel
et c'est ainsi que quelques semaines plus tard, il relient les
services d'un homme lige, Narcisse Bourassa, pour inten
ter des procedures legales en contestation d'election contre
Real Gravel. L'alliance aussi hybride que disparate du
tandem Bourassa-Lamarche, demande a la cour superieure
de declarer "nulle, illegale et frauduleuse pour differents
motifs, I'election de I'intime Real Gravel ".

Les procedures judiciaires sont longues et coQteuses.
Une pleiade de temoins doivent voyager plusieurs fois entre
La Tuque et Quebec pour se faire entendre. Emall1ees de
nombreuses motions inscrites par I'intime Gravel, elles
durent presque deux ans. Finalement, un jugemenl annu
lant I'election du maire est rendu et Real Gravel doit de
missionner de son poste en aout 1923. Voici les conclu-
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slons du jugement prononce par Ie juge B. Letellier de la
Gour Superieure :

" CONSIDERANT que d'apres I'article 5510, il n'es! pas
necessaire de demontrer que la distribution de bois
son aux electeurs avait pour motif un but de corrup
tion. Ge seul fait de la part d'un candidat ou des
agents d'un candidat, en vertu de la section 5511.
constftue un delit el une manoeuvre frauduleuse.
quelle qu'ait ete I'intention de la personne qui a fait
celie distribution;
CONSIDERANT qu'aux lermes des sections 5525 et
5528, Ja Gour elant mise au courant des manoeuvres
frauduleuses pratiquees par un agent du candidat et
par Ie candidat lui-meme, doit declarer nulle I'elec
tion de ce candidat et doit decret.er que ce candidat
ne peut etre elu, ni sieger comme membre du conseir
municipal, ni voter a une election d'un membre de ce
conseil, ni remplir quelque charge a la nomination de
ce consail;
CONSIDERANT qU'a part les actes commis par Ie de
fendeur et a sa connaissanca, iI est responsable des
manoeuvres frauduleuses commises par les agents
Tremblay, Marchand et Joseph Page, ainsi que celles
commises par Neron qui a ete I'entremelteur de ces
gens vis-a-vis las electeurs.
MAINTIENT ladite intervention ainsi que les allegues
de la requete de I'intervenant et ses conclusions,
ANNULE ladite election dudit defendeur Real Gravel,
comme maire de la ville de La Tuque. DECLARE
ledit Real Gravel coupable de manoeuvres fraudu
leuses et declare que, pendant les trois annees qui
suivront la date du present jugement, ledit Real Gra
vel ne pourra pas etre elu, ni sieger comme membre
du conseil municipal de la ville de La Tuque, ni voter
a une election d'un membre de ce conseil, ni remplir
quelque charge a la nomination dudit consreil, Ie tout
avec depens contre ledit Real Gravel, en faveur de
I'intervenanl. »
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La victoire de Jos Lamarche eS't d'autant plus com
plete qU'un an auparavant, en juitlet 1922, il a reussi a se
faire elire echevin du quartier-trois et qU'il peut, de ce fait,
livrer Ie combat face-a.-face a son adversaire.

Quand on lit ce jugement, I'on ne peut que deplorer la
hargne avec laquelle les adversaires de Real Gravel se sont
acharnes contre lui. L'on ne pouvait lui pardonner sa vic
toire contre I'ephemere maire Wellie Juneau. En somme,
I'action judiciaire intentee contre lui ne tenait qu'a des
gestes inconsideres poses par certains de ses organisa
teurs qui, dans leur enthousiasme, avaient servi des boissons
alcooliques a quelques electeurs au cours de la campagne
electorale. 0 moeurs rigoureuses et impitoyables des
temps anciens!

Imaginons un peu I'atmosphere tendue dans laquelle
Real Gravel doit accomplir sa besogne de maire sous Ie
coup d'une procedure legale de cette nature. Quand il est
elu, en juillet 1921, Ie conseil vient de traverser une periode
extremement mouvementee resultant du scenario monte de
toutes pieces par son predecesseur Wellie Juneau qui a
reussi a prendre la releve du maire Emile Hardy engage
comme premier gerant municipal. Et tout juste un an apres
son election, II voit arriver a l'hotel de ville com me eche
yin, son enneml irreductible, Jos Lamarche, qui ne Ie lache
pas d'une semelle et qui se servira de son mandat pour Ie
harceler de toutes parts. Real Gravel doit egalement
s'adapter au systeme de la gerance etabli en janvier 1921
et aplanir les difficuttes inherentes que ce nouveau mode
d'administration a naturellement engendrees a l'h6tel de
ville. Car avec la gerance municipale, les habitudes bien
ancrees du patronage de quartier doivent ceder Ie pas a
une administration pius efflcace et degagee de toute par
tisanerie politique. En outre, son conseil divise, et aux
prises avec des luttes intestines alimenl8es par la campa
gne incessante que mene Ie clan Lamarche contre Ie ge
rant municipal, travaille sous une continuelle tension et
danS' la discorde presque totale. Demissions d'echevins,
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intrigues politiques, conflits de personnalites, attaques per
sonnelles, sont Ie lot du maire Real Gravel durant les vingt
cinq mois de son administration. Celle-ci, se solde tout de
meme par un assez bon bilan. En effet, nous devons a
I'administration Gravel nos premiers troltoirs de ciment.
C'est un entrepreneur de Quebec, Ignace Bilodeau, qui en
avait obienu Ie contral qu'il executa d'aitleurs a travers
maintes difficultes decoulant d'une serie de plaintes a I'effet
que les agregats du ciment employe n'etaient pas confor
mes aux davis. C'est egalement I'administration Gravel
qui devait engager Ie premier gerant municipal a etre inge
nieur, J.-Napoleon Langelier, celui-ci ayant pris la rei eve
de Donat-Emile Hardy.

L'apres-guerre avait amene una ere d0 PiOSperlte a
laquelle La Tuque n'echappait pas. La compagnie Brown
voguait Iitteralement sur une mer de progres doni les effets
se manifeslaient par une participation financiere accrue de
la compagnie a I'administration municipale. C'est la com
pagnie Brown qui avait conc;:u I'idee de demander a la le
gislature provinciale, par un projet de loi, que Ie gerant
municipal soit un ingenieur professionnel etant donne I'ex
pansion que la jeune ville connaissait alors, et je crois ega
lement qu'elle ne fut pas strangere a I'engagement, par
I'administration Gravel, du premier comptable agree com
me veriticateur des Iivres de la municipalite, Ie comptable
Henri Brisson de Trois-Rivieres.

O'autres polltiques progressives lelles que Ie revele
ment de plusieurs rues d'une couche bitumineuse, une re
glementatlon plus severe au niveau de I'hygiene pUblique,
['obtention d'un bureau d'enregistrement et des assises re
gulieres de la cour superieure, figurent aussi au dossier de
I'administration Gravel. Somme toute, Real Gravel, en depit
des nombreux obstacles que lui susciterent ses adversaires
du clan Lamarche, fut un malre a la hauteur de sa t~che.

On aurait pu croire que Ie depart de Real Gravel de
I'hotel de ville aurait freine les elans devaslateurs du co
losse Jos Lamarche. II n'en fut rien. Fort de la victoire
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qU'jI venait de remporter contre un adversaire de taille, La
marche fomenta une nouvelle guerre contre Ie gerant Lan
gelier qu'il jugeait trop encombrant dans la poursuite de
ses desseins personnels. Cette guerre, aussi sourde qu'ou
verte, dura plus de trois ans et finalement, Ie gerant Lange
lier dut remettre sa demission. Quant a Jos Lamarche,
apres Ie spectaculaire incendie qUi detruisit son hotel en
mars 1924, il demenagea ses penates a Trois-Rivieres ou il
acqUit I'hotel Canada. Son goOt de la politique Ie suivit
jusque dans la cite trifluvienne et quelques annees plus
tard, il reussit a se faire elire echevin de cette ville. Apres
deux termes comme echevin, il Iivra une lutte memorable
au maire Georges-Henri Robichon mais I'electorat de
Trois-Rivieres Ie rejeta carrement. La carriere politique
de ce tribun plus populacier que populaire prit fin avec
cette defaite.

Real Gravel quitta I'h6tel de ville tel un oiseau blesse.
II se refugia a son commerce de la rue St-Joseph en se
mordillant les levres d'amertume et de depit. II avait perdu
une rude bataille dont iI ne put jamais se relever politique
ment. Quarante ans plus tard, Ie 23 decembre 1964, il
mourait a I'hOpital St-Joseph a I'age de 81 ans. Trois en
fants lui survivent: son fils Horace de la rue St-Eugene,
Bellaude (madame Emile Bellemare) d'Ottawa et Dollande
(madame Lionel Tremblay) de la rue Laviolette a La Tuque.

La carriere politique de cet ancien maire pourrait a
mon sens se resumer dans ces quelques mots: Real Gravel
eut la mauvaise fortune de trouver, sur son chemin, un ad
versaire (Jos Lamarche) dont il avait sous--estime la ruse et
la perfidie. Face aux elements contre lesquels il avait dO
se battre, je soutiens que Real Gravel, malgre ses fautes
reconnues par une cour de justice, merite toute notre in
dulgence.

La rue Real, a I'est du chemin de fer, nous rappelle
encore aujourd'hui la memoire de Real Gravel, pionnier de
notre ville et maire de La Tuque de juillet 1921 a aoOt 1923.
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FRAN<;OIS-XAVIER LAMONTAGNE

(1927 - 1935)

Je ne dirai du mal de personne el
ie dirai fouf Ie bIen que ie sais de
de tout Ie monde.

(Benjamin Franklin)

Quand je vis Frangois-Xavier Lamontagne pour \a pre
ml~re fois, c'etait a son magasin de la rue St-Joseph. Son
commerce d'epicerie-quincaillerie dominait alors en impor
tance toutes les autres maisons d'affaires etablies a La Tu
que. Sensiblement de la meme dimension qu'il est encore au
jourd'hui, sauf cette extension qui abrite maintenant Ie rayon
des articles de sport de la qUincaillerie F.X. Lamontagne
Ltee, dirigee par man ami Rene Brassard, Ie magasin La
montagne recevait la clientele d'une grande partie de la
population de La Tuque. C'etait notre magasin de famille et
ma fonction de commissionnaire attitre m'obligeait souvent
a m'y rendre.

Coiffe de son eternel canolier qU'it s'oulevait reveren
cieusement chaque fois qu'il saluait une dame, Frangois
Xavier Lamontagne, tel un magnat, deambulait majestueu
sement de long en large dans son magasin, s'adressant a
ses clients, s'informant de la sante d'un chacun, donnant
jovialement la main a un vieil ami, complimentant un jeune
pour ses succ~s sportifs ou scolaires, commentanl avec
force paroles I'actualite, et s'eftorgant d'avoir un mot aima
ble pour chacun de ses interlocuteurs. Homme du monde,
tres soigneux de sa personne, il se degageait de sa per
sonnalite un charme indiscutable auquel venait se meier
une cordialite de bon aloi dont il sut toujours, d'ailleurs, tirer
profit admi rablement pendant les !ongues annees qU'i\ fut
actif en politique municipale comme echevin et maire.
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Franr;:ois-Xavier Lamontagne avait fonde son commer
ce lui-meme alors que tout jeune homme, il etait venu s'eta
blir a La Tuque avec son frere, Joseph, cultivateur, qui ex
ploitait une ferme non loin des limites sud de la ville ou
se trouve aujourd'hui Ie quartier residentiel Bertrand.

Ne a St-Prime au Lac SI-Jean, on disait de lUi, quand il
mit pied a La Tuque vers 1908, qu'i1 etait « un homme ins
truit avec son cours commercial ». Inutile de dire que ce
titre d'homme instruit lui conferait un degre de superiorite
intellectuelle pour lequel ses concitoyens avaient un veri
table respect. Franr;:ois-Xavier Lamontagne passait pour
etre un homme aux belles manieres, un homme de goOt.
Son affabilite, cependant, n'etait pas acceptee par tous et
elle Ie rendait meme suspect aupres de certains esprits ja
loux, qui ne voyaient la que pretextes et artifices poUr ga
gner la confiance de ses concitoyens en prevision d'une
future carriere politique.

Effectivement, Franr;:ois-Xavier Lamontagne a toujours
souffert de cette mefiance de la part de certains elements
de la population Latuquoise, qui mettaient en doute sa sin
cerite. Pourtant, rien dans sa carriere d'homme public ne
semble avoir justifie un tel sentiment. Et moi qui rai connu
assez intimement, je ne puis partager cette opinion. Je
crois plutot qU'il etait d'une amenite naturelle, mais d'un
comportement physique un peu altier, consequence proba
ble d'une nature timide qui Ie poussait a s'affirmer.

Quand it est elu maire en 1927, apres une apre et dif
ficile lutte contre Ie populaire Wenceslas Plante, ou Ie
puissant parti liberal divise en deux clans, les Lamontagne
et les Plante, joue un role preponderant, F.X. Lamontagne
prend conscience des invitantes possibilites qui se presen
tent a lui pour une carriere politique provinciale, projet
qU'i1 nourrit en silence, depuis longtemps. 11 vient de con
querir un poste qU'il convoite de longue date et qU'il a
toujours considere comme la porte d'entree a la deputation.
II n'a pas epargne son argent afin de mettre une solida
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organisation sur pied, et parmi quelques autres libeHaux
influents qUi, eux aussi, lorgnent Ie siege du comU! au Par
lement de Quebec, il est desormais Ie seul, a La Tuque,
dont la candidature parait plausible et possible.

Dans l'euphorie de sa victoire, cependant, F.X. La
montagne a oublie la scission que I'election municipale a
produite chez les liberaux, et il est loin de penser que ce
clivage des forces du parti nuira a ses chances de realiser
son ultime ambition d'etre, un jour, depute de son comte
a I'Assemblee Legislative. De vieux bleus tels que: Achil
le Comeau, Onesime Tremblay, Adelard Tremblay et Oscar
Fontaine, prennent plaisir a taquiner mon pere liberal, apres
l'election municipale, en lui disant que les rouges de La
Tuque sont a jamaiS' divis80. L'avenir devait leur donner
raison quelques annees plus tard.

F.X. Lamontagne entreprend donc son premier mandat
comme maire, en juillet 1927, flanque des echevins suivants:
Joseph Allard, entrepreneur-peintre, Hidola Duchesne, con
tremaitre a I'usine de la compagnie Brown, Hector Lamo
the, bijoutier, son frere, Joseph Lamontagne, cultivateur,
Edmond Tremblay, epicier et Onesime Tremblay, entrepre
neur-forestier. Tous a I'exception de ce dernier, sont de
fervents liberaux, dont deux, Hidola Duchesne et Edmond
Tremblay, ont opte pour Ie clan Plante au cours de I'elec
tion. Mon pere s'etait retire et etait rem place, au quartier
centre, par Hector Lamothe. L'ingenieur Wilfrid Bourassa
est deja en place comme gerant municipal ayant succede,
quelques mois auparavant, a Napoleon Langelier.

Deja rompu a la chose municipale comme echevin du
rant deux termes, F.X. Lamontagne mime rondement et sa
gement sa barque. Sa souplesse aidant, il regie quelques
problemes complexes avec la compagnie Brown, dont celui
de I'installation des compteurs d'electricite dans les resi
dences de La Tuque. Ces fameux compteurs dont I'installa
tion est reclamee depuis de nombreuses annees, par la
compagnie Brown, distributrice de l'eJectricite, font I'objet
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d'une virulente oppositIon de I'ex·echevin Jos Lamarche,
qUi voit dans "ces monstrueux engins ", un element de tra
casserie pour les contribuables. <c Un employe instruit de
la compagnie viendra lire votre compteur sans que vous
pUissiez vous-meme verifier cette lecture et vous n'aurez
qu'a payer la facture". L'astucieux et retors Jos Lamar
che, cesse sa campagne quand iI reussit a vendre a la
compagnie Brown, I'immense etendue de terrain qU'il pos
s~de au pied de la cote de I'hopital, site actuel du quar
tier Bel-Air et du club de golf.

Le maire Lamontagne etait un fervent sporlit et un
ardent supporteur de I'equipe de hockey, les Loups du
Nord, qui evoluait alors dans la Ligue Provinciale avec
Quebec, Trois-Rivienes. Chicoutimi, Shawinigan et Grand'
Mere. II fut un des plus enthousiastes promoteurs de la
construction de la premiere patinoire couverte de La Tu
que, sur un terrain de Brown Corporation, en arrisre de
la salle des Chevaliers de Colomb actuelle. Facilement
convaincu de la necessite de I'arena, Ie consell municipal.
souscrivit une somme de mille dollars pour sa construction,
geste qUi encouragea fortement la population a acheter, a
son tour, des actions de La Tuque Arena Ltd pour eriger
ce centre sportif dont Ie coOt de construction s'eleva a
$30,000.

Avant-gardiste a I'esprit progressiste, F.X. Lamontagne
ne perdit jamais I'occasion de donner un cachet plus mo
derne a sa ville II s'attaqua a I'outillage municipal, et c'est
sous son premier mandat que Ie conseil fait I'achat du pre
mier camion-incendie appele a rem placer les eternels che
vaux. C'est lui egalement qui prona la plantation d'arbres,
comme mesure d'embellissement, en bordure de nos rues
ainsi que Ie pavage de plusieurs arteres, a meme de subs
tantiels octrois obtenus des deux gouvernements superieurs.
Je dis bien les deux gouvernements puisqu'un octroi fede
ral de $25,000 etait verse a la municipalite pour sou lager la
crise de ch6mage qui sevissait alors, presage, comme on Ie
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sait, de la terrible depression economique des annees '30.
Cette politique d'octrois pour travaux publics, conc;ue en
1929 par Ottawa, m'apparait aujourd'hui comme Ie prece
dent qui a etabli les programmes de subventions que nous
avons connus de 1958 a 1968, dans Ie cadre de la loi des
travaux d'hiver, et qui existent encore aUjourd'hui, SUr une
moindre echelle, sous Ie regime de la 10; des Initiatives
Locales.

C'est aussi sous I'administration Lamontagne que notre
ville adhere au programme provincial de sante des unites
sanitaires dont I'officier medical du comte est Ie docteur
Edmour Frenette de Grand'Mere. La Tuque faisait alors
partie de la nouvelle circonscription de Laviolette, creee
en 1930. Ce nouveau siege de la legislature provinciale est
convoite non seulement par F.X. Lamontagne, mais aussi
par I'un de ses collegues du conseil, l'echevin Edmond
Tremblay. Or, a l'election provinciale de 1931, c'est un
ancien Latuquois, resident de Grand'Mere, J.-Alphida Crete,
qui a I'honneur d'etre Ie premier depute liberal de Lavio
lette. Son choix comme candidat, n'a pas ete etranger a
j'espece de schisme qui a eclate au sein des forces libe
rales de La Tuque, quatre ans auparavant, lors de la fa
meuse lutte electorale municipale Lamontagne-Plante.

Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, Ie maire
Lamontagne avala sa pilUle sans coup ferir en devenant Ie
dispensateur du patronage liberal a La Tuque et dans Ie
haut du comte. Cette fonction est loin d'etre nuisible aux
lnterets de la municipalite laquelle, au contraire, profite
assez largement des generosites gouvernementales.

La depreS'sion economique fait rage. Le ch6mage
s'accentue, ]'usine de la compagnie Brown fonctionne au
ralenti, at ses operations forestieres sont reduites au strict
minimum. Le regime du secours direct ou regime des pi
tons, sorte de bons d'achat emis et g"arantis par Ie gouver
nement provincial, est etabli, et les pouvoirs publics, tant
municipaux que scolaires, sont aux prises avec de serieuses
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difficultes financiere9 alourdies par une loi moratoire pro
mulguee par Quebec laquelle autorise la suspension du
paiement des taxes foncieres pour tout propril:~taire qUi en
fait la demande.

La municipalile ne pouvant rencontrer ses obligations,
demande d'EHre mise soUS' la lutelle de la Commission Mu
nicipale de Quebec en 1933, quelques jours a peine apres
la reelection du maire Lamontagne pour un quatri~me man
dat. C'est Ie commencement de 10. fin pour ce maire fort
representAtif, travailleur et consciencieux. Le premier clou
vient d'etre plante dans son cercueil politiqu8.

Deux ans plus tard, en 1935, a la suite d'une campa
gne mouvementee, marquee au coin d'une petite lutle de
classe, un ex-echevin, Omer Jaurneault, met fin au regne
du maire Lamontagne dont les quatre mandals lui ont per
mis de diriger la ba.rque municipale pendant huit ans con
secutifs. Nous sommes alors au creux de la grande reces
sion economique et les augures sont toujoul's aussi som
bres pour La Tuque dont I'unique industrie, celie de la com
pagnie Brown, fonctionne toujours clopin-clopant au gre
capricieux de I'instabilite economique mandiale. Le ch6
mage aug mente sans ceSS8 et cette situation ne peut qu'en
gendrer, dans Ie peuple, un fort sentiment de mecontente
ment qUi se reflete ineluctablement sur les hommes pu
blics. L'ere est a la mefiance, 8t particulieJrement en cet
€lte de 1935, ou Ie projet de con$truction d'une nouvelle
conduite d'eau au coQt de $260,000 accapare largement
I'opinion pUblique. Faisons un bref histarique de cette
campagne electorale memorable ou s'affrontent Ie coJle~

blanc F.X. Lamontagne et J'ouvrier Omer Journeault.

Depuis quelque temps, la compagnie Brown est aux
prises avec des difficultes majeures relativement a la qua
lite de la pale a papier Kraft. La couleur blanche de cette
pate est alteree par la mauvaise qualite de l'eau en prove
nance du lac Parker. De nombreux procedes chimiques,
mis au point a coup d'argent, ne parviennent pas a resoudre
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ce probleme eplneux. Le marche mondial, rendu difficile
par la concurrence effrenee qu'il subit, ne laisse d'autre
alternative a la compagnie que de changer sa source d'ap
provisionnement d'eau en construisant une conduite d'ame
nee de 44" du lac Wayagamack a La Tuque. C'est un pro
jet d'envergure etant donne que la longueur de la nouvelle
conduite est de sept milles. Le maire Lamontagne et son
conseil ont endosse Ie projet pour la double raison que
I'eau du lac Parker presents certains dangers pour la con
somma1ion humaine, et aussi parce que I'usine de la com
pagnie Brown, pain et beurre de la population, depend di
rectement de ce projet pour assurer son avenir.

Le reglement municipal autorisant la realisation du
projel, est de I'ordre de $300,000, et conformement a la loi,
il est soumis a I'approbation des electeurs-proprielaires qui
I'acceptent par Ie biais d'un referendum. Une entente in
tervient alors entre la compagnie st la municipalit8 en vertu
de laquelle la compagnie defraiera 80% du coOt du projet,
et la municipalite, 20%. Une clause de I'entente, cepen
dant, donne a la compagnie seLlIe, Ie droit et Ie pouvoir de
decision advenant qU'une autre entreprise industrielle de
mande d'eHre alimentee en eau par la nouvelle conduite.

Omer Journeault, tres alerte, fait de cette clause dite
abusive, son principal cheval de bataille. II multiplie les
assemblees pUbliques et accuse son adversaire desar~onne

d'avoir acceple un marche de dupe. II souleve I'opinion
publique, deja habilement preparee, en affirmant que la
compagnie Brown veut, par cette clause, empecher Ie de
veloppement industriel de la ville pour ne subir aucune
concurrence sur Ie march6 de la main-d'oeuvre, et conser
ver son privilege, comme unique industrie, de payer de
bas salaires a ses employes. Ouvrier lui-meme, il demande
a ses amis /es travalNeurs, les gars en sa/opette, d'elire un
maire sorti de leurs rangs, un maire qui prendra plutot I'in
teret des petits et non celui des gros. II pourfend I'admi
nistration Lamontagne «qui a conduit la municipalite a la
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tutelle ». Omer Jou rneau It fait Heche de tout bois. Sa
campagne lui vaut la victoire et Ie soir de I'election, Ie 3
juillet 1935, on assiste a la parade triomphaJe du nouveau
maire dans les rues de la ville. Omer Journeault salue la
foule du haut de la plate-forme d'un lourd camion, vetu de
la symbolique salopette du travailleur en brandissant une
boite a lunch au bout de son bras droit. Quelques heures
auparavant, du parvis de l'hotel de ville, F.X. Lamontagne,
commentant, les yeux humides, Ie resultat de I'election
devant la foule qui bloque la rue Commerciale, a mis en
garde la population en la suppliant de ne pas se laisser
entrainer (( dans une lutte de classe sterile et sans issue ».

F.X. Lamontagne, homme affable, grand seigneur, pros
pEne commergant, se retira dignement sous sa tente et ne
toucha plus a la politique municipale jusqu'a I'annee 1947,
ou iI tenta un retour infructueux contre Ie meme hom me
qui I'avait defait en 1935. II avait vendu son commerce
quelques mois auparavant en exigeant de I'acheteur qU'i!
continue de I'operer sous la raison sociale de F.X. Lamon
tagne Uee. II quitta definitivement La Tuque en 1948 pour
s'etablir it Montreal. En septembre 1963, au cours d'une
excursion de peche au Lac des lies, it quinze milles au
nord de La Tuque, il mourrait tragiquement avec I'un de
ses bons amis, J.-Napoleon Langelier, ex-gerant municipal
de notre ville.

Avec Ie recul du temps. Ie farouche combat qui s'est
engage en 1935, entre F.X. Lamontagne et Omer Journeault,
relativement a la fameuse question de I'aqueduc, m'apparaH
comme une affaire demesul'ement politisee. L'entente con
clue entre les deux parties contractantes, Brown Corpora
tion d'une part, et la Ville de La Tuque d'autre part, est
encore en vigueur aujourd'huf et elle nous rend de fiers
services. II saute aux yeux de tout esprit objectif et im
partial que I'administration Lamontagne avait dO negocier
cette entente sous l'oeil vigilant de la Commission Munici
pale de Quebec qui exen,;:ait sa tutelle a I'hotel de ville,
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depuis deja deux ans, par I'intermediaire de son delegue
residant, Robert Poisson, homme d'une pointilleuse intran
sigeance. De pius, comment peut-on croire que l'Assem
blee Legislative, qui avait epluche I'entente au Comite des
Bills Prives ou tous les interesses avaient ete entendus, I'eut
ratifiee par une loi si cette entente avait com porte des
clauses desavantageuses pour la municipalite? II y avait,
bien sQr, cette clause particulierement controversee don
nant a la compagnie Brown un certain pouvoir decisionnel
pour tout futur usager eventuel de I'aqueduc, mais a cet
egard, !'avenir s'est tOt charge de prouver que la compagnie
ne nourrissait aucun sombre dessein. D'ailleurs, I'eut-elle
voulu, que la Commission Municipale de l'Aqueduc, formee
en vertu de la loi qui ratifiait I'entente et composee majo
ritairement de mombresindependants de la compagnfe
Brown, aurait bJoque toute tentative du genre. Quarante
ans apres la construction de cette conduite d'eau qui ali
mente toujours les besoins de notre ville, c'est encore la
meme Commission Municipale de l'Aqueduc qui administre,
surveille et reglemente ce meme aqueduc. Elle est presi
dee presentement par Ie veriticateur des livres comptables
de la municipalite et composee du maire de la ville, d'un
conseiller municipal, du directeur de I'usine CIP, du chef
ingenieur de cette meme usine et du gerant municipal, tous
delegues d'offlce tel' que I'exige la loi.

F.X. Lamontagne n'avait pas Ie temperament fougueux
d'Omer Journeault. II n'avait pas, non plus, Ie meme esprit
de combativite. Son pragmatisme issu de sa mentalite de
commergant, I'incitait a la moderation et a la prudence.
II se felicitait de toujours faire appel au bon jugement de
l'electeur plutOt qu'a ses prejuges. II ne possedait pas les
dons de tribun de son adversaire plus enflamme et plus
impetueux, etant plutOt porte a etre legerement obsequieux
voire flatteur. Son eloquence terne et recitative manquait
de conviction et elle tranchait trop pauvrement sur Ie verbe
incisif et sonore d'Omer Journeault. Tout cela avait sans
doute contribue a I'amere defaite qU'i1 avait subie.
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Je repraduis ci-apres Ie communique de presse que
j'emettais cie man bureau de l'hOtel de ville Ie 27 septembre
1963 a la suite du deces de F.X. Lamontagne:

La tragedie survenue au Lac des lies, entrainant
dans la mort, MM. F.X. Lamontagne, Napoleon
Langelier et Emile Blais a consterne la population
entiere de La Tuque.

A titre de maire et $. titre d'ami de la famille La
montagne, je veux me faire I'interprete de la po
pulation de La Tuque pour exprimer a cette famil
le-pionniere de notre ville, mes plus vives et mes
plus since res condoleances.

F.X. Lamontagne a servi sa ville en plusieurs
occasions et a plusieurs echelons. Comme eche
vin pendant plusieurs annees, et maire de 1927 a
1935, il a contribue abondamment au progres et a
I'avancement de La Tuque qu'il aimait avec la
passion et la ferveur d'un pionnier et d'un bfitis
seur. Sa forte personnelite Ie s8rvait admirable
menl bien et malgre notre difference d'age, il m'a
ele personnellement donne de cons-tater a plu
sieurs reprises que cet ancien maire a reussi sou
vent 8 obtenir des gouvernem6nts superieurs, la
ou d'autres avaient echoue, des avantages mar
quants pour sa ville.

Etabli a Montreal depuis quinze ans, F.X. Lamon
tagne n'a jamais pu oubJier La Tuque et les nom
breuses visites qu'il y faisait sont un temoignage de
I'attachement et de I'affection qu'il nourrissait en
vers Ie patelin ou il avait debute. II aimait revoir
ses amis et il adorait surtout revivre en paroles et
en dialogues amicaux les heureux souvenirs qU'i1
avait laisses ici.
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La morl tragique qui vienl de Ie faucher a quelques
milles de notre ville, nous Ie tera regretter davan
tage que s'il s'elait paisiblement eteint dans la
metropole ou il avait choisi de vivre depuis 1948.

Sur la tombe de ce pionnier et de ce serviteur
de la chose publique, je depose I'hommage de mon
respect et I'expression de mon protond regret.

La petite rue Lamontagne, au sud de I'H6pitai 5t-Jo
seph, nous rappelle encore aujourd'hui la carriere de ce
maire souvent conteste mais toujours sincere.
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OMER JOURNEAULT
(1935 - 1944 - 1947 - 1951)

La politique est regie par des regJes
immuebJes que persanne ne can
nai/.

(Anonyme)

J'etudiais a Montreal el je travaillais durant les va
cances, comme secretaire du notaire J.-Almas Tremblay,
a son bureau de la rue St-Joseph, en face du presbytEne
St-Zephirin. En plus d'exercer sa profession, Ie notaire
Tremblay etait Ie co-proprietaire d'un important bureau
d'assurances generales qU'i! exploitait en societe avec mon
beau-frere, Onesime Dallaire, qUi devint maire de La Tu
que une vi ngtaine d'annees pi us tard.

Nous etions a la fin de juin 1935 et j'etais a transcrire
un acte nolarie quand Ie candidat a la mairie, Omer Jour
neault, tout juste sorti de I'hotel de ville, ou venait de se
derouler la traditionnelle ceremonie de mise en candida
ture en vue de I'election municipale du 3 juillet, entre en
trombe en compagnie du collet blanc, Ie notaire Tremblay.
Le verbe haut, teinte d'une legere agressivite, coitte du
chapeau melon qU'il semble affectionner particulierement,
Omer Journeault explique nerveusement, au calme et placi
de notaire, comment il va s'y prendre pour persuader les
elecleurs de lui accorder leur confiance. Son organisation,
batie principalement autour de I'element ouvrier, et bien
rodee par ses precedentes campagnes a I'echevinage, al
rait, tel un rouleau-compresseur, pulveriser litteralement les
forces du maire Lamontagne e1 « de ses petits amis libe
raux ".

Omer Journeault, ancien liberal, militait depuis quel
ques mois, tout comme Ie notaire Tremblay, dans les rangs
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de la nouvelle formation politique 2ppelee l'Action Liberale
Nationale, fondee et dirigee par Paul Gouin, fils de I'ancien
premier-ministre liberal du Quebec, sir Lomer Gouin, et pe
tit-fils du grand Honore Mercier.

La grande question de I'heure, celie qui defraye la
conversation publique en 1935, comme je I'ai deja exp~ique,

est I'aqueduc municipal, dont Ie contrat a ete accorde, un
mois plus t6t, a la firme montrea!aise, Dansereau Limitee.
Omer Journeault, que j'ecoute en silence, assis a la minus
cule table qui me sert de pupitle, ne demord pas de sa
these qu'il explique avec force gestes en phrases nerveuses
et saccadees. II s'en prend surtout a cette fameuse clause
de I'entente Brown-Ville par laquelle la compagnie devient
maHresse absolue de tout Ie surplus d'eau non utilise, un
« non-sens ehonte ». Pretendant que I'entente en question
a ete negociee secretement et ourdie en coulisse par Ie
maire Lamontagne et la compagnie Brown, dont Ie conseil
ler juridique est l'avocat Louis St-Laurent, qUi deviendra
plus tard premier-ministre du Canada, Ie fl ingant 8t impe
tueux candidat Jou rneault se fait fort de denoncer ce con
trat, et de Ie faire cherement payer au maire Lamontagne.

La campagne electorale est dure a I'extreme. Depen
sant une energie insouP90nnee et fort de I'appui de ses
confreres ouvriers de I'usine Brown, qui voient en lui Ie
premier de leur groupe a vouloir gravir les difficiles eche
lons menant aux plus grands honneurs municipaux, Omer
Journeault, de son llloquence cinglante, parfois violente,
fustige impitoyablement son adversaire dans des assem
blees publiques ou il est toujours Ie seul orateur, arguant
qU'il a horreur des "traditions depassees et des sentiers
battus ». Son cri de guerre resonne dans Ie coeur de la
population ouvriere de La Tuque, comme un appel a la
fierte de toute une race. « Levez-vous, fiers et braves ou
vriers de La Tuque, et montrez aux collets blancs de la
ville que VOU9 n'etes pas dupes de leurs connivences dia
boliques; par les votes que VOU9 me donnerez Ie jour de
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Animaux au pacage au pied de la Montagne,
en 1922.

Le «Jean-Crete» qui reJiait Las Piles a La Tu
que par Ie Saint-Maurice, en 1921.

Vue du Jac Saint-Louis en 1923.



Boulangerie Comeau.
Cet etablissement
etait situe oil
s'()/~ve aujourd'hui
la proprJete de
M. Odilon Fluet,
Boul. Ducharme.

Deux joyeux
Latuquois en 1924.

Operations
foresti~res sur Ie

Saint-Maurice
pr~s de La
Tuque, vers
1920.



Procession de
la Fete-Dieu
en 1922.

La vieille eg/ise
paroissia/e
Saint-Zephyrln
et Ie presbyie
re, en 1922.

Malson a deux
logements, rue
Tessler, en 1924.



Salle pub/ique
a I'etage de la
Salle
paroissiale,
en 1925.

Maison de
pension de la
Laurentide
Paper a
La Bostonnais,
pres de
La Tuque,
en 1925.

---~- ...---

1925 - Magasln d'Om3sime Tremblay, ains/ que
partie de sa residence, rue Commercia/e.
Aujourd'hul, edifice Chasse.



Premier carnian a incendle, 1927.

Equipe de baseball Saint-Louis, en 1928. Au centre,
I'abbe Eugene Corbeil, cure-fondateur de
La Tuque.

Vue du lac Saint-Louis alars qU'un orlgnal egBre
s'est refugie dans ses eaux, 1928.



Les rues Saint-Joseph et Tessler en 1929.

Egilse angJicane St. Andrew's, 1930,



La presbyterede La Tuque en 1935.

L'h6tal Royal et /'hotel Balmoral en 1935.

La gare du Canadien National vers 1935.



Corps de cla/rons du co!lege St-Zephlrin, en 1925.
Felix Leclerc est au gros tambour. Lucien Filion
est Ie 2e adroite de la rangee du haut.

L'equipe "Le Canadien de La Tuque", en 1932.
Nous reconnaissons entre au/res Severe Scarpino,
Aristide Rioux, Armand Lapointe, Roland Rena/d.



I'election, dites a la compagnie Brown que jamais vous ne
tolererez son emprise sur I'hotel de ville.» Puis, dans una
phrase qU'il a sans doute maintes fois repetee pour en
mesurer tout !'effet oratoire, il clame d'une voix vibrante :
« Ouvriers, Ie 3 juillet prochain, devant I'urne electorale,
sonnez Ie clairon de votre delivrance ",

Quelques heures apres la fermeture des bureaux de
scrutin, en cette radieuse journee du 3 iuillet 1935, Ie malre
elu Omer Journeault, parade triomphalement dans les rues
de La Tuque, monte, comme je I'ai precedemment ecrit,
sur la plate-forme d'un lourd cam ion, vetu de la symbolique
salopette de travail et accompagne de la non moins sym
bolique bolle a lunch.

Ce gesta excentrique etait une autre manifestation d'un
homrile sans doute sincerement devoue a la cause ouvriere.
mais quelque peu enclin a exagerer ses inquietudes et ses
ang'oisses, D'ailleurs, I'avenir devait eloquemment prouver
que les apprehensions que Ie maire Journeault avait fait
naitre dans I'esprit du peuple ne se fondaient sur aucune
realite, puisque la compagnie Brown, quelques annees pJU9
tard, a I'occasion de I'implantation a La Tuque de I'usine
de l'Aluminum Company (Alcan), se faisait un devoir de
cooperer spontanement et sans lesiner, par Ie biais de fa
Commission municipale de !'Aqueduc, pour fournir a cette
compagnie, toute I'eau donI elle avail besoin. Pourtant, la
compagnie Alcan portait une difficile concurrence a la com
pagnie Brown au niveau de la main-d'oeuvre, les salaires
qu'elle payait etant nettement superieurs a ceux de la com
pagnie Brown.

Orner Journeault s'etablit a La Tuque en 1920, quel~

ques annees apres la fin de la premiere grande guerre,
Nati! du pittoresque village de Beaumont dans I'historique
comte de Bellechasse, il est fils de cultivateur et comme
taus les autres terriens de sa generation, il restera tou
jours p:ofondement attache a ses ascendances rurales,
Son goOt de la politique, a,n'en pas douter, tire ses origi-
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nes des memorables campagnes electorales doni Ie comte
de Bellechasse a ete longtemps Ie thMllre au temps des
celebres Juttes politiques que Rumilly raconte avec tan! de
saveur et d'a-propos, dans son histoire de la Province de
Quebec. Tout comme dans Ie cas de I'un de ses prede
cesseurs a la mairie de La Tuque, Wenceslas Plante, je
soupc;onne qu'Omer Journeault, avait dO subir, dans son
enfance, I'influence de ce comte fortement polltlse.

Assez bien doue physlquement et toujours sobrement
vetu, Omer Journeault possede une personnalite enigmati
que qU'1i faut decouvrir lentement et tres laborieusement.
Timide, II est comme tous ceux qui sentent Ie besoi n de
s'affirmer par des prises de position percutantes, un hom
me radical. Confident de ses amis de la classe ouvriere
dont il epouse souvent les ideaux avec grande ostentation,
II joUit, a I'usine Brown, ou il travaille depuis seize ans
com me soudeur, d'une influence dont il peut facilement
tirer avantage comme homme politi que.

D'une nature ombrageuse voire metiante, Omer Jour
neault supporte mal la contradiction. II la deteste meme.
Une fois son opinion formee, sa decision arretee, il tient
mordicus a ce qu'on lui donne raison et quand on lui fait
echec, sa reaction de depit est vive et spontanee. Maintes
fols, rai-je entendu dire a ses collegues du conseil en guise
de rep roche : «Je semble etre Ie seul a avoir approfondi
ce probleme et consequemment, je suis Ie seul a pouvoi r
Ie compre.!!dre et Ie solutionner.., Sophiste a ses heures,
il n'en est pas, pour autant, malicieux, mais la sUbtilite de
ses arguments laisse sou~ent planer des doutes qui, a la
longue, irritent amerement ses collaborateurs. J'ai toujours
eu !'impression que son talent indeniable I'eut mieux servi
s'il avait pu se defaire de la mentalite egocentrique qUi Ie
caracterisait. Car, Omer Journeault Ie radical, ne manquait
ni d'intelligence, ni d'habilete et ni de talent.

Ses adversaires du clan Lamontagne ne s'etaient pas
genes pour repandre sur son compte, une malicieuse ru-
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meur tout au long de la campagne dont il etait sorti vain·
queur. Cette rumeur voulait que la seule raison pour la
quelle Omer Journeault avait si durement combattu la com
pagnie Brown, decoulait du fait qu'il voulait mettre la com
pagnie a genoux pour obtenir une promotion de contra
maitre. Personnellement, je n'ai jamais ajoute fo; a celle
rumeur qui pouvait cependant se justifier, dans une cer
taine mesure, etant donne que les meilleurs postes a I'usine
Brown, ataient, pour la plupart, detenus par des anglopho
nes. A tout evenement, que ce fut par pUdeur personnelle
ou par simple probite publique, Omer Journeault ne profita
jamais de son influence de maire pour mousser ses inten~ts

personnels comme employe de la compagnie Brown allant
m~me, quelques mois apres son election comme maire, jUs
qu'a quitter son emploi de soudeur pour devenir fonction
naire provincial a titre d'inspecteur de la colonisation sous
Ie nouveau regime de Maurice Duplessis, elu premier-mi
nistre du Quebec a I'election du 17 aoOt 1936. Notre vene
rable concitoyen et ami, Romulus Ducharme, alors conseil
ler juridique de la municipalite, elait Ie nouveau depute de
Laviolette a l'Assemblee Legislative, ayant succede a J.
Alphida Crete qui, aux elections federale9 de 1935, avait
conquis Ie nouveau siege de St-Maurice-Lafleche, circons
cription electorale dont nous faisions partie pour la pre
miere annee, avec nos villes-soeurs de Grand'Mere et Sha
winigan.

Le premier mandat du maire Journeault se daroule
assez heureusement malgre la periode recessionniste qUi
sevit toujours. L'avemement au pouvoir de Maurice Du
plessis et de son gouvernement de l'Union nationale aUe
nue quelque peu les effets de cette crise en raison de
nouvelles lois a caractere social et economique adoptees
par Ie nouveau gouvernement lors d'une session d'urgence
tenue a I'automne de 1936. Ces lois accordent une pen
sion de vleillesse aux personnes de 70 ans et plu9, des al
locations aux meres necessiteuses, aux veuves, aux inva
lides ainsi qU'aux Bveugles. D'autres legislations lnstituent
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un pret agricole, pourvoient a I'electrification rurale et eta
blissent de nouvelles politiques en matiere de voirie, d'ex
ploitation forestiere et de colonisation. L'election d'un de
pute residant a La Tuque, aide considerablement I'adminis
tration Journeault dans ses revendications pour obtenir une
meilleure voirie; et une nouvelle politi que de travaux pu
blics, axee sur Ie developpement routier, a pour eftet de
soulager la crise de chomage en favorisant I'embauche de
centaines de nos gens sur les importants travaux de la route
19, entre La Tuque et Riviere-aux-Rats.

La barque du maire Journeault vogue al/egrement sur
une mer relativement cal me. Ici et la cependant, elle se
heurte aux recifs des serieux accrochages que Ie tempera
ment fougueux du nouveau maire ne peut reussir a eviter.
C'est ainsi qu'a quelques reprises, Ie conseil doit renverser
Ie veto que Ie maire a appose, selon la loi, contre des de
cisions qU'i1 n'approuve pas,

Omer Journeault n'est pas homme a lacher sa proie
meme si elle est solidement enferree, et la campagne en
diablee qu'il a menee contre la compagnie Brown, lors de
I'election de 1935, aura ses sequelles jusqu'au sein du
nouveau consei!. De fait, en 1936, Ie maire appose son veto
et va meme jusqu'a intenter des procedures legales contre
Ie conseil parce que celui-ci a daigne passer outre a sa
suggestion de retenir les services d'un expert pour evaluer
leS' proprieMs de Brown Corporation, Bataille rangee, frais
de. cour, consultations legales, tout y passe, Finalement,
l'affaire est classee a la suite d'un compromis ou chacune
des parties en presence, Ie maire d'une part, et la munici
palite d'autre part, paie ses frais.

L'on con~oit facilement que de telles attitudes de la
part du rnaire ne sont pas sans ouvrir des cuisantes blessu
res engendrant indubitablement des rancoeurs qui ne pour
ront s'assouvir qu'a la suite de vehementes et acerbes pri
ses de bee, Omer Journeault se deJecte tellement de ces
debats que je me demande encore aujourd'hui s'il ne les
provoquait pas deliMrement.
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En juillet 1936, la population celebre, dans Ie cadre
d'un modeste programme de festivites pUbliques, Ie 25ieme
anniversaire de fondation de la ville. Ces fetes fournissent
I'occasion au maire Journeault et aux dirigeants de la com
pagnie Brown de se cotoyer amicalement et d'enterrer la
hache de guerre. Wentworth Brown, I'un des jeunes mem
bres de la dynastie Brown, est alors gerant de I'usine. La
souplesse de sa personnalite probablement acquise en Eu
rope ou il a parfait ses etudes en fra.n9ais, a largement co~
tribue a I'armistice intervenue entre les deux factions.
Coiffe de son legendaire chapeau melon, ins1alle dans
I'humble kiosque du primitif parc St-Eugene, aux cotes de
monsieur Brown et du jovial cure Corbeil, je vois encore
Omer Journeault, maire d'un petit peuple en Iiesse, souhai
tant, d'un verbe choisi, la bienvenue officielle a Son Excel
lence Esiof Patenaude, lieutenant-gouverneur du Quebec et
ami intime du cure Corbeil, venu expressement a La Tuque
« pour exprimer I'hommage de tout Ie Quebec a la sympa
thique et laborieuse population de la Reine de la Haute
Mauricie. "

La bonne etoile du maire Journeault Ie sert bien. L'o
reille bien sensible aux revendications et doleances de la
classe ouvrfere dans laquelle il verra toujours la plus sOre
garantie de fidelite electorate, Omer Journeaull fonde, au
cours de son premier mandat, un simulacre de syndicat ou
vrier qui n'aura, cependant, jamais d'influence et conse
quemment, qui ne fait pas tong feu. Un peu plus tard, il se
retire tres adroitement de toutes activites touchant I'organi
sation syndicale tout en gardant, subtilement, un contact
etroit avec ceux de ses anciens confreres de travail de I'u
sine Brown. Finalement, c'est notre concitoyen Leon Ger
vais, chimiste a I'usine, qui reus'Sit a fonder Ie premier Syn
dicat des Travailleurs de la Pulpe affilie a la Confederation
des Travailleurs Catholiques du Canada (C.T.C.C.), aujour
d'hui la C.S.N.

J'ai deja parle des circonstances favorables SOU9 les
quelles Omer Journeault avail entrepris son premier man-
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dat : circonstances fortuites qUi decoulaient des nouvelles
politiques instaurees par Ie premier gouvernement Duples
sis. Or, une autre heureuse nouvelle annoncee par Ie pre
mier-ministre au debut de I'annee 1938, peu de mois apres
la reelection par acclamation du maire Journeault, vient
combler de joie et d'enthousiasme la population de La
Tuque: Ie harnachement des chutes de La Tuque sur la ri
viere St-Maurice, et I'erection par la Shawinigan Water &
Power d'un barrage hydro-electrique au cout de onze mil
lions de dollars. Ce projet, lance au printemps de 1938,
necessite I'embauche de plus de mille hommes contribuant
ainsi a resoudre entierement la crise de ch6mage qUi, me
me a son declin, menace toujours la vie economique de La
Tuque. Un maire ne peut esperer davantage pour que 1'0
pinion publique de sa ville soit satisfaite et nul besoin d'a
jouter que Ie premier magistrat Omer Journeault s'en frotte
les mains d'aise. Toutefois, ses attitudes cassantes ainsi
que la fayon intranS'igeante dont il conduit les affaires mu
nicipales, ne rallient pas toutes les opinions. Elles deplai
sent surtout aux irreductibles adversaires qU'il a humilies
voire mortifies dans la memorable campagne electorale de
1935 et ceux-ci se promettent bien d'avoi r leu r revanche un
jour.

Omer Journeault, en depit du mecontentement qU'i1 a
suscite chez plusieurs, n'est pas aussi vulnerable que ses
adversaires se I'imaginent. Son mepris de la traditionnelle
galanterie politi que effraie tous ceux qUi pourraient norma
lement consrtituer, pour lui, une opposition serieuse, en ce
sens qu'ils n'osent pas courir Ie risque d'etre la cible pu
bllque de ses attaques foudroyantes et souvent devastatri
ces. D'ailleurs, il jouit d'une certaine popularlte considera
blement imputable a la vague de prosperite qU'ont fait nal
tre les millions consacres a la construction du barrage hy
dro-electrique de la compagnie Shawinigan Water & Power,
et cette credibilite lui confare un aplomb personnel tout pro
che de l'outrecuidance.
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Alimentant en souS'-marin 1a petite lutte de classe
amorcee en 1935, les organisateurs du maire, tous ouvriers,
ne negligent rien pour vanter les merites de I'administration
Journeault comme la seule qui a enfin manifeste un sincere
devouement a I'endroit des humbles et des petits. Et Jean
Asselin, Ie gerant municipal aux mUltiples personnalites,
qui comprend si bien la mentalite du maire, dit en catimini,
que Ie maire Journeault est un homme imbattable. La lutte
farouche aue lui livrera plus tard, Ie Dr Lucien Ringuet,
confirmera singulierement cette assertion de Jean Asselin.

Depuis sa defaite par Omer Journeault en 1935, I'ex
maire Lamontagne voit son prestige baisser graduellement
au sein de I'organisation liberale locale que des chicanes
intestines ont divisee en deux factions bien distinctes: la
faction Lamontagne et la faction Ringuet. Le dentiste Rin
guet, liberal de longue date, n'a jamais manque de loyaute
envers F. X. Lamontagne qUi tient en main depuis long
temps, comme on Ie sait, Ie controle de I'organisation libe
rale. Mais les deux defaites retentissantes du parti dans
Laviolette aux elections provinciales de 1935 et de 1936
ant passablement effrite son influence et son autorite com
me chef-organisateur. Lucien Ringuet qui represente alors
I'aile nouvelle du parti n'a aucune peine a recueillir la suc
cession de I'ex-maire qUi prefere d'ailleurs accorder plus de
temps et d'attention a son commerce.

Quand je touche aces savoureuses reminiscences de
notre petite histoire politique, ie ne puis qu'etre €ltonne,
avec un certain respect, de ce sentiment sacre qUi animall
nos devanciers et qui les portait a consir€lrer leur apparte
nance a un parti politi que, un peu comme on appartient a
une religion. Pour celui qUi revait d'une carriere politique
au municipal ou au scolaire, il ne sembJait pas exister de
meilleure ecole que de militer activement dans ,'un ou I'au
tre des deux grands partis politiques traditionnels, Ie parti
rouge et Ie parti bleu. II n'est donc pas surprenant que no
tre peuple soit devenu si politiss quand on sait la ferveur
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et la devotion avec lesquelles nos ancelres se donnaient a
la politique. De meme, quand on etudie un tant soit peu
l'histoire de notre milieu, pouvons-nous decouvrir inevila
blement que ceux qUi ont occupe les postes de commande,
dans la vie publique de leur ville, avaient presque tous mili
te activement dans I'une ou I'autre de nos grandes forma
tions politiques.

Nous sommes a I'ete de 1941, presque deux ans apres
I'eclatement de la deuxieme grande guerre mondiale. Omer
Journeault est maire depuis six ans, n'ayant pas eu d'oppo
sition aux elections de 1937 et 1939. Les echevins qUi sie
gent avec lui sont les suivants: Donat Cote, commergant,
Telesphore Cotes, assureur-v;e, Euchariste Lavoie, rentier,
Maxime Picotte, employe de la compagnie Brown, Edmond
Renaud, egalement employe a I'usine Brown et Omer Veil
lette, homme d'affaires.

Le maire a quitte son emploi d'inspecteur de la coloni
sation peu apres la defaile de Maurice Duplessis par les
forces liberales d'Adelard Godbout en 1939. II est mainte
nant employe comme machiniste au barrage hydro-electri
que de la St-Maurice Power Corporation, filiale de Shawini
gan Water & Power. Depuis assez longtemps, les adversai
res d'Omer Journeault fourbissent leurs armes pour Ie de
loger de la mairie et ils choisissent, pour lui faire face a
I'election de jUillet, nul autre que Lucien Ringuet, citoyen
estime, president de la commission scolaire depuis 1933 et
nouvel homme fort du parti liberal.

La campagne electorale demarre vigoureusement et se
poursuit a la meme allure dans les deux camps. Fidele a
son habitude de faire cavalier seul sur les treteaux pUblics,
Omer Journeault est toujours I'unique orateur a ses assem
blees alors que dans Ie camp oppose, on se partage la ta
che a trois ou quatre. Malgre les vertes mercuriales que
lui sert Ie Dr Ringuet, Omer Journeault demeure Ie meme
homme cr€meur et presomptueux. Son assurance et son
aplomb lui conferent une image d'invincibilite. /I a un nou-
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vel atoul dans son jeu puisqu'il peul faire elat d'une ame
lioration sensible des finances municipales renflouees par
la vague de prosperite qui a deferle sur La Tuque depuis
1938. II n'a pas perdu I'habitude de faire fleche de tout
bois, et s'en prend au double-mandat que recherche son
adversaire, president de la commission scolaire, double
mandat dont il met les electeurs en garde comme source de
dangereux conflits d'inten9t. La veille du vote, iJ apparaTt
spectaculairement sur l'estrade, litteralemenl entoure d'une
montagne de paperasse municipale et prononce un dis
cours de trois heures parseme d'insinuations et d'attaques
virulentes contre son adversaire qu'il qualifie de « represen
tant d'une petite clique de politicailleurs ".

De son cote, Lucien Ringuet a exige des orateurs qui
I'accompagnent, de faire une campagne digne et de s'en
tenir strictement aux questions serieuses de la politi que
municipale. Personnellernent, i1 fait a Orner Journeault Ie
calme rep roche d'avoir eM trop genereux dans I'evaluation
du nouveau barrage construit par la Shawinigan Water &
Power, evaluation sensiblernent inferieure a celle inscrite
dans les livres de la commission scolaire. «Comment Ie
maire peul-II expliquer ce geste alors qU'jl intentait naguere
une action legale a son propre conseil qui se refusait d'aug
menter I'evaluation de Brown Corporation?" dernande Ie
Dr Ringuet.

Ce reproche pourtant assez cuisant, accole a d'autres
non moins percutants sur I'intransigeance outree du maire
Journeault, est debite sur un ton trop courtois pour capter
l'opinion pUblique. Et Ie soir de relection, Orner Journeault
reussit a conserver son siege de maire par la faible majo
rite de soixante voix.

Le Dr Lucien Ringuet, qUi vient a peine de nous laisser
pour un monde meilleur, a I'age de quatre-vingt-trois ans,
n'a jamais cesse de soutenir que cette victoire d'Omer
Journeault fut celie de la Shawinigan Water & Power. Quant
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a moi, je prefere m'abstenir de tout commentaire bien que
la these du Dr Ringuet soil fort plausible.

La 9 uerre qui sevit depuis 1939, a ramene la prosperite
et La Tuque bourdonne a nouveau d'une activite febrile. La
ville se remel a vivre inlensement. La population depasse
les 10,000 habitants et elle est a la veil Ie de sortir de la tu
telle gouvernementale ce dont Ie maire Journeault se feli
cite a souhait.

De la lointaine ville d'Arvida ou je travaille depuis quel
ques mois au service de ]'Alcan, j'apprends confidentlelle
ment de mon superieur immediat, A. O. Hawes, que I' Alcan
a decide de construire une usine de lingots d'aluminium a
La Tuque en raison de I'urgent besoin de fournir des avions
de combat aux forces alliees. Pourquoi La Tuque? C'est
qU'elle est la seule qui puisse fournir l'{mergie electrique
necessai re au fonctionnement d' une usi ne de fabrication
d'aluminium. C'est un bienfait inespere du barrage cons
truit en 1938 par la Shawinigan Water & Power. Que ces
grandes entreprises industrielles sont donc gentilles depuis
qu'on a cesse de les designer comme « les monstrueux mo
nopoles sans scrupules, sans coeur et sans entrailles»
qU'elles etaient au temps de la grande depression economi
que des annees '30. FeUx cUlpa! Heureuse faute !

Le maire Journeault annonce fi~rement que les nego
ciations Alcan-Ville relatives a I'installation des services pu
blics, la fourniture de I'eau et I'evaluatlon de la future usine,
se sont deroulees normalement sans marchandage d'aucu
ne part. L'urgence de la situation I'exige.

Nous sommes en janvier 1942 et les 300 cuves de type
Soderberg de la nouvelle usine doivent etre pretes a fondre
Ie precieux metal pas plus tard qu'en dEkembre de la meme
annee. Le projet de dix millions de dollars est execute par
la compagnie Fraser-Brace qui respecte la cedule de cons
truction grace aux priorites dont elle jouit sur tous les fronts
comme constructeur d'une usine de guerre classee « A».
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Mille cinq cents hommes vont travailler presque jour el nuit
pour reussir cet exploit et six cents d'entre eux deviendront
des employes de l'Alcan sur la ligne de production, une fois
la construction terminee.

Transfere a La Tuque comme directeur de la securile
et geranl du bureau d'emploi de la nouvelle usine, j'occupe
officiellement mes nouvelles fonctions Ie 7 decembre 1942
par un froid malin ou Ie mercure est descendu jusqu'a 30c F.
Le gerant de I'usine, L. C. Wellington, Un americain origi
naire des etats du sud, n'en croit pas ses yeux et encore
mains ses oreilles...

A "hotel de ville, Ie maire Journeault conduit toujours
la barque municipale d'une main de fer. Sa fermete In
flexible commence cependant a lui causer des ennuis, et en
quelques occasions, il a maille a partir avec ses collegues
du conseil qui lui reprochent sa trap grande intransigeancE'.
En oUlre, Omer Journeault s'est declare ouvertement parti
san de la nouvelle formation politique du Bloc Populaire
dont Ie chef, dans Ie domaine federal, est Maxime Raymond,
et au provincial, Andre Laurendeau, directeur de la redac
tion au journal Le Devoir. Le bruit court que Ie maire de
sire decrocher la candidature de ce nouveau parti pour Ie
comte de Laviolette dont Ie depute, Ie Dr Edmond Guibord
de Grand'MEne, a succede a Romulus Ducharme, defait a
"election provinciale de 1939.

Cette rumeur met les rouges et les bleus de La Tuque
ados du maire qui se voit serieusement contesle de plu
sieurs coins a la fois. Omer Journeault aime cependant la
bataille et ces remous, de "opinion pUblique, ne Ie tracas
sent .guEne. Sa temerite n'a d'egale que son audace et il
continue de pius belle a mener la barque municipale avec
ta meme main de fer.

L'eleclion municipale de juillet 1943 se deroule sans
trap de difficultes pour lui car son adversaire vieillissant,
I'ex-maire Wenceslas Plante, est Ie seul a se decider a lui
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faire la lutte, une lulte plutot symbolique " pour empecher
une election par acclamation ", comme I'expliquent ses ad
versaires.

Omer Journeault n'a pas aime la fondation d'une deu
xieme fanfare a La Tuque, l'Union Musicale, qUi exerce ses
activites depuis un an sOUSJ la direction de J.-Aubert Mon
grain, professeur de musique a l'Ecole Superieure St-Zephi
rin. II fulmine contre cette initiative qUi risque de causer
de serieux problemes de recrutement a la fanfare offlcielle,
I'Harmonie de La Tuque, dont il a €lte membre comme
cornettiste, durant de nombreuses annees. Carr€lment op
pose a la reconnaissance par Ie conseil de I'Union Musicale
a titre de deuxieme fanfare officiel/e, it combat systemati
quement toute aide financiere a ce jeune corps de musique.
II gagne son point malgre la sympathie de la majorite des
echevins pour la cause de l'Union Musicale, ma;s comme on
Ie verra un peu pius loin, cette bataille des deux fanfares
devait, quelques annees pius tard, faire naitre un serieux
differend entre l'opinUHre Omer Journeault et ses collegues
echevins.

Au printemps de 1944, de persistantes rumeurs d'e[ec
tions provinciales circulent dans la presse quebecoise. A
La Tuque, la candidature possible du maire, sous la bannle
re du Bloc Populaire, se fait jour, et Omer Journeault con
fie a quelques intimes qu'il pourrait bien etre Ie premier
maire a etre elu depute de Laviolette.

Le premier-ministre Adelard Godbout dissout Ie ,parle
ment et convoque I'electorat du Quebec aux urnes pour Ie de
but de I'ete. Trois partis se disputent aprement Ie pouvoir: Ie
Parti Liberal, dirige par Adelard Godbout, l'Union Nationale
de Maurice Duplessis et Ie Bloc Poputaire d'Andre Lauren
deau. Omer Journeault trepigne d'impatience depuis I'emis
sion des brafs d'election et if se tient etroitement en contact
avec "organisation centrale du Bloc Populaire aMontreal afin
d'obtenir I'investiture du parti dans Laviolette. Pendant cette
periode mouvementee, mes fonctions a l'Alcan m'amenent a
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son bureau de I'hotel de ville ou il me re~ojt avec grande
bienveilJance. II sait que mon allegeance politique va a un
autre parli mais cette divergence ne nous empekhe pas de
causer amicalement de politique. II m'assure qU'il a offert
ses services au Bloc Populaire comme candidat a la condi~

tion expresse de ne pas se soumettre aux iormalites oiseu
ses de la traditionnelle convention de comte. Quelques
jours plus tard, Omer Journeault voil en eUet sa candidatu
re officiellement ratifiee par les dirigeants du Bloc populaire
et ce, sans la tenue d'une convention. Notre maire venait
de, prouver, une fois de plus, qU'ij avail horreur des sen
tiers battus.

La campagne electorale d'Omer Journeault dans Lavio
lette nous Ie revele tout-a-iait contraire au politicien fou
gueux, craneur et remuant que S'es luttes municipales nOus
l'avaient montre. La frenesie, la passion et I'enthousiasme
n'y sont plus. /I est devenu un candidat paisible et tendre
qui limite ses propos a une simple offre de services. Omer
Journeault, Ie batailleur, manque de feu et son etoile ne
scintille plus.

Le soir du scrutin, Romulus Ducharme reprend Ie siege
de Laviolette pour l'Union Nationale par une forte majorite
sur son principal advers'aire, Ie liberal Elzear Dallaire, maire
de Grand'Mere qui avail pris la releve du Dr Edmond Gui
bord, rentn§ definitivement sous sa tente, La performance
d'Omer Journeault aux urnes avait ete d'une surprenante
faiblesse. C'est a cette election provinciale que devait com
mencer Ie tres long regne de Maurice Duplessis et de son
gouvernement de l'Union Nationale au timon des aUaires du
Quebec.

Touterois, la defaite amere d'Omer Journeault ne I'avait
pas prive de son sens du spectaculaire car quelques semai
nes plus tard, il demissionnait de son poste de maire, exac
tement seize mois avant la fin de son cinquieme mandaI.

Sa demission tenait-elle au depit qU'il ressentait d'a
voir failli assez lamentablement a la tache comme candidat
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du Bloc POf)ulaire ou etail-elle simplement Ie fail d'un geste'
calcul~ ? Dans la premiere hypothese, j'estime qu'il n'avait
pas a se sentir humilie pour sa defaile vu que son parti·
avait eM generalement rejete, a la grandeur du Qu~bec,

ne reussissant a faire elire de justesse que deux deputes"
son chef, Andre Laurendeau dans Montreal~Laurier et Albert
Lemieux dans Ie comte de Beauharnois. Dans I'autre hypo
these, it est plausible de croire qu'Omer Journeault, fin jou
teur, jaugeant la situation a I'echelon municipal, se faisait·
la reflex ion que dans un proche avenir, une fois les esprits
assagis, il pourrait assez facilement reconqu~rir Ie poste de
maire qu'il aimait particulierement. Sa retraite allait lui don
ner tout Ie temps n~cessaire pour mettre sa strat~gie a point
en vue d'un retour sur la scene municipale.

Le depart d'Omer Journeault de l'hOtei de ville en sep
tembre, entraina evidemment une ~Iection complementaire
au cours de laquelle deux echevins se firent la lutte : Omer
Veillette qui repr~sentait Ie quartier-centre et Thomas Har
vey repr~sentant du quartier num~ro un. Un ancien ~chevin,

Thomas Chiasson, briguait egalement les suffrages. Ce fut
Omer Veillette qui sortit vainqueur de cette tranquille lutte
a trois.

La retraite dans laquelle s'enferma Omer Journeault
fut totale. La solitude qUi I'entoura fut absolue. L'homme
qui n'avait jamais prise les demi-mesures avait opte pour
une abstention complete de toute activite publique. II quitta
meme la ville pour demeurer dans un confortable chalet
qU'il possMait a la Riviere-aux-Rats a vingt milles de La
Tuque. Cette reclusion etait typique de sa personnalile. Tel'
un guerrier blesss qui doit retaire ses forces, Omer JOur
neault decida d'attendre Ie moment propice pour reprendre
Ie combat et bondir sur d'autres proies. C'est en jUillet
1947 qU'i1 choisit de faire une nouvelle entree fracassante
sur la scene municipale en faisant subir la defaite ~ Orner
Veillette qui lui avait succede en 1944.
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Repose, toujours sOr de lui, fort du mandat qu'il vient
de recevoir de j'electorat, il s'attaque sans pitie a la « poli
tique insensee» des octrois municipaux que "administra
tion Veillette a 'instituee et, des la premiere assemblee du con
sail qU'il preside, il somme ses collegues de rescinder la re
solution par laquelle la municipalite a reconnu I'Union Mu
sicale comme deuxieme fanfare officielle. Le conseil refuse
d'obtemperer a son ordre et Omer Journeault remet sa
demission seance tenante. II se represente a I'election con
voquee querques semaines plus tard et il est elu par accla
mation. Point n'est besoin de dire que s'appuyant sur cette
nouvelle victoire, Omer Journeault pourra facilement con
vaincre Ie conseil de se soumettre a sa politique de reduire
radicalement les octrois.

RMlu par acclamation en 1949, Omer Journeault con
tinue jusqu'en 1951 a faire la pluie et Ie beau temps. Mais
ce Bonaparte moderne avait reussi en meme temps a prepa
rer son propre Waterloo puisqu'en 1951, il mordait IIHerale
ment la poussiere a la suite de la lutte impitoyable que lui
Iivrerent les troupes de Joffre Pilon.

Sept ans plus tard, en 1958, il fit un retour a I'hotel de
ville comme echevin du quartier numero trois sous Ie regne
du maire J.-Onesime Dallaire. Le lion etai! cependant de
venu vieux et sa combativlte legendaire avalt fait place a
un sentimentalisme desarmanl.

J'avais croise Ie fer avec Omer Journeault sur les tri
bunes electorales en 1947 et nous nous etions dit, I'un et
"autre, des paroles assez dures. Neanmoins, nous nous
sommes toujours respectes mutuellement. Maintes fois,
Omer Journeault est-il venu a mon bureau, de 1961 a 1967,
pour causer amicalement et me raconter les nombreux
voyages qui I'avaient mene un peu partout a travers Ie mon
de quand il eut pris sa retraile. Peu de temps avant sa mort,
a son retour de France, ou il avait sejourne plusieurs mois
comme invite de lointains cousins Bretons (ou Normands),
II me telephona de son chalet du Lac-a-Beauce, ou il passa
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les dernieres annees de sa vie, pour me demander tres po
liment de bien vouloir consentir a " lui accorder une heure
de mon precieux temps ». Cette entrevue dura presque
deux heures. 1/ me parla du merveilleux voyage qU'il venait
de faire et enchaina sur la politi que municipale, celie que
nous appliquions a I'hotel de ville depuis 1961. Lui, I'hom
me que je viens de depeindre comme intransigeant et in
flexible, me complimenta presqu'a outrance sur ce qU'il ap
pelait « la souplesse et la comprehension» dont je faisais
preuve a. I'hotel de ville. Et iJ m'encouragea tortement a
continuer dans la meme voie.

Omer Journeault devait livrer son dernier combat sur
cette terre en septembre 1967 s'eteignant doucement, dans
sa ville, a l'hOpital St-Joseph, a I'age de 75 ans. Son fils,
Philippe, estime concitoyen dont je m'honore de I'amitis,
etait a ses cotes pour recueiflir son dernier soupir.

Au te'rme d'une vie ou Omer Journeault avait servi la
ville de La Tuque pendant treize ans comme maire, j'emis,
1e 25 septembre 1967, Ie communique suivant :

" Le deces de M. Omer Journeault m'a protonde
ment peine et je suis persuade que la popula
tion d& La Tuque partage unanimement ce senti
ment de regret et de sympathie.

Orner Journeault a joue un role de premier plan
dans ,ihistoire de la ville de La Tuque dont it fut Ie
maire pendant treize ans. C'etait un homme d'une
belle intelligence et d'une ardeur au travail peu or
dinaire. Devenu maire de notre ville en 1935, au
plus creux de la grande depression economique
qui bouleversa Ie monde en 1929, Omer Jour
neault s'est vite impose comme un homme d'ac
tion aux idees nouvelles, avec un devouement in
lassable, a I'endroit de ses concitoyens. Agressif
par nature et temperament, il n'a pas toujours ral
lie I'appui unanime des nombreux coltegues qui
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Amedee Paquin, conducteur-entrafneur du cheval
d'Adelard Tremblay, devant I'hotel Windsor,
en 1948.

Par un froid siberien, La Tuque brDle.
(Hotel Windsor, 1924).



Le Pare Saint- LouIs avant son amenagement,
en 1960, par fa munielpalite.



Monument du Sacre
Coeur ~ I'extremite
nord de la rue
Commercia/e et buste
du cure-fondateur
I'abbe £ug~ne

Corbell.

Le vieux paste d'incendle. I.e vlell HOtel de ville,



Une reunion de pionnlers, 1961,' de g. II d.: Rtial Gravel,
F. X. Lamontagne, Oscar Fontaine, Romulus Ducharme,
Napoleon Dupont, Hidola Duchesne, Dr Lucien Ringuet.

Juin 1969: Ie depuM Romulus Ducharme, Maurice
Bellemare et Oscar Fontaine.



ont siege avec lui au gouvernement municipal. Mais
il n'est que juste de dire que toujours, II s'est battu
vlsiere levee. D'une eloquence vibrante et parfois
foudroyante, il avalt Ie don de captiver son audi
toire et de Ie convaincre. II etayait ses arguments
de chiffres et de statistiques d'une fagon si habile
que ses adversaires en reslaient confondus. Ja
mais hom me public n'aura eu autant et pendant
si longtemps, I'oreille du public.

Personnellement, alors que je faisais mes premie
res armes en politi que munlcipale, j'avais temerai
rement decide de croiser Ie fer sur les tribunes
publiques avec Omer Journeault et j'avoue sans
rancoeur que celui-ci m'avait donne une legon que
je n'ai jamais oubliee.

Omer Journeaull avait des adversaires mais il n'a
vait pas d'ennemis; et je crois sincerement que
tous sans distinction, nous nous inclinerons sur
sa tombe avec respect et amilie.

En mon nom personnel ainsi qU'au nom du con
seil municipal, j'offre a la famille d'Omer Jour
neault mes plus sinceres condoleances en I'assu
rant que toujours la municipalite de La Tuque con
servera de ce disparu un profond souvenir. »

La petite rue Journeault, a deux pas de l'h6pital St
Joseph, rappel Ie a la population de notre ville la memoire
de cet homme unique en son genre, Ie seplieme maire de
La Tuque.
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OMER VEILLETTE
(1944 1947)

De I'audace. encore de I'audace.
rouiours de I'audace.

(Danton)

Le 25 septembre 1944, je suis parmi la maigre foule de
curieux rassemblee en face de I'hotel de ville vers 7:00 hrs
pour connaitre Ie [esultat du scrutin qui s'est deroule ce
jour-Ia en vue d'elire Ie successeur du maire demissionnai
re, Omer Journeault.

La journee a ete grise et froide tout comme [a campa
gne electorale qui vient de se terminer. Les trois candidats
en lice sont Thomas Chiasson, ex-echevin, Thomas Harvey
qui a demiss;onne de son siege echevinal du quartier-un et
Ie diminutif Omer Veillette qUi a egalement resigne sa
fonction d'echevin du quartier-centre.

Les trois candidats apparaissent bientot sur Ie parvis
du vieil hotel de ville accompagnes du greffier municipal
Aldori Dupont. De sa voix la plus solennelle, ce dernier an
nonce Ie resultat du vote. «Mesdames et messieurs, je
proclame monsieur Omer Veillette elu maire de la ville de
La Tuque par une majorite de quarante-huit voix sur son
plus proche adversaire, monsieur Thomas Harvey».

La foute plus respectueuse qu'enthousiaste ecoute les
quelques paroles de remerciement prononcees par Ie nou
veau maire ainsi que les compliments d'usage de ses deux
adversaires defaits puis, elle se disperse en silence. Elle
semble nl de<;fue ni enchantee du resultat du scrutin. Elle
se dit sans doute que I'ere mouvementee et turbulente
qu'elle a connue depuis neuf ans avec Omer Journeault,
est bel et bien revolue.
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Omer Veillette accede a l'importante fonction de maire
fort de I'experience qu'il a acquise deS' choses municipales
comme echevin depuis 1937. Son conseil sera compose
des echevins Roch Courteau, fonctionnaire provincial, Ad
jutor Lamontagne, boulanger, Charles-Borromee Gagne,
Narcisse Morin, Norbert Thibault et Arthur Ruel, tous qua
tre employes a I'usine Brown Corporation. L'ingElnieur Ar
mand Gagnon occupe Ie poste de gerant municipal.

Le nouveau maire n'a pas Ie physique d'un AdoniS'.
Cependant, sa petite stature d'un peu plus de cinq pieds
ne I'incommode aucunement. Les meilleurs onguents sont
dans les petits pots, dit-il. Le succes qU'it a connu comme
homme d'affaireS', lui donne une assurance peu commune.
En effet, iI a su batir, par un travail acharne et incessant, un
commerce florissant. Le petit ouvrier a I'instruction rudi
mentaire qu'il etait en 1919 a son arrivee a La Tuque, tra
vaillant dans la Gour a bois de Brown Corporation pour Ie
maigre salaire de $25. par semaine, a su se hisser au rang
d'un petit industriel prospere possedant une floHe d'une di
zaine de cam ions tous affectes au transport routier.

Omer Veillette se souvient des jours sombres ou, pour
nourrir sa famille de huit enfants, il devait, apres sa jour
nee de neuf ou dix heures a I'usine Brown, se :faire com
men;ant de bois de chauffage qu'il s'etait fait expedier par
des cultivateurs du bas du Gomte. II se souvient des nom
breuses heures qu'il a mises a livrer ce bois corde par cor
de avec une "Waginne » et son cheval qU'il remplacera pius
tard par un vieux cam ion Chevrolet. II raconte avec melan
colie les ditficultes qu'il a connueS' comme vendeur d'auto
mobiles en societe avec son beau-frere, David AUdy, pen
dant les pires annees de la crise economique. II rappe'le les
debuts difficiles de son entreprise de camionnage et les
obstacles qU'il a du surmonter pour obtenir son premier
permis de la Regie Provinciale des Transports, sa faible ins
truction I'obligeant a recourir aux services d'avocats dont
les frais professionnels etaient tres coUteux. Cependant,
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Omer Veillette ne manque jamais de souligner I'aide indis
pensable qu'it a regue de ses quatre fils dans I'edification
de son entrepl ise.

II predit qU'un jour, celle-ci deviendra I'une des pius
importantes compagnies de transport au Quebec. Afea jac
fa est. Le sort en etait jete!

L'acceS'sion d'Omer Veillette a la mairie ne modifie en
rien ses habitudes de vie. line se cantonne pas danS' une
tour d'ivoire. Loin de la, il continue a conduire ses cam ions
et a livrer les marchandises qU'il decha~ge lui-meme chez
leurs destinataires. On Ie voit meme, Ie visage et les mains
noircis, livrer du charbon en vrac et en sac. II n'enleve ses
vetements de travail que pour presider les seances du con
seil, remplir les engagements officiels et recevoir Ie public
a son bureau de I'hotel de ville deux soirs par semaine. La
transition echevin-maire n'a rien change dans SOn compor
tement simple et debonnaire. Une certaine partie de la po
pulation souhaite meme que Ie nouveau maire se montre
pius soigne de sa personne et pius conscient des exigences
de sa charge. Ce souhait ne sera jamais exauce et mon
sieur Ie maire continuera de s'habiller comme iI I'entend.

En janvier 1945, trois mois apras l'Edection d'Omer
Veillette, la population apprend que I'usine Alcan ferme ses
portes. C'est la victoire des troupes alliees en Europe qui
motive cette decision vu que la production du precieux me
tal de I'aluminium est devenue moins urgente en raison de
la defaite de l'Aliemagne.

Je reGois la directive de mes superieurs de l'A1can de
proceder immediatement a la mise a pied definitive de
quelque quatre cents hommes sur les cinq cent cinquante
qui forment la masse ouvrifne de I'usine. II n'est cependant
pas question, pour I'heure, de toucher a I'equipement et a
J'outillage. Tout restera en place jusqu'a nouvel ordre. Un
mois plus tard, Ie bureau-chef de la compagnie me deman
de de me rendre a ['hotel de ville pour fixer la date d'une
rencontre que Ie gerant-general de I'Alcan, A.W. Whitaker,
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veut avoir avec Ie conseil municipal. Gette rencontre a lieu
en avri I 1945 et elle a pou r objet de discuter de I'evaluation
des actifs de la compagnie ~ La Tuque.

J'assiste ~ cette rencontre au cours de laquelle A. W.
Whitaker explique la position de l'Alcan. La cessation des
hostilites en Europe obligera la compagnie it se reconvertir
d'industrie de guerre en ·industrie de paix en plus de recon
querir Ie marcM mondial de I'aluminium. Gette transition
pourra prendre quelque deux ou trois ans et il y a possi
bilite que l'uS'ine de La Tuque pourra alors rouvrir ses por
tes. En raison de telles circonstances, la compagnie de
mande au conseil de redu'ire son evaluation de $4 millions
il. $1 million. En retour, elle s'engage a laisser tout I'ou
tillage et la machinerie en place en plus de quarante hom
mes qui seront affectl3S' ~ I'entretien de cet equipement.
Dans Ie cas contraire, elle sera dans I'obligation de deme
nager cet equipement ailleurs vu que celui-ci est taxable
et effectivement taxe.

Les arguments de Whitaker n'ont pas I'heur de con
vaincre Ie conseil du maire Veillette. On ne semble pas
prendre au serieux la possibilite de voir I'usine videe de
tout son contenu. Sauf Ie gerant municipal, Armand Ga
gnon, personne, parmi les membres du conseil, n'a pu dia
loguer avec Whitaker qui est unilingue et celui-ci quitte
I'hotel de ville sans connaitre la decision du conseil.

Ge n'est que deux ou trois semaines pluS' tard que
"hOtel de ville m'informe que la demande de la compagnie
est refusee. Je fais part de cette decision au bureau-chef
de l'Alcan ~ Montreal sans plus de commentaires. Moins
d'un an pius tard, en 1946, je rec;;ois I'ordre de declen
cher I'operation-demantelement. Gelle-ci durera quatre
mois. En automne de la meme annee, la derniere piece
d'equipement sort de I'usine. L'evaluation des balisses et
terrains de l'Alcan tombe alors il. $700,000.

Dans I'intervalle, en juillet 1945, Omer Veillette a ele
reelu maire par acclamation et assez paradoxalement, di-
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9Ons-le, il entame son nouveau mandat en promettant de
mettre J'accent sur la promotion industrielle .

L'affaire Alcan avait fait passablement de bruit. Plu
sieurs hommes d'affaires dont J. F. Keenan, Charles Cham
poux, L. P. Mongrain, Herve Riberdy, Adelard Tremblay, J.
O. Lejeune et I'avocat Georges Roy avaient fait pression
sur Ie conooil en vue de Ie voir accepter la proposition AI
can. Personnellement, je crois qU'Omer Veillette n'etait pas
hostile a cette proposition et j'en deduis qu'il I'aurait
agreee n'eut ete I'attitude negative de la majorite de ses
collegues du conseil. Son erreur, je crois, fut de ne pas
poursuivre les negociations avec l'Alcan aprE3S la visite de
Whitaker. Errare humanum est!

Depuis 1943, La Tuque possede un comite industriel
qui fonctionne cahin-caha. Au debut de 1947, I'administra
tion Veillette insuffle un regain de vie a cet organisme pre
side par I'avocat Georges Roy en lui votant une subvention
de $1,000. Le comite se met resolument a la tache et lient
des reunions hebdomadal res auxquelles Orner Veillette se
fait un devoir d'assister. Le travail du comite porte fruit. La
compagnie Cosmo Underwear, filiale de la puissante Silk
Knit de Toronto, decide de s'etablir a La Tuque. Elle exige
la construction d'une bAtisse con9ue selon un plan bien
precis. Omer Veillette se fait fort de convaincre Ie conseil
municipal de faire Ie necessaire et en juin 1947, un regle
ment instituant un fonds industriel de $100,000., entre en
vigueur selon les exigences de la loi. Apres de longues et
difficiles negociations relatives aux conditions auxquelles
la compagnie pourra se porter acquereur de la bfltisse
apres sa construction par la municipalite et I'evaluation de
I'equipement qui y sera installe, la construction debute a
I'angle des rues Joffre et Lacroix. Quatre mois plus tard,
environ cent cinquante employes du sexe feminin et une
quinzaine d'hommes travalllent a la production de la nou
velle usine.
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Vers Ie meme temps, la firme Woodhouse de Montreal
loue une partie de l'usine vacante de l'Alcan pour y instal
ler une fabrique de meubles qui emploiera cent cinquante
hommes pendant que notre concitoyen Frank Spain, avec
quatre anciens tricoteurs de la compagnie Kaiser de Sher
brooke, ronde la St-Maurice Knitting Mills qui fabriquera
des bas de nylon. Cette compagnie s'est egalement instal
lee dans Ie complexe Alcan ou se trouvent aujourd'hui les
installations de "Atelier du Meuble sur Ie boulevard Du
charme.

Tout va donc pour Ie mieux au niveau du renouveau
industriel et Omer Veillette se felicite des succes obtenus
par Ie comite que son administration a restructure et rani
me.

L'avocat Georges Roy preconise fortement I'embauche
d'un commissaire industriel a plein temps et cette mesure
vient pres de recevoir la benediction du conseil municipal.
Cependant, Omer Veillette s'apprete a faire face a I'electo
rat et prudemment, il prefere remettre I'etude de ce projet
jusqu'apres I'election qui doit avoir lieu Ie 2 juillet 1947. II
apprehende une lutle contre I'ex-maire Omer Journeault
qui est rentre a La Tuque apres une retraite de tout pres de
deux ans a la Riviere-aux-Rats.

On sail deja qu'Omer Journeault n'eut aucune difficu[
te a reconquerir Ie siege qu'il avait volontairement abandon
ne en 1944 et que son retour a I'hotel de ville modifia de
fond en comble la politi que d'accommodement instauree
par Omer Veillette. Le comite industriel fut dissout et Ie
projet d'engager un commissaire industriel, relegue aux cal
lendes grecques ab irato. L'atmosphere cal me et sereine
qu'avait connue I'hotel de ville depuis 1944 venait de ceder
sa place aux vents impetueux de I'ouragan Journeault, Le
vaisseau municipal allait derechef voguer durant quatre ans
sur une mer houleuse et capricieuse.

Quand on evalue I'oeuvre d'Omer Veillette a l'hOtel de
ville, il faut du meme coup analyser Ie niveau potentiel de
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ses qualites et de ses deficiences. Par nature, Omer Veil
lette etait un bourreau de travail rude et ardu. Plus con
fiant et pius sur de lui au volant d'un lourd camion que der
riere un pupitre d'administrateur pUblic, je crois que I'hotel
de ville constituait pour lui une espece de terrain rebelle ou
il se sentait peu a I'aise. Le crayon, Ie legalisme, les exi
gences protocolaires, la mise vestimentaire soignee, les re
presentations officielles, les discours de circonstances,
I'horripilaient. Pourtant, il etait sincerement anime du de
sir de se devouer au service de ses concitoyens.

Alors que j'etais president de la Chambre de Commer
ce en 1946, je me rendis Ie voir pour lui' annoncer
que nous voulions frapper un grand coup dans Ie cadre des
assises du congrl3S regional des chambres qui devaient se
tenir a La Tuque en septembre. Notre but etait de con
vaincre )e gouvernement provincial de la necessite d'une
route La Tuque-Lac St-Jean. Le minislre de la Voirie, An
tonio Talbot, m'avait assure de sa presence comme confe
rencier au congres. J'exposai au maire Veillette que la ve
nue du ministre Talbot etait susceptible de gonfler passa
blement Ie budget de depenses du congres en ce sens que
nous aurions des frais de reception assez onereux a acquit
ter et que sans I'aide de la municipalile, il nous serait dif
ficile de bien faire les choses. Omer Veillette me regarda
fixement et me dit qU'advenant un refus du conseil, iI ver
serait lui-meme Ie montant de $250. que nous nous propo
sions de demander a la municipalite. II n'eut pas a mettre
la main dans ses goussets, vu que Ie conseil acquies9a avec
empressement a notre demande.

Omer Veillette n'avait ni Ie charisme ni la personnalite
d'un politicien habile et ruse. II allait droit au but sans re
courir aux artifices mielleux et flatleurs. Cette crudite de
langage et d'esprit lui occasionnait souvent des deboires ir
reparables et d'autant pIus exploitables par ceux qui con
testaient son administration. C'est un peu pour cetle raison
d'ailleurs qu'Omer Journeault trouva la partie facile en 1947
quand il reconquit son siege de maire.
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Apres sa defaite, Omer Veillette ne fit aucune tentative
serieuse pour revenir a l'hOlel de ville. II se consacra a son
commerce avec une rare ardeur et Ie fit progresser a pas
de geant. II fit l'acquisition de plusieurs nouvelles uniles
de transport et sa flotte de camlons devlnt si imposante
qU'il fallut penser a construire un nouveau garage-entrepot
plus spacieux et plus moderne. Veillette Transport s'instal
la alors sur Ie Boulevard Ducharme dans I'edifice que I'on
voit encore aujourd'hui a I'entree sud de la ville. Le petit
bout d'homme qui etait parti sans Ie sou du village de Her
vey Jonction en 1920 pour vivre sous Ie ciel de La Tuque,
alait devenu, une trentaine d'annees plus tard, un industriel
important qui faisait sa marque non seulement dans sa ville
mais aussi dans la Mauricie et mame au Quebec.

Ceux qui liront ces Ilgnes pourront peut-elre s'interro
ger sur ce qU'i! advint des trois industries qui s'etaient ins·
tallees a La Tuque avec ta collaboration du comita indus
triel, a savoir Cosmo Underwear, St-Maurice Furniture
(Woodhouse) et St-Maurice Knitting Mills.

La compagnie Cosmo Underwear qui avait ouverl ses
portes en 1948 plia bagages treize ans pI us tard en 1961.
Ses operations a La Tuque avaient ete plus ou moins heu
reuses en raison des difficultes quasi continues qu'elle avail
dO affronter dans I'embauche d'un personnel fort difficile a
recruter et surtout presqu'impossible a conserver. Le presi
dent de la compagnie, A. W. Dumas, declara mame un jour
a un haut-fonctionnaire de I'hotel de ville, peu de temps
avant que son usine ne ferme detinitivement ses portes: «Ies
gens de La Tuque ne semblenl pas trop affames puisqu'ils
refuoont nos offres de travail". Quelques mois pius tard, en
1962, Cosmo Underwear vendit sa bAtisse au gouvernement
provincial qui la convertit en ecole de metiers. C'est la
Commission Scolaire du Haut St-Maurice qui est aujour
d'hui proprietaire de cette baUsse ou elle a groupe ses ser
vices administratifs.
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SI-Maurice Furniture, filiale de la compagnie Wood
house, ne connut guere plus de succes dans ses operations.
Durant les trois annees qu'elle fabriqua des meubles a La
Tuque, elle ne put reussir a rentabiliser sa production et
son president, Sydney Levitt, decida du soir au matin qu'i1
n'y avait rien d'autre a faire que de mettre la clef dans la
porte,

St-Maurice Knitting Mills fit plus long feu. Le docteur
Lucien Ringuet qui s'etait porte acquereur des actions ma
joritaires detenues par Frank Spain, reuS'sit a orienter cette
petite entreprise vers une stabilite qui dura une douzaine
-d'annees. Malheureusement, en 1967, il dut, lui aussi, se
resigner au sort qui frappa durement un nombre considera
ble de petites industries-textiles du Canada et St-Maurice
Knitting Mills tira finalement sa reverence.

Les annees '50 et '60 semblent avoir ete les plus pro
gressives de la compagnie Veillette Transport et cette pros
perite se refleta sur Ie comportement de son fondateur. Une
veritable metamorphose se produisit dans la personnall1e
d'Omer Veillette et sa vie sociale en fut litteralement cham
bardee. Prenant une part active dans plusieurs mouve
ments a caractere public, iI delia Qemereusement les cor
dons de sa bourse pour seconder les initiatives qui, sans
son concours, seraient mortes dans l'oeuf.

C'est ainsi qU'en 1955, il embolla Ie pas avec une gran
-de partie de I'outillage de sa compagnie, pour ouvrir la
route La Tuque-Lac St-Jean via Ie village du Lac Bouchette
conjointement avec un autre citoyen de La Tuque, J.-Augus
te Dubois. Cette route, bien que primitive, permit a une
caravane de quelque cinquante automobiles de franchir la
-distance entre La Tuque et Lac Bouchette en une dizaine
d'heures, par un froid dimanche de fevrier 1955,

Elle permit aussi de renforcer considerablement I'argu
ment de ceux qui tentaient alors de convaincre Ie gouverne
ment Duplessis d'un;r, par voie routiere, les deux importan-
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tes regions de la Mauricie et du Saguenay-Lac St-Jean. Les
travaux d'ebauche qu'on venait d'y faire prouvaient que la
construction d'une route moderne pouvait eire realisee a
un coat raisonnable vu Ie terrain facile et Ie peu d'obstacles
majeurs que I'on rencontrait dans cette region boisee et
peu montagneuse. D'ailleurs, quand Ie ministere de la Voi
rie decida en 1958 de se lancer dans ce projet, c'est Ie
trace du chemin primitif de 1955 qui servit de base li la con
fection des plans.

L'esprit philantropique d'Omer Veillette se manifesta
aussi li I'hotel de ville ou il vi nt, un jour du mois de mars
1967, nous annoncer qu'il contribuerait pour une somme de
$5,000. dans I'achat d'une ambulance que la municipalite
devait effectuer. En 1970, il versa egalement de genereu
ses contributions financieres au club de hockey Les Louos'
de La Tuque qui evoluait dans la Iigue Saguenay-Lac St
Jean et qUI remporta, cette annee-Ia, Ie champion nat inter
mediaire du Canada.

Grand Chevalier du conseil local des Chevaliers de
Colomb de 1962 a 1968, Omer Veillette fut d'une generosite
exceptionnelle a I'endroit de cette societe pour I'aider a
subvenir aux besoins d'entretien de ses vastes salles de la
rue Beckler. Omer Veillette metamorphose avait decide
de vivre au grand soleil, Ie so/eil de sa reussite et de sa
prosperite.

Le 22 mai 1970, alors que je prenais mon petit de
jeuner avant de me rendre li mon bureau de I'hotel de ville,
Ie gerant municipal, Leo Archambault, me telephona pour
m'annoncer la mort d'Omer Veillette survenue pendant la
nuil. II avait 73 ans. Ses cinq fils, Gerard, Lucien, Rene
Jacques, Andre et ses trois filleS', Jeanne (Mme Paul Du
charme), Annette (Mme Camil Gauthier) et Lucienne (Mme
Romeo Girard), lui survivaient.

Omer Veillette meritait bien Ie modeste €lloge que je
tis de lui Ie jour de sa mort, dans Ie communique suivant
que j'emis de mon bureau de I'hotel de ville.
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« Le deces d'Omer Veillette laissera un vide diffi
cile a com bier a La Tuque. Exemple typique du
batisseur intrepide, tenace et infatigable. Omer
Veillette aura bien merite de sa ville, de ses con
citoyens et de sa famille.

L'esprit de determination qui animait cet homme
etait impressi onnant et pa rfois m~me de routant.

Que de fois ai-je eu I'occasion de mesurer cette
volonte et ce desir de reussir 180 ou plusieurs au
raient abandonne ou echoue.

Omer Veillette n'avait pas eu la chance d'acquerir
une formation academique poussee. Adepte de son
travail indomptable et farouchement discipline, Ie
travail etait sa regIe de vie et I'industrie qU'il a
batie a La Tuque est la preuve indiscutable de cet
te grande qualite qUi I'a toujours caracterise.

Echevin, puis maire de sa ville, Omer Veillette a
bien servi ses concitoyens et c'est avec une rare
loyaute qu'jj a oeuvre a I'hotel de ville. II a tou
jours conserve un souvenir imperissable de son
passage au gouvernement municipal et c'est avec
attachemem et affection qu'il en parlait. D'ailleurs,
cet attachement a la chose publique, ne I'a-t-il pas
maintes fois manifeste dans les annees subse
quentes en participant financierement a des acti
vites communautaires importantes patronnees par
la municipalite ?

Je repete que la disparition d'Omer Veillette cau
sera un vide difficile a combler a La Tuque et de
vant cette tombe, c'eS'! avec respect, emotion et
reconnaissance que nous nous inclinons.

Puisse sa memoire rester longtemps vivante chez
ceux qui I'ont connu et son exemple servir d'ins
piration a ceux qUi n'ont pas eu la chance, com
me nous, d'3 Ie cotoyer souvent.
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Un autre de cette vaillante race de batisseurs
vlent de nous quitter. "

L'audace d'Omer Veillette, sa determination de vaincre
les obstacles, sa fermeta dans les decisions qU'il avait pri
ses, sa voionte de reussi r, son ardeur au travail, autant de
facteurs qui ont permis a cet homme au physique menu et
f1uet de connaitre une carri~re aussi active et aussi flo
rissante.

La petite rue qui porte son nom dans Ie quartier Ber
trand, commemore la memoire d'Omer Veillette, homme
d'affaires, Industriel et huitleme maire de La Tuque.
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JOFFRE PILON
(1951 - 1955)

Un livre n'est excusable qU'auranr
qu'll apprend que/que chose.

(Voltaire)

Depuis plusieurs mois, il est assez evident que la pra
chaine ejection municipale va sonner Ie glas politique
d'Omer Journeault. La population en a marre des chicanes
et de la zizanie qui existent au conseil ou la discorde regne
en maitre. On peut, a la rigueur, tolerer certaines sautes
d'humeur du maire, mais de ra aaccepter qU'iJ puisse se ser
vir de la police pour expulser un collegue de la salle des
deliberations, au beau milieu d'une seance pUblique, parce
qu'il a juge ce collegue hors d'ordre, e'en est trop. II faut
un changement a I'hotel de ville, et Ie peuple est pret a
accorder sa confiance a tout candidat qui lui donnera une
certaine garanlie de ponderation et d'equilibre. Le vais
seau municipal avarie par trap de violence et deboite par
trap de querelles steriles, a besoin d'un nouveau chef,

Nous sommes en juin 1951. Lucien Ringuet, qui est
alors president du Club Rotary, re<;oit a sa residence de fa
rue St-Joseph en I'honneur du gouverneur de district de ce
club de service, en visite a La Tuque, Le solei! est radieux
et nous baignons dans ses chauds rayons au milieu de la
verdure chatoyante du parterre mirifique de notre hOte.

L'avocat Georges Roy, nerveux et soucieux, ne tient
pas en place. II consulte sa montre a toutes les minutes et
indique que dans quelques heures, au Cerele paroissial,
une assemblee publique se tiendra pour choisir I'adversaire
d'Omer Journeault. Cette assemblee a ete annoncee dans
toutes les rues de la ville par haut-parleurs Ie midi meme
et selon Georges Roy, I'homme qU'elle choisira sera Ie fu
tur maire de La Tuque.
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II est bien evident que Georges Roy est vivement inte
resse a ce que son nom soit propose a cette assemblee de
candidature, et il s'evertue a trouver, parmi les quelque
trente rotariens presents, I'appui moral qui lUi permettra
de croire a ses chances d'EHre choisi.

Lucien Ringuet, ce vieux routier des lultes politiques,
conseille sechement a Georges Roy de se rendre a I'as
semblee mais de ne rien faire, de son propre chef, pour
mousser sa candidature.

(. Si Ie peuple veut de toi comme candidat, il te Ie tera
savoir par ses applaudissements lors-que tu feras ton entree
dans la salle; si ta reaction de la foule est neutre et froide,
tu n'as aucune chance."

Georges Roy, un peu degu de cette remarque, en fait
tout de meme sa consigne et decide de se rendre au Cer
cle paroissial ou iI ne fera son entree qu'a 8:00 hrs precises
alors qu'une foule d'une couple de cents personnes rem
plit deja la salle. Je veux etre temoin de ce premier episode
de la campagne electorale de 1951 et j'occupe, depuis 7:45
hrs, a I'arriere de la salle, un siege voisin de Roger Mul
ligan, redacteur a l'Echo de La Tuque.

Georges Roy, tel que convenu, fait son entree dans la
salle a 8:00 hrs precises et il se rend, d'un pas assure,
jusqu'aux premieres rangees de chaises pour y prendre
place. Silence de mort. Aucune reaction de la foule.
Georges Roy se rend compte que celle-ci vient de rendre
son verdict et il en paraTt deconfit.

La procedure des mises en nomination s'amorce et
Georges Roy demande la parole au president pour faire
certaines suggestions de nature a simplifier la marche de
I'assemblee. Son intervention tombe a plat et il en est
quitte pour reprendre son siege sans la moindre manifes
tation de la foule. Trente minutes plus tard, Ie president de
I'assemblee annonce que Joffre Pilon, dument mis en no
mination, est Ie choix unanime de I'assembl'ee.
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Joffre Pilon est, depuis quelques mois, gerant du
theatre Empire d'Oscar Fontaine. II a 36 ans et a fait partie
de la police municipale comme constable avant de devenir
gerant de theatre. A son arrivee a La Tuque, une douzaine
d'annees plus tot, il a travaille comme commis a ,'hotel
Royal d'Herve Riberdy. II a belle apparence et manie bien
la parole. II a prepare son discours d'acceptation et [e de
bite avec assurance. Sa prestance plait au public. II parle
abondamment des disputes incessantes qui ont COurs a
J'hOtel de ville et fustige I'intolerance et les sautes d'hu
meur du maire Journeault. Le bateau municipal a besoin
d'un nouveau capitaine et il offre ses services a la popula
tion "pour faire de La Tuque la mecque industrielle qu'elle
se doit d'etre." Pendant plus de trente minutes, iI vend
une marchandise que Ie peuple est foncierement deja dis
pose a accepter: la necessite d'un changement au conseil
municipal.

L'assemblee se termine dans I'euphorie d'un optimisme
debord ant et prometteur. La Tuque se doit de se donner
un nouveau maire. Le jeune candidat quitte Ie cercle pa
roissial avec ses lettres de creance bien en mains. Pen
dant ce temps, Omer Journeault, accule a la defensive,
murit Ie plan de sa campagne seul comme un loup delaisse
dans sa coquette et nouvelle residence du 923 Boulevard
Ducharme.

Les organisateurs de Joffre Pilon ne perdent pas une
minute. lis se mettent resolument a I'oeuvre sous la direc
tion d'Adjutor Fortin. On les voit parcourir la ville pour
solJiciter des fonds electoraux. Tout est accepte : du mo
deste dollar jusqu'au billet pius plantureux. On veut etre
pret a trapper durement des la mise en nomination des
candidats qui doit avoir lieu a ('hotel de ville Ie 26 juin.
Cette mise en nomination est toujours suivie de la tradi
tionnelle assemblee contradictoire, et il taut la bien pre-
parer pour confondre Omer Journeault qui excelle dans de
tel!es circonstances. Rien ne sera donc neglige pour que
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la salle pUblique de l'hotel de ville soil occupee par une
majorite de supporteurs de Joffre Pilon, et quinze minutes
avant que Ie greffier municipal, Aldori Dupont, ne declare
les mises en candidature clos'es, les jeux sont faits: la foule
presente a I'hotel de ville est sympathique a Joffre Filon.

Orner Journeault parlera quinze minutes, Joffre Pilon
quinze minutes egalement apres quoi Omer Journeault re
viendra pour une rl3plique de cinq minutes. Des Ie debut
de son discours, Omer Journeault attaque son jeune ad
versaire de plein fouet en alleguant sa complete ignorance
des problemes munlcipaux. « Que pouvez-vous attendre d'un
homme qui ne connait de I'hotel de ville que Ie poste de
police ou il n'a meme pas reussi a se merlter une promo
tion de sergent? S'il n'avait pas ete assigne de temps a
autre comme pol icier pour assurer Ie service d'ordre a
quelques assemblees du conseil municipal, il n'auralt pro
bablement jamais vu I'interieur de la salle des deliberations
publiques... !" Omer Journeault, fidele a ses habitudes,
relate I'enorme travail qU'il a dO accomplir pour redorer Ie
blason financier de la ville et explique que c'est grace a
ses mesures energiques pour couper les folies depenses,
que la municipalite a pu reconquerir sa stabilite financiere.
Et, comme I'aigle qui ne veut point lacher sa proie, il ac
cuse Joffre Pilon d'etre un jeune aventurier politique c< qUi
est arrive a La Tuque avec un trou dans les culottes iI y a
quelques annees a peine, et qUi a I'audace de vouloir se
hisser, sans avoir encore donne aucune preuve de sa com
petence, it la piUS importante fonction de la ville ... "

Joffre Pilon a bien appris sa le90n et il commence son
discours sur un ton assure et sobre qui lui gagne immedia
tement I'attention et Ie respect de la foule. II se refuse de
vouloir suivre son adversaire c< sur Ie terrain des personna
lites", soulignant que I'heure est plutot aux discussions
serieuses et constructives. S'il entre a I'hotel de ville, la
cooperation avec les autres e!us du peuple sera son mot
d'ordre et il profite de I'occasion pour faire Ie ferme mais
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poli reproche a Omer Journeault « de s'etre servi de I'hotel
de ville pour exercer et assouvir ses rancunes personnelles».
II est vrai qu'iI n'a jamais fait de politi que municipale mais
il ne craindra pas de consulter ses commettants pour mieux
apprendre a diriger la ville dans l'harmonie et la concorde.
II met I'accent sur la necessite d'entreprendre une cam
pagne de promotion industrielle intense et declare que s'il
est elu, « on pourra bientot voir de nouvelles cheminees a
La Tuque "0 Quant au trou dans ses culottes auquel SOn
adversaire vient de faire allusion, Joffre Pilon souleve les
applaudissements de I'assistance en disant: « Messieurs,
c'est justement Ie trou par lequel je vais faire passer mon
sieur Journeault a I'election du 2 juillet prochain 0 0 0 "

Le discours bien fignole de Joffre Pilon lui permet de
remporter la palme de ce debat politique haut la main, et
malgre la replique assez bien etoffee d'un Journeault
quelque peu desar90nne, je sors de I'hotel de ville con
vaincu que les jours du mail'e sortant de charge sont
compteso

La campagne electorale qUi suit I'assemblee de I'appel
nominal se deroule un peu selon Ie meme scenario. Omer
Journeault tient deux assemblees ou il est toujours Ie seul
et unique orateur. II ne crait pas a une campagne de pro
motion industrielle qUi couterait des milliers de dollars aux
contribuables alleguant qu'un timbre-poste de cinq sous
"fait aussi bien I'affaire qu'un voyage a Montreal ou a
I'etranger", et il continue de fustiger son adversaire "qui
n'a rien de serieux a offrir a la population ».

Joffre Pilon tient aussi deux assemblees mais celles
ci sont mieux preparees. Chacune d'elles est precedee
d'une cinquantalne d'automobiles qui defilent bruyamment
dans les principales rues de la ville et qui escortent Ie can
didat jusqu'au parc St-EugEme ou celui-ci expose son pro
gramme en mettant l'emphase sur la vocation industrielle
de la ville et en reiterant sa promesse que peu de temps
apres son election, « de nouvelles cheminees s'implante-
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rant a La Tuque". La foule receptive a cette mirobolante
promesse I'applaudit et lui temoigne un appui qui ne laisse
aucun doute sur I'issue de la campagne.

Le 2 jUillet 1951, Joffre Pilon est en effet elu maire
de La Tuque par plus de quatre cents voix de majorite.
Celle-ci est considerable si I'on considere que la loi des
cites et vi lies, a I'epoque, ne permetlait qU'aux proprie
taires et locataires de voter aux elections municipales.
Avec Joffre Pilon, trois nouveaux echevins font leur entree
a I'hotel de ville: Leger Martel, gerant du magasin de la
Commission des Liqueurs, dans Ie quartier-un, Jos-Nil Gau
dreault, embouteilleur d'eaux gazeuses, dans Ie quartier
deux, et Antonio Bilodeau, maitre-boulanger, dans Ie
quartier-trois. Les autres echevins qui forment Ie conseil
et dont Ie mandat n'est pas expire en raison du systeme
de l'alternance, sont tous trois employes de Brown Corpo
ration: Alfred Bolduc, commis, Gabriel Charland, chimiS'te
et Thomas Lavoie, contremaitre.

Apres son assermentation, Joffre Pilon demarre sur un
bon pied. II regie, avec son conseil, une foule de plaintes
logees par des proprietaires contre Ie nouveau role d'eva
luation. II reitere son engagement de faire regner I'harmo
nie a I'hotel de ville et promet une collaboration sans borne
aux fonctionnaires municipaux. Un climat plus serein s'est
installe au conseil de v.i\le et la population s'en rejouit. Quant
a Orner Journeault, il a encaisse sa dure defaite sans bron
cher evitant d'emettre Ie moindre commentaire.

Le nouveau maire va son chemin a pas feutres. line
veut surtout pas creer I'impression d'un casseur de vitres.
II sent que Ie peuple veut voir renaitre la paix et la concorde
a l'hOtel de ville. Quelques-uns de ses organisateurs, ce
pendant, ne cessent de Ie harceler pour obtenir ce qu'ils
appellent <' leur juste recompense pour services rendus )'.
C'est ainsi que quatre ou cinq mois apres son election, I'on
apprend que Joffre Pilon vient de suspendre Ie contremai
tre des travaux pUblics, Eugene Harvey, qu'il veut rempla-
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cer par Adjutor Fortin. Le chef de police Victor Fortin se
sent aussi menace et la rumeur pUblique designe comme
son successeur, un autre organisateur du maire, Aime La
rouche. La prom pte intervention du conseil remet vite les
choses en place et les vellE~ites des deux aspiranls-fonc
tionnaires s'envolent en fumee. Acta est tabula! La piece
est jouee !

Le geranl municipal Armand Gagnon a maille a partir
avec Ie nouveau maire qU'il a eu com me subalterne dans
la force constabulaire. II m'est alors personnellement don
ne de rencontrer frequemment Armand Gagnon et je sa is
qu'il n'attend que I'occasion de quitter son poste. En oc
tobre 1951, il recoit une offre d'emploi de la ville d'Outre
mont et I'accepte sur-Ie-champ. Presque trois mois s'ecou
leront avant I'engagement de son successeur, I'ingenieur
Fernand Bourassa, dont la carriere, d'ailleurS', ne fera pas
long feu ~ La Tuque puisqu'en septembre 1953, il sera force
de remettre sa demiS'sion.

A 37 ans, les honneurs publics ont parfois Ie curieux
effet de marquer leur homme surtout lorS'que celui-ci est
enclin a une permeabilite facile et receptive. L'election qui
a permis a Joffre Pilon de se hisser au poste de maire en
iuillet 1951, s'est deroulee dans les strictes limites de la
politique municipale. Le nouveau maire est-il un suppor
teur de l'Union Nationale au pouvoir a Quebec depuis 1944,
ou adMre-t-il au parti liberal de Georges-Emile Lapalme?
L'election provinciale de juillet 1952 allait eclaircir ce mys
tere.

La convention pour Ie choix du candidat liberal dans
Laviolette se tient a Grand'Mere a la fin de juin, et Joffre
Pilon sort vainqueur de cette convention. C'est Ie premier
geste officiel qui temoigne de sa foi politique et de nom
breux partisans de l'Union Nationale qUi I'ont supporte lors
de I'election municipale de 1951, en reS'tent ebahis. Aussi
se promettent-ils de lui livrer une lutte sans merci. Le de
pute Romulus Ducharme, conseiller juridique de la muni
cipalite, a Ie maire de la ville comme adversaire.
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La lutte est feroce et impitoyable. Joffre Pilon est ha
bilement seconde par une forte organisation dans Ie bas
du comte, surtout a Grand'Mere.

Le soir de I'election, Romulus Ducharme conserve Ie
comte de justesse grace a la majorite de quelque 900 voix
que lui ont donnae La Tuque et les petits villages eche
lonnes Ie long de la route 19. En raison de I'immense vic
toire remportee par les troupes de Maurice Duplessis a la
grandeur du Quebec, Joffre Pilon considere sa detaite
comme une victoire morale et if se promet bien de se re
prendre dans quatre ans.

La campagne provlnciale a cependant serieusement
gruge son prestige et amenuise son cercle d'amis. "devra
desormais compter sur I'opposition des supporteurs de
I'Union Nationale qU'il a durement attaques durant la cam
pagne. La population sait maintenant a quelle enseigne po
litique loge son maire et, les des etant lances, elle pourra
mieux analyser ses faits et gestes.

A I'automne de 1952, la Compagnie Internationale de
Papier du Canada (CIP) entreprend de vastes operations
de coupes de bois sur ses concessions a quelques milles
de La Tuque et el/e annonce qu'elle flottera ce bois sur Ie
lac Wayagamack, source d'eau potable de la ville. Le con
seil municipal s'oppose energiquement au projet et de
mande au gouvernement provincial d'emettre contre la CIP
une ordonnance d'interdiction. Les pourparlers s'engagent
de part et d'autre et finalement, les negociations aboutis
sent au bureau du premier ministre Duplessis qui consent
a recevoir une delegation municipale pltotee par Ie maire.

Maurice Duplessis sait que son interlocuteur est I'an
cien candidat liberal de Laviolette et II Ie taquine amicale
ment sur son desir C( de sauver de la pollution les truites
rouges du lac Wayagamack ». Duplessis, tout en assurant
fa delegation municipale de sa comprehension, minimise les
dangers que represente Ie projet de la CIP et s'engage
a rencontrer les dirigeants de la compagnie « pour discuter
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de toule cette question en profondeur )'. Quelques semai
nes plus tard, Ie conseil municipal re<;oit une lettre de la
compagnie I'informant qu'elle versera a la municipalite une
somme de $10,000 pour chaque annee pendant laquelle
il y aura flottage de bois sur Ie lac Wayagamack. Le consell
accepte I'offre de la CJP et Ie dossier pollution est classe
illico. Les anti-poll'utionnistes parmi lesquels se lrouvent
quelques bons unionistes chuchotent ironiquement que
Joffre Pilon est devenu Ie complice de Duplessis. D'autres
entonnent en choeur Ie vieux dicton: execrable soif de
I'or!

A toutes fins utiles, dans Ie bUI de parer a tout danger
de pollution de I'eau du lac Wayagamack, la Commission
Municipale de l'Aqueduc decidera de construire une nou
velle prise d'eau a 50 pieds de profondeur et de I'allonger
de 3,775 pieds, au cout de $350,000. - C'est la compagnie
Foundation qUi execute ces importants travaux.

Nous sommes en 1953 et Joffre Pilon partage toujours
son temps entre son emploi de gerant du thMtre Empire
et sa fonction de maire. L'administration qu'il preside a
ressuscite Ie comite industriel aboli par I'administration
Journeault, mais cet organisme n'a pas encore reussi a
doter la ville de nouvelles industries. Des loustlcs parlent
des « cheminees» que Ie maire a promises, pendant que
d'autres font de malicieuses allusions a la distribution abu
sive qU'il fait des fameuses cartes roses reconnues par la
loi de l'Assistance Pub Ii que. Entin, de nombreux contribua
bles font etat d'un malaise grandissant au sein du conseil
relativement aux comptes soumis par Ie maire au nom de
la socIete locale de la St-Vincent de Paul.

Le mandat con fie a Joffre Pilon en 1951 tire a sa fin
et il est fortement rumeur, dans les cercles locaux de la
politique municipale, que Ie maire devra faire face a un
adversai reo

la mise en nomination des candidats qui a lieu a I'ho
tel de ville Ie 25 juin 1953 confirme cette rumeur. J.-Onesi-
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me Dallaire, fonctionnaire provincial au ministere de la Vol
rie, fera la lutte a Joffre Pilon. Onesime Dallaire depasse ~

peine Ie cap de [a cinquantaine et il connait la politique.
Partisan de I'Union Nationale, il voue une grande admira
tion a Maurice Duplessis qu'i1 connait intimement. De sa
propre initiative, il s'est presente au bureau de Duplessis en
meme temps que la delegation municipale, quelques mois
auparavant dans I'affaire du flottage de bois de la CIP, et
malgre la remarque du maire Pilon a I'effet qU'il ne faisait
pas partie de la delegation, Ie premier ministre a repondu
au maire que ses amis etaient 10ujours bienvenus a son
bureau.

La campagne electorale est menee rondement dans
les deux camps. Joffre Pilon vante res bienfaits de son ad
ministration et repond a ceux qui desespEnent de voir de
nouvelles industries s'implanter a La Tuque: «J'ai fait
enormement de travail en silence et Ie jour n'est pas loin
au la population connaitra de tres heureuses nouvelles. ,.

Dans Ie camp Dallaire, Ie candidat concentre ses atta
ques sur ies promesses non remplies de Joffre Pilon et il lui
reproche d'etre entoure par des organisateurs qUi ant I'ap
petit tres aiguise. II s'en prend particulierement a la ma
niere solo avec laquelle Ie maire a administre la loi de l'As
sistance PUblique et condamne la fagon dont il a approu
ve les cornptes de la societe St-Vincent de Paul « comptes
qUi receleraient des abus assez criants ». Faisant un paral
lele entre I'influence qU'iI peut exercer a Quebec, au il ne
compte que des amis, et celie du maire Pilon, ex-candidat
liberal dans Laviolette, Onesime Dallaire se fait fort d'obte
nir pour sa ville ce que son adversaire ne pourra jamais
avoir en raison de son credo politi que.

La lutte extremement corsee se termine Ie 2 juillet par
la victoire de Joffre Pilon qUi defait son adversaire Dallaire
par la faibte majorite de 63 voix. Le maire reelu presidera un
conseil compose des echevins suivants: Antonio Bilodeau,
Alfred Bolduc, Gabriel Charland, Maurice Larouche, Leger
Martel et Norbert Ringuette.
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Joffre Pilon cherche desesperement Ie moyen de ra
cheter sa promesse de faire de La Tuque « une mecque in
dustrielle », II a deja etabli un important contact qu'jl garde
secret et il se consacre entierement a la tache de Ie concre
tiser hors fa connaissance de ses collegues du conse,il et du
plus haut-fonctionnaire municipal, Ie gerant Fernand Bou
rassa, Celui-ci, d'ailleurs, est de moins en moins apprecie
par Ie conseil qui Ie considere inapte a remplir sa fonction
et en septembre 1953, Fernand Bourassa est invite a remet
tre sa demission. II sera remplace, trois mois plus tard, par
nul autre que Ie gerant actuel, Leo A. Archambault.

Le conseil s'interroge toujours longuement chaque fois
qU'il est appele a approuver les comptes soumis par Ie mai
re au nom de la St-Vincent de Paul. Joffre Pilon, inflexible,
repond prosa"iquement qU'il ne peut divulguer Ie detail de
ces comptes en raison du caractere confidentiel de la liste
des beneficiaires. A chacun Ie sien ! Une espece de guerre
sourde s'installe lentement au sein du conseil.

En jUin 1954, apres de courtes negociations, la muni
cipalite se porte acquereur de I'usine vacante de l'Alcan
pour la modi que somme de $30,000. - Cette transaction
deviendra la plaque tournante d'une grande offensive pour
frapper un grand coup dans Ie domaine de la promotion
industrielle. Voici comment les faits se deroulent :

En avril 1954, un professeur d'origine germanique a
l'Universite de Montreal, Charles de Guttenberg, entre en
communication avec Ie maire Joffre Pilon pour lui offrir
ses services en vue de I'aider a convaincre les dirigeants
de la grande acierie allemande Krupp de venir etablir una
succursale a La Tuque. L'acierie Fried-Krupp est ce geant
sur lequel Ie gouvernement du Troisieme Reich allemand a
presque totalement fonde s'on eHort industriel de guerre au
cours du dernier conflit mondial de 1939-1945. Fried
Krupp est desireuse d'etendre ses activites en Amerique du
Nord et il semble que Ie Quebec I'interesse particuliere
ment. Charles de Guttenberg qui, pour les besoins de la
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cause, a re~u ses lettres de creance comme commissaire
industriel de La Tuque, mUltiplie ses demarches tant dans
la ville allemande d'Essen qU'a La Tuque, ou il est re~u tres
confidentiellement par Ie conseil municipal en mai 1954.
Charles de Guttenberg encourage fortement Ie maire et ses
collegues a poser Ie geste officiel qui convaincra les diri
geants de Fried-Krupp d'etablir une filiale a La Tuque dans
I'usine vacante de I' Alcan. Si I' aventure reussit, trois mille
hommes y trouveront un emploi.

Charles de Guttenberg en impose par sa culture et ses
connaissances. Un homme de sa trempe que Ie maire Pi
lon, accompagne de deux collegues, a rencontre a Mont
real, ne peut qU'etre sincere. De plus, quand iI s'es! rendu
a La Tuque pour y rencontrer Ie conseil au complet, il a
cree la meme bonne impression. II a produit des documents
qui justifient Ie consell de croire que ses contacts avec Ie
9rand consortium allemand sont authentiques. Comment
ne pas etre influence par I'enorme possibilite qui s'offre a
la ville?

Au debut d'aoQt 1954, Ie conseil, reuni en assemblee
speciale entouree du pIus strict huis clos, adopte une re
solution acceptant I'invitatlon de Fried-Krupp de S8 rendre a
Essen pour discuter de cet important projet, et Ie 13 aoOt,
{me delegation municipale de cinq personnes, pilotee par Ie
maire et Charles de Guttenberg, se rend en Allemagne pour
y rencontrer les dirigeants de Fried-Krupp.

Les pourparlers, sans lltre posltivement concrets, n'en
sont pas moins empreints d'une certaine cordialite. Les di
rigeants de Krupp enverront a La Tuque, dans quelques
mois, un de leurs ingenieur$ pour evalu.)r, sur place, les
.possibilites de notre ville. Le docteur Erwin Krzywicki, geo
Jogue allemand, est charge de cette mission. Malheureuse
ment, Ie rapport qU'il fera a ses superieurs a son retour en
.Allemagne, ne sera pas favorable.

Le plus grand projet industriel de I'histoire de La Tu
que venai! de connaTtre un dur epilogue.
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A la lumiere des evenemenls qui ont entoure cette
affaire et compte tenu des circonstances qUi prewalaient
alors a La Tuque, je ne suis pas pr{H a jeter la pierre ni a
Joffre Pilon, ni a son conseil quant a leurs faits et gestes.
Je crois sincerement que loute autre ville auralt agi de la
meme fa90n. L'on ne peut blamer "echec du conseil qui
avait pris toutes les mesures de prudence possibles pour
s'assurer de la credibilite de Charles de Guttenberg et de
ses intentions. La seule restriction que je pourrais faire a
I'endroit de celui-ci et par ricochet, a I'endroi! du conseil,
c'est I'absence de toute verification serieuse aupres du gou
vernement federal. /I eut ete assez surprenant en effet, si
les industries Fried-Krupp avaient reellement nourri Ie pro
jet de venir s'etablir au Canada, que Ie ministere federal de
l'lndustrie et du Commerce n'en eut pas ete au courant et
partant, des informations de premiere main auraient pu etre
obtenues d'Ottawa. D'ailleurs, I'ambassadeur canadien en
Allemagne n'aurait certes pas fait figure d'intrus dans les
discussions et les negociations avec Fried-Krupp. Quant a
l'aspect legal de I'affaire, il ne semble y avoir aucune ambi
gu'ite.

En mars 1955, Ie projet Krupp est detinitivement class-e.
Charles de Guttenberg voit encore la possibilite d'interesser
d'autres industriels europeens a s'etablir A La Tuque, mais
ce reve ne se concretisera jamais. Ite missa est!

Durant toute cette histoire, la marmite municipale n'a
pas echappe, pour autant, A subir les transes de l'ebullitlon.
Le probleme de la St-Vincent de Paul s'envenime de jour
en jour. Le conseil refuse obstinement de payer les comp
tes que Ie maire Pilon a approuves. Plusieurs marchands
locaux se plaignent aux echevins de voir leurs creances non
payees, mais ceux-ci sont inflexibles. Que les fournisseur9
se fassent payer par celui qui a commande la marchan
dise.... ! Aime Larouche, grand ami et organisateur du
maire Pilon, est au centre de la controverse.

En mai 1955, a deux mois de "election municipale, I'af
faire de la St-Vincent de Paul prend une ampleur inaccou-
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tumee. JoHre Pilon devra defendre Aime Larouche sur la
place pUblique. Onesime Dallaire, I'adversaire que Joffre
Pilon a defait par I'inconfortable majorite de soixante-trois
voix deux ans pius t6t, fourbit deja ses armes. II sera de
nouveau candidat et attaquera Ie maire de front sur I'af
faire Larouche-St-Vincent de Paul. II y a de la poudre dans
('air et Joffre Pilon est sur la defensive.

La campagne electorale est vive et brutale. Onesime
Dallaire sent qu'il a I'appui populaire et il n'a aucun mena
gement pour son adversaire qUi semble incapable de remon
ter Ie courant. Le 2 jUillet 1955, Joffre Pilon est defait par
la majorite de 397 voix. Vox populi, vox Dei!

II y a deja assez longternps que Joffre Pilon n'est plus
a I'emploi d'Oscar Fontaine comme gerant du cinema Em
pire. Sur Ie bulletin de pres'entation qU'il a signe lors de sa
mise en candidature a I'election qUi vient d'avoir lieu, iI
s'est defini comme courtier, une occupation purement
circonstantielle. Le resultat de I'election provinciale de 1952
lui permet encore de s'accrocher a I'espoir que peut-etre il
pourra a nouveau servir Ie public comme depute de Lavio
lette au parlement de Quebec, et Ie conge qU'il vient de se
voir signifier par la population de La Tuque lui donnera tout
Ie temps necessaire pour preparer sa future campagne pro
vinciale. Georges-Emile Lapalme qui est toujours chef du
parti liberal Ie verrait bien, d'ailleurs, comme candidat dans
Laviolette une seconde fois.

En juillet 1956, I'electorat du Quebec est appele aux
urnes par Maurice Duplessis. Romulus Ducharme, depute
du comte depuis douze ans, nage en pleine euphorie par
ticulierement depuis que La Tuque est reliee a Grand'Mere
par la merveilleus'e route que Maurice Duplessis a lui-meme
inauguree un an plus t6t en lui donnant Ie nom du Boule
vard Ducharme.

Joffre Pilon n'a rien a perdre en tentant derechef de
deloger Romulus Ducharme et il se laisse facilement con
vaincre de lui faire la lutte. Celle-ci, cependant, est nette-

108



ment inegale et au fur et a mesure que la campagne se
deroule, I'on sent que sa cause est desesperee. A la fer·
meture des bureaux de votation, l'Union Nationale est re
portee au pouvoir avec une enorme majorite et Joffre Pilon
mord litteralement la POUSSi€He dans Laviolette ou Romulus
Ducharme conserve son siege par pluS' de 3,500 voix de
majorite. La ville de La Tuque, pour une, a donne 1,800
voix de majorite a I'Union Nationale. Cette defaite sonnera
a tout jamais Ie glas politi que de Joffre Pilon encore dans
la fleur de I'age a 41 ans.

J'ai suivi d'assez pres la carriere publique de Joffre Pi
lon pour en risquer la courte analyse suivante: il m'appa
rait que des douzai nes de su pporteu rs de Joffre Pilon a
I'election municipale de 1951, croyaient qU'jls avaient affai
re a un sympathisant du gouvernement en place, celui de
l'Union Nationale. II va done de soi qU'ils aient retire leur
appui au maire quand celui-ci sollicita un nouveau mandat
en 1953 apreS' qU'il eOt farouchement combattu l'Union Na
tionale comme candidat liberal dans Laviolette en 1952.
L'affaire de la St-Vincent de Paul a laquelle I'un de ses
principaux organisateurs etait directement relie fut, a mon
sens, "autre facteur de la dure rebuffade servie a Joffre
Pilon par la population lors de sa defaite par Onesime Dal
laire. Sa promesse non remplie d'amener de nouvelles in
dustries a La Tuque pesa egalement dans la balance, mais
je ne crois pas que la population lui en eOt tenu rigueur au
point de considerer ce seul motif suffisant pour lui retirer
sa confiance. L'affaire St-Vincent de Paul combinee a sa
campagne electorale contre Ie populaire Romulus Duchar
me fut veritablement la pierre d'achoppement de son echec.

Joffre Pilon est encore un resident de notre ville. II
occupe, depuis 1960, Ie poste de registrateur au bureau
d'enregistrement de La Tuque. C'est ta recompense que Ie
gouvernement liberal de Jean Lesage lui reserva pour les
services qu'il avait rend us au parti lors des deux elections
provinciales de 1952 et 1956.
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J. ONESIME DALLAIRE
(1955 - 1961)

L'adversaJre est un hOtE!
de resprit.

(Albert Schweitzer)

Onesime Dallaire est issu de la race des batisseurs de
notre ville. II a a peine six ans quand son pere, Alexandre
Dallaire, quille Ie village de Ste-Anne-de-Chicoutimi en
1909, pour s'etablir a La Tuque ou son beau-pere, Onesime
Tremblay, a deja d'importants contrats de coupe de bois.
Alexandre Dallaire commencera a travailler dans les chan
liers de son beau-pere, Ie « grand jobber» Tremblay, avant
de devenir IUi-meme, deux ans pius 1ard, entrepreneur to
resHer.

Onesime Dallaire frequente d'abord Ie premier college
des Freres Maristes loge dans une humble construc1ion de
bois ou se trouvent aujourd'hui les deux proprietes de ma
dame Irene Hamel-Maheux aux numeros 782 et 792 Boule
vard Ducharme, pour se diriger ensuite, a !'age de douze
ans, a Trois-RiviElreS ou il s'inscrit au seminaire St-Joseph
pour y faire ses etudes classiques. Bachelier es-arts sept
ans plus lard, il decide de suivre les cours de la Faculte de
Droit de l'Universite de Montreal OU il gradue en 1925.
Grand sportif, il fait partie, tout au long de ses etudes, de
plusieurs equipes de hockey et de baseball 1ant a La Tuque
et Trois-Rlvieres qU'a Montreal. II excelle surtout au ba
seball ou il peut evoluer facilement a toutes les positions.

Une lois admis au Barreau de la province, Onesime
Dallaire ouvre son bureau sur la rue St-Joseph a La Tuque
dans I'edifice Tremblay, en face du presby1ere St-Zephirin.
Son ami d'enfance, J.-Almas Tremblay, vient aussi d'etre
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admis a la pratique du notariat et exerce sa profession dans
un bureau contigu au sien.

L'etude du jeune avocat devient vite tres connue et
frequentee par les nombreux bQcherons victimes d'acci
dents de travail dans les chantiers du Haut St-Maurice. La
loi des accidents de travail n'existe pas encore et ce sont
les societes privees d'assurance qui doivent regler les cas
d'accidents avec les procureurs des accidenles.

Jeune et dynamique, Onesime Dallaire qui, en raison
de son milieu familial, connait comme Ie creux de sa main
les moindres rouages du metier de bQcheron est on ne
peut pius a I'aise lorsqu'il s'agit de negocier les reclama
tions de ses clients avec les compagnieS' d'assurance et
partant, son bureau connait une prosperite inouie. La loi
du gouvernement Taschereau creant une Commission des
Accidents du Travail en 1926, viendra toutefois considera
blement chambarder ce decor de felicite. Cette loi a decre
te que I'employeur devra payer une certaine prime a la nou
velle commission qui, en retour, indemnisera, selon des ba
remes etablis, les victimes d'accidents de travail. C'est, a
toules fins utites, une espece d'interdit contre les bureaux
d'avocats qui se sont jusqu'alors specialises dans les cas
d'accidents de travail et consequemment, la pratique pro
fessionnelle du jeune avocat Dallaire en est lilteralement
perturbee. Quelques mois plus tard, il decide de fermer
son bureau pour se lancer en affaires avec son grand-pEHe,
Onesime Tremblay, el son pere, Alexandre Dallaire, comme
associe dans leur entreprise de contrats forestiers. Celte
decision prise, Onesime Dallaire ne reviendra jamais plus a
la pratique active du droit.

En 1928, la compagnie ontarienne Carpenter-Hixon de
Blind River entre en communication avec Ie « grand jobber»
Onesime Tremblay, pour lui proposer un allechant contrat
de coupe de bois de sciage sur ses limiteS' de Blind River.
Le contrat, exclusivement redige en anglais, est negocie et
signe quelques mois plus tard. C'est decidement Ie pius
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Important contrat que les entrepreneurs Tremblay el Dal
laire auront eu encore a executer. Des pleins chars d'e
quipement et d'outillage de loutes sortes sont diriges vers
Blind River, et des centaines d'hommes lant du Quebec que
de l'Ontario, se mettent a I'ouvrage. Onesime Dallaire est
Ie pivot d'une entreprise colossale qui pourra rap porter
d'enormes benefices si tout fonctionne bien.

Quand, apres deux ans d'operations, On en arrive au
reglement des comptes, la compagnie Carpenter-Hixon se
refuse a payer en invoquanl une clause tres technique et
Ires obscure du contral. La dispute degenere en proces.
Celui-ci a evidemment lieu en Ontario avec tout ce qu'il
peut comporter de difficultes pour la partie demanderesse
Tremblay-Dallaire. Apres de longs et percutants debats,
jugement est finalement rendu en faveur de la compagnie.

Cet echec seCOue fortement la structure financiere de
la societe Tremblay-Dallaire qui a tout mise sur ce contrat.
Onesime Tremblay qui depasse 70 ans et dont la sante est
deja precaire ne s'en remettra jamais. Son gendre, Alexan
dre Dallaire, plus jeune, continuera a contracter pour CIP
mais sur une echelle considerablement reduite. Quant a
Onesime Dallaire, il ouvrira, dans les pires annees de la
crise economique, un bureau d'assurances generales, qU'il
exploitera un peu plus tard en societe avec SOn ami de
toujours, Ie notaire J.-Almas Tremblay, sous la raison socia
Ie de Dallaire & Tremblay. Ce bureau, devenu assez pros
pere, sera vendu vers 1935, a Alfred BrochU, fondateur de
la firme Brochu & Fils qui opere encore aujourd'hui sur la
rue SI-Joseph.

En pOlitique, Onesime Dallaire est de souche conser
vatrice. II a pris part, sur les tribunes pub Iiques, aux cam
pagnes electorales de 1930 au federal, pour les troupes vic
torieuses de I'ancien premier ministre R.-B. Bennett et au
provincial, en 1931, aux cotes du Dr Leovide Francoeur
de St-Tite, porte-etendard du parti conservateur dont Ie
chef est Camillien Houde. En 1935, il joint les rangs
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de l'Action Liberale Nationale fond~e par Paul Gouin et as
pire a la candidature de ce parti dans Laviolette dont Ie
siege est d~tenu par Ie liberal J.-Alphida Crete de Grand'
Mere. La fusion du parti de Paul :Gouin avec Ie parti con
servateur de Maurice Duplessis, peu de temps avant I'elec
tion provinciale de novembre 1935, sous Ie vocable de I'U
nion Nationale, I'exhortera a modifier ses plans et a ceder
Ie paS' a Romulus Ducharme qui devient Ie candidat de la
nouvelle formation politique. Onesime Dallaire accompa
gnera cependant, comme orateur, Romulus Ducharme pen
dant toute la campagne qui se termine par la victoire de
Romulus Ducharme dans Laviolette et par celie des Iiberaux
dans la province. En' 1936, apres la fameuse enquete des
comptes publics declenchee par Maurice Duplessis, Ie peu
pIe est rappele aux urnes et I'Union Nationale rem porte sa
premiere grande victoire. Onesime Dallaire a derechef fait
campagne avec Romulus Ducharme rMlu tres facilement
dans Laviolette. Enfin, Ie jour de gloire est arrive!

Maurice Duplessis, prete serment comme premier mi
nistre Ie 26 aoOt 1936 et des Ie lendemain, iI annonce la
nomination de I'avocat Edouard Asselin de Shawinigan
comme successeur de Charles Lanctot a I'importante fonc
tion d'assistant-procureur general. Edouard Asselin a con
nu Onesime Dallaire au cours des deux campagnes electo
rales de 1935 et1936 et iI s'est lie d'amitie avec lui. Quinze
jours apres son entree en fonction com me assistant-pro
cureur general il demande a Onesime Dallaire d'accepter
un poste d'officier en loi au departement qU'i1 dirige. Ce
poste permettra a Onesime Dallaire de reprendre en quel
que sorte la pratique de sa profession au contact d'emi
nents juristes tels que: Edouard Asselin, Leopold Desilets,
Charles-Edouard Cantin, P. A. Juneau, Paul Frenette, etc.
Apres quelques mois au departement du procureur-general,
il est mute au ministere de la Voirie ou il s'occupe du con
tentieux jusqu'en 1939, ann~e ou Ie gouvernement de Mau
rice Duplessis est renverse par les troupes d'Adelard God
bout.
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T. D. Bouchard est Ie nouveau ministre de la Voirie et
Ie nouvel homme fort du cabinet Godbout. II ne peut tolerer
que son entourage soit constitue par d'autres fonctionnaires
que d'authentiques liberaux. Onesime Dallaire qui ne re
pond evidemment pas a ce critere devra donc disparaitre
et il regoit I'ordre de demenager ses penates a la Commis
sion du Rachat des Rentes Seigneuriales avec une baisse
substantielle de salaire. Le vieux refrain, aux vaincus, les
depouiJIes, est sur toutes les levres de la vieille aile du
parlement de Quebec J

Le gouvernement Godbout se cramponne au pouvoir
jusqu'en 1944. C'est Ie premier gouvernement, depuis qua
rante ans, a se rendre jusqu'au terme de son mandat cons
titutionnel. En juin 1944, Ie peuple remet sa confiance entre
les mains de Maurice Duplessis qui rappel Ie a leurs an
ciens postes les nombreux fonctionnaires que I'administra
tion Godbout avait deplaces ou tout simplement Iimoges.
C'est ainsi qU'Onesime Dallaire revient au ministere de la
Voirie affecte, cette fois, au service de I'expropriation com
me officier special.

Meme s'il est fonctionnaire provincial depuis 1936, One
sime Dallaire n'a jamais voulu renoncer a son titre de Latu
quois pure lalne et comme preuve de son attachement a
sa ville, il n'instal/era jamais sa famille a Quebec ce qui 1'0
blige a faire la navette a toutes les fins de semaine entre
la vieille capitale et La Tuque.

La pofitique fait partie de sa vie par atavisme. Son
grand-pere, Onesime Tremblay, en etai! feru et il a joue,
sur la scene municipale de La Tuque, pendant longtemps,
un role de tout premier plan comme echevin. En outre, One
sime Dallaire a toujours porte un vif interet a la chose mu
nicipale mais plus particulierement depuis 1944, annee au
Ie maire en place, Omer Journeault, a fait la lutte comme
candidat du Bloc Populaire a l'Union Nationale. Les pro
ches amis d'Onesime Dallaire, tels que I'epicier-boucher
Jos Arcand, Ie notaire Almas Tremblay, Ie docteur Max
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Comtois, Edmond-Louis Bouchard, J. A. Leduc el quelques
aulres ardenls supporleurs de I'Union Nationale lentent de
Ie faire mordre a I'appal mais Onesime Dallaire se dil Irop
accapare par son travail au ministere de la Voirie pour re
pondre a leur appel. II attendra donc encore quelque9 an
nees,

Le 3 janvier 1952, une tragedie vient jeter la consterna
tion dans la famille Dallaire et dans la ville de La Tuque.
Richard Dallaire, fils aine d'Onesime Dallaire etudiant de
philosophie au seminaire 5t-Joseph de Trois-Rivieres, est
tue accidentellement alors que la jeep dans laquelle il voya
ge en compagnie de sa jeune amie, Claire Belleau, est
happee par un train a la traverse a niveau de la rue SI-Jo
seph vers 10:00 hrs du matin. La nouvelle fait Ie tour de la
ville comme un trainee de poudre etant donne qU'il ya long
temps que la populalion se plaint aux autorites municipales
du manque de mesure9 securitaires aux diverses Iraverses a
niveau de la ville. II existe egalement dans I'opinion pUbli
que un fort sentiment de reprobation contre Ie Canadien
National qui permet a ses convois de circuler a des vitesses
excessives quand ils traversent la ville. L'enquete du coro
ner qui se tient a I'hotel de ville quelques jours apre9 I'acci
dent, a alerte I'opinion publique et elle se deroule devant
une foule de plus de 200 personnes. Finalement, apres trois
heures de deliberations, l'enquete se termine par un ver
dict fort discute et mal accepte par Ie public, de mort ac
cidentelle.

Onesime Dallaire entamera par la suite des procedu
res judiciaires contre la pUissante compagnie par I'entre
mise de I'avocat Noel Dorion de Quebec; mais apres de
nombreuses motions dilatoires et tres dispendieuses pour
Ie demandeur, lesquelles se prolongent d'ailleurs durant
cinq ans, les procedures sont finalement disconlinuees. Le
Canadien National ne pouvait courir Ie risque d'etre pris
dans un proces OU la preuve aurait pu facilement etre faite
que Ie train implique dans I'accidenl depassait la vitesse
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permise par la loi et c'est evidemment pour cette raison
que ses avocals prirent tous les moyens a leur disposition
pour eviter ce procE~S. Des temoins qui, ~ I'enquete du co
roner Bergeron, avaient donne des versions assez acca
brantes con Ire la puissanle societe, etaient ou decedes ou
introuvables apres cinq ans d'atlente, et I'avocat Dorion
jugea que la preuve de negligence serait quasi impossible
a etablir au cours d'un proces, dont la date, d'ailleurs, n'e
tait pas encore fixee. Dans les circonslances, la bataille
devenant nettement inegale, ne vaudrail-il pas mieux tout
laisser lomber? C'est la suggestion que fait Noel Dorion
a Onesime Dallaire qui n'a d'autre reaction que de refle
chir sur I'adage bien connu: la raison du pius fort est tou
jours la meilleure....

On sait deja que la fonction d'officier special qU'One
sime Dallaire exerce au ministere de la Voirie depuis 1944,
lui permet d'avoir son pied-a-terre a La Tuque et de ce fait,
il peut voir ~ I'exploitation d'une ferme dont il est proprie
taire a La Croche. Ce metier de gentleman-farmer lui procure
de grandes satisfactions puisqu'i1 lui donne I'occasion d'e
tre en contact avec la grande nature qU'il a toujours aimee.
C'est une evasion pour lui de se rendre ~ La Croche pour y
chasser la perdrix et Ie Iievre dans les bois avoisinant sa
terre tout en s'occupant d'un petit contrat de bois qU'il a
negocie avec Brown Corporation.

En 1953, quand il decide de faire Ie saut en politique
municipale el qU'i1 est defail de justesse par JoHre Pilon, il
sait que Ie peuple pourra de nouveau miser sur lui dans
deux ans et il suil de pres tout ce qui se passe a l'hOtel de
ville. L'affaire de la St-Vincent de Paul est toujours d'actua
lite et accapare largement I'opinion publique. Onesime Dal
laire n'aura bientat qu'a canaliser en sa faveur Ie courant
d'impopularite qui grossit de mois en mois contre Ie maire
Pilon et des Ie debut de 1955, il sait qu'jl n'aura qu'a 1aire
acte de candidature ~ la prochaine election de juillet pour
remporter la victoire. Comme on Ie sait deja, c'est avec
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I'imposante majorite de 397 voix que Ie peuple lui contia
Ie mandat de maire Ie 2 jUiliet 1955.

Le conseil que presidera Ie nouveau maire est compo
se des echevins Antonio Bilodeau, Alfred Bolduc, Gabriel
Charland, Thomas Harvey, Maurice Larouche et Norbert
Ringuette. Tous a I'exception de Thomas Harvey ont fait
partie de "administration Pilon et ont dO batailler ferme
au cours des six derniers mois pour vider I'abces de la St
Vincent de Paul et remettre au conseil son droit de regard
sur I'emission des cartes de l'assistance publique. Cette
bataille qui se livrait en sourdine depuis longtemps avait
mine toute harmonie au sein du conseil et on imagine bien
que c'est avec un soupir de soulagement que la population
voyait revivre I'accord et la bonne entente parmi ses man
dataires publics.

L'administration Dallaire se met a la tache immSdiate
ment pour regler I'importante question de I'indigence publi
que et trois semaines plus tard, elle cree un service muni
cipal du bien-etre a la tete duquel elle nomme Leo Lavoie
qui deviendra plus tard chef de police de notre ville. Leo
Lavoie, fils de La Tuque, a une connaissance quasi parfaite
du milieu et il pourra facilement faire la part des choses
quand il s'agira de statuer sur les veritables cas d'indigence.
Le nouveau service sera au-dessus de toutes contingences
politiques et devra repondre a de rigoureux criteres admi
nistratifs sans, pour autant, etre trop rigide; et jusqu'a I'a
vemement des nouvelles politiques sociales promulguees
par Ie gouvernement provincal en 1965, il a rempli un role
extremement utile et salutaire dans Ie rouage des services
municipaux.

A la fin de juillet 1955, La Tuque se prepare a recevoir
de la grande visite. Le premier ministre Maurice Duplessis
viendra proceder a I'inauguration officielle de la route en
tierement refaite de La TuqiJe-Grand'Mere. Onesime Dal~

laire et Romulus Ducharme seront les co-vedettes de cette
manifestation grandiose. Duplessis est parti du pont de
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Grand'Mere vers 11 :00 hrs en ce dimanche ensoleille
de juillet pour se rendre a La Tuque a la tete d'un imposant
cortege d'automobiles dans lesquelles ant pris place plu
sieurs ministres et deputes. Rien n'a ete neglige pour sa
luer Ie passage du chef de I'Union Nationale sur la route
19. Des banderoles et oriflammes installees tout Ie long du
parcours, remercient Maurice Duplessis pour la nouvelle
route et Ie prient de « continuer son oeuvre.» A 5t-Jac
ques-des-Piles, Ie liberal Jean Crete attend Maurice Du
plessis en face de sa luxueuse residence pour lui rendre
hommage et Duplessis, avec une ostentation toute particu
IiEne, echange " avec son ami Jean" des propos enjoues et
flatteurs. Pendant ce temps, a La Tuque, Onesime Dallaire
verifie et s'occupe a parfaire les derniers preparatifs de
I'organisation. A 1:30 hrs, la population est deja groupee
a I'entree de la ville, non loin de I'hopital au la symbolique et
traditionnelle ceremonie de la coupe du ruban doit avoir
lieu. La ville a pris son air de tete et de nombreuses resi
dences arborent de petits drapeaux fleurdelises dans les
rues au Ie premier ministre va bientot parader fanfare en
tete. Le maire Dallaire est visiblement enchante de I'accueil
que la population a reserve au chef du gouvernement et a
2:00 hrs, quand cetul-ci descend de sa decapotable.
flanque de Romulus Ducharme pour donner une solide pOi
gnee de main au premier magistrat de La Tuque, c'est une
veritable ovation de la foule qui Ie salue. Duplessis, Du
charme et Dallaire sont les trois heros d'une fete inoublia
ble. C'est la fete de la reconnaissance d'un petit peuple
qui a patiemment attendu sa route depuis 35 ans.

Maurice Duplessis jubile interieurement et exterieure
ment. II harangue une foule delirante de joie au pare 5t
Fran90is, prend Ie sou per a I'hotel Royal avec une centaine
de convives et quitte La Tuque vers 9:00 hrs, par avian,
apres une courte visite a l'h6pital 5t-Joseph au iI s'est ar
rete pour saluer fa reverende soeur superieure qu'il a connue
il y a deja longtemps a Nicolet.
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Je I'ai accompagne avec Ie maire jusqu'a I'aeroport
et avant de nous quilter, il nous a dit toute sa satisfaction de
voir que La Tuque savait si bien faire les choses. Maurice
Duplessis sentait deja que fa population allait lUi dire un
merci eclatant a I'election provinciale de I'annee suivante
non seulement parce que son gouvernement venait de cons
truire celte route mais aussi parce qu'il avait ratifie, un an
auparavant, la vente des installations industrielles de Brown
Corporation a Canadian International Paper, transaction qui
a fait deferler sur La Tuque une ere de prosperite inouie en
raison de I'installation, au cout de vingt-six millions de dol
lars, de deux nouvelles machines a carton.

A I'hetel de ville, la vie municipale s'est ressentie de
ce regain de prosperite. Le gerant Leo Archambault tra
vaille depuis un an sur un reglement de construction et de
zonage que Ie conseil municipal lui a demande de prepa
rer. Ce reglement, une fois adopte, facilitera I'obtention de
prets de la Societe Centrale d'Hypotheques et de Logement
et permettra a un developpement domiciliaire d'envergure
celui du quartier Bel Air - de prendre forme. II constituera
aussi la base d'un amenagement plus rationnel du territoire
urbain et mettra fin a une espece de laisser-aller quasi ge
neralise dans Ie domaine de la construction et de I'habita
tion. Le reglement de construction et de zonage est sanc
Honne Ie 19 juillet 1955.

Onesime Dallaire vient de se lancer dans une nouvelle
sphere d'actlon. II a fonde une entreprise de construction
d'edifices publics sous fa raison sociale de J.O. Dallaire &
Fils. La nouvelle compagnie execute son premier contrat
pour Ie compte de la commission scolaire en construisant
I'ecole St-Eugene sur la rue St-Zephirin. En avril 1956, Ie
conseil municipal donne son assentiment a I'emission d'un
perm is de construction d'une eglise et d'un presbytere dans
la paroisse Marie-Mediatrice fondee en 1955, et la firme
J. O. Dallaire & Fils se voit accorder cet important contrat
a la suite d'appels d'offres publics. Les travaux de cons-

120



truction marchent rondement et neuf mois plus tard, les fi
de[es de Marie-Mediatrice assistent au premier office reli
gieux celebre par Ie cure J.-Leo Paquin dans leur nouveau
temple. Viennent ensuite deux autres contrals : la construc
tion de l'ecole secondaire Champagnat et la renovation de
I'eglise-mere St-Zephlrin. La Tuque se refait un visage et
Ie nouveau maire y met sa touche, une touche qUi absorbe
la majeure partie de son temps.

En novembre 1955, Ie maire Dallaire esl appele A tran
cher un important debat qui divise Ie conseil. II s'agit d'une
motion pour verser une lndemnite annuelle de $1,500. au
maire et de $600. aux echevins. Trois echevins se pronon
cent en faveur de la motion et trois sonl contre. Comme Ie
veut alors la loi, c'est Ie vote preponderant du maire qui fe
ra pencher la balance. Onesime Dallaire a deja laisse voir
sa recalcitrance A augmenter les emoluments des repre
sentants du peuple mais n'a jamais exprime SOn opinion
definitive. Les regards sont donc tournes vers Ie fauteuil
presidentiel et apres quelques secondes d'altente, c'est un
« contre» f/egmatique qui tombe sechement des levres du
maire. Les echevins qUi se sont prononces en faveur de la
mesure ne se comptent cependant pas pour battus et A
/'occasion d'un bill prive qui sera prochainement presente
par la ville a la legislature provinciale, ils verront leur stra
tegie porter fruit. Voici Ie scenario qUi se joue au Parle
ment de Quebec devant Ie comite des bills prives Ie 10 fe
vrier 1956.

Romulus Ducharme, conseiller juridique de la munici
palite et depute de Laviolette, est Ie president du comite des
bills prives de l'Assemblee Legislative et c'est lui qUi par
raine Ie bill presente par la ville de La Tuque pour ratifier
Ie reglement de zonage adopte en juillet 1955 ainsi que
pour legaliser I'entente par laquelle I'evaluation du barrage
hydro-electrique de la St-Maurice Power Corporation est
haussee de $1,000,000. Le premier ministre Duplessis est
I'ame dirigeante du comite des bills prives et il ne manque
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jamais d'~tre present aux travaux de cet important comite
parlementaire parce qU'il sail toutes les consequences poli
tiques que les decisions qUi y seront prises, auront sur les
nombreux conseils municipaux qui doivent annuellement
defiler devant ce comite parlementaire. Apres I'etude et
I'adoption des articles du bill de La Tuque, Duplessis qui
a ete pressenti par Romulus Ducharme juste avant que ne
debute la seance, s'adresse au maire Dallaire dans ces ter
mes: «Monsieur Ie maire, j'ai entendu dire que dans un
geste d'abnegation fort louable, vous vous etiez oppose
tout recemment a une augmentation de votre salaire et de
celui de vos collegues; votre geste est admirable et je vous
en felicite; cependant, je crois qU'il depasse les normes du
gros bon sens car on ne vit plus a I'ere des temps anciens.
J'ai deja connu dans une certaine ville situee non loin de
Montreal, des administrateurs municipaux qui refusaient
d'etre payes mais qui prenaient les moyens de se payer;
la ville de La Tuque est bien administree et elle se doit
d'lndemniser convenablement son maire et ses echevins;
j'insere donc dans votre bill une clause en vertu de laquelle
Ie maire recevra dorenavant un salaire annuel de $1,500. et
ses echevins $600... Fiat vo/un/as tua! Que votre volonte
soit faite! Le conseil municipal de La Tuque se soumettra
allegrement a cette docile directive gouvernementale....

Maurice Duplessis, avec son flair politique inne, sa
ruse habituelle, venait de regier, dans un tournemain, une
question tres delicate et se gagner fort probablement I'ap
pui politique de tout un conseil municipal pour I'election
provinciale qui allait avoir lieu dans six mois.

La compagnie CIP qui a decide d'intensifier ses ope
rations forestieres du Haut St-Maurice en vue d'alimenter en
bois I'usine Brown qu'elle vient d'acquerir, approche Ie con
seil municipal pour acheter Ie complexe Alcan que la mu
nicipalite a acquis en 1954, Si Ie conseil accede a sa de
mande, elle demenagera a La Tuque toutes les installations
de sa division forestiere de la region St-Maurice - ce qui

122



signifie la creation d'environ cent cinquante nouveaux em
plois et I'etablissement d'une cinquantaine de nouvelles fa
milies dans la ville -. La proposition de CIP est allechante
et elle rec;:oit vite I'approbatlon du conseil. En mai 1956, la
transaction est baclee pour la somme de $40,000.

L'economie de La Tuque s'est fortement ressentie de
la transaction Brown-CIP et c'est un veritable vent d'eupho
rie et d'optimisme qui secoue la ville. L'administration mu
nicipale fait preuve, elle aussi, d'une vigueur inaccoutumee
et elle presse Ie gouvernement federal de passer aux actes
relativement a son projet, vieux de deux ans, de rem placer,
par une nouvelle construction, Ie vieil edifice qui loge Ie
bureau de poste et fe service des douanes au coin nord-est
des rues St-Joseph et St-Antoine. Les tergiversations et
atermoiements sur Ie site du nouvel edifice ont assez dure
et les organismes pUblics locaux qui se chamaillent pour
que la nouvelle bfltisse S'elEWe pluto! a I'ouest qU'a I'est du
chemin de fer, doivent etre mis a la raison par Ie choix
arbitraire et defini!if du gouvernement lui-meme. Le ferme
appel de l'h6tel de ville est finalement entendu et la de
cision est prise de batir I'edifice moderne que nous voyons
aujourd'hui sur la rue St-Joseph a I'est de la voie ferree du
Canadien National.

Le budget adopte par I'administration Dallaire pour
I'annee fiscale 1956-57 est de I'ordre de $516,000. et it re
flete I'excellente sante financiere de la municipalite. Le
conseil travaille dans l'unite et il se felicite de I'excellente
collaboration du gerant Leo Archambault qui demontre des
qualites d'aministrateur hors pair. Les recommandations
du gerant sont d'ailleurs non seulement appliquees presqu'a
la lettre mais recherchees dans une large mesure. Depuis
un an et demi qu'il est en fonction, il a reorganise les ser
vices municipaux, leur a insuffle une nouvelle vigueur admi
nistrative et fait montre d'un dynamisme exceptionnel. Tra
vailleur acharne qui ne compte pas ses heures, Leo Archam
bault est I'epine dorsale du renouveau de vie qui s'est im-
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plante a l'hOtel de ville. Le dernier exercice financier de la
municipallte s'est termine avec un surplus et Ie bUdget que
Ie conseil vient d'adopter prevoit un nouvel excedent finan
cier. Leo Archambault commence un regne dont les reper
cussions administratives seront remarquees non seulement
a La Tuque et en Mauricle, mais a la grandeur du Quebec.

Le dernier bill que la municipalite a present€! a Quebec
contenait une demande a l'eHet que Ie mandat des mem
bres du conseil de La Tuque soit porte de deux a trois ans.
Maurice Duplessis n'a pas acquiesce a cette requete parce
qu'il songe a amender la loi des cites et villes pour etendre
cette mesure a tout Ie Quebec. C'est, en fait, ce qUi se
produit en 1957 et en consequence, I'election a la mairie
de La Tuque qui devait se tenir cette annee-Ia est reportee
en juillet 1958. On entrait donc dans I'~re des mandats de
trois ans.

En janvier 1957, I'administration Dallaire est mise en
face d'un probleme d'envergure par suite de plaintes mas
sives de la population qUi veut obtenir une meilleure qua
lite de reception des programmes televises via un systeme
communautaire par cable pour I'installation duquel chaque
abonne a dO debourser la somme de $125. A.-N. Farmer,
g{Hant de l'entreprise qui a obtenu de I'adminislralion Pilon,
en 1955, la franchise pour I'operation du systeme commu
nautaire en question se defile habilement a ses responsa
bilites et Ie conseil decide de recourir aux services de l'in
genieur Jacques Laurence, professeur de genie electrique a
l'Universite de Montreal, pour faire enquete. Le 24 mai 1957,
I'ingenieur Laurence S'Oumet au conseil un rapport dans le
quel il ne porte aucun blame direct contre la compagnie de
A.-N. Farmer. Plus tard, celui-ci cedera ses interE~ts a un
ingenieur de Drummondville du nom de Gerard Malo avec
lequel j'aurai personnellement maille a partir, apres mon
eleclion comme maire en juillet 1961) quand Ie conseil de
cidera de regler. une fois pour toutes, cet epineux probleme
de la television par cable a La Tuque.
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Le 10 mai 1957, Ie conseil municipal adopte un bud
get qui se chiHre a $566,650. G'est un autre budget qui res-
pire I'optimisme et la confiance. En meme temps, on ho
mologue un role d'evaluation qui majore de 75% tous les
biens-fonds de la ville. Gette hausse s'equilibre cependant
par la reduction de $1.75 a $1.00, par cent dollars d'evalua
tion du taux de la taxe fonciere - ce qui, en definitive, n'en
gendre aucune nouvelle charge financiere pour Ie contri
buable. Gette mesure a Ie grand avantage administratif
d'ajuster, selon des normes plus equitables, I'evaluation
fonciere qui jusqu'alors ne represenlail qU'environ 30% de
'a valeur reelle des proprietes.

En accedant au poste de maire en 1955, Onesime Dal
laire a herite d'une succession peu reluisante au plan de
I'administration de la loi de I'assistance publique. Le gou
vernement provincial a soumis a la municipalite un compte
de $36,200. representant la part que la ville doit assumer
pour les frais hospitaliers et medicaux payes par Quebec
en faveur des indigents, sous I'administration Pilon. Le
maire a informe Ie conseil qu'il tentera deS' demarches pour
que Ie gouvernement efface cette creance et en juin 1958,
il eS'l heureux d'annoncer que ses negociations avec Ie
gouvernement ont porte fruit. II ne reste au conseil qu'a
exprimer ses plus sinceres remerciements aux deux prota
gonis1es de ce geste de generosite: Ie maire el Ie gouver
nement. La radiation de cette dette ne nuira cerles pas
au maire Dallaire qui doit solliciter un renouvellement de
mandat dans quelques semaines et effectivement, Ie 2 juillet
1958, il est reelu par acclamation pour un nouveau terme
de trois ans. Le conseil qu'il presidera sera compose des
echevins suivants: Antonio Bilodeau, Alfred Bolduc. Tho
mas Harvey, I'ex-maire Omer Journeault, Maurice Larou
che et Roland Villeneuve.

Depuis I'avenement au pouvoir du gouvernement Die
fenbaker a Ottawa, les villes peuvent beneficier largement
de la loi dite des travaux d'hiver pour pallier Ie chomage
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saisonnier. La Tuque fait une demande des la mise en vi
gueur de cette loi et elle amorce un programme de travaux
publics qu'elle poursuivra sans interruption jusqu'en 1968
annee ou Ie gouvernement Trudeau met fin a cette politique
anti-ch6mage. L'administration Dallaire, au cours de I'an
nee fiscale 1957-58, profitera de I'aide tederale pour ame
liorer les reseaux d'egouts et d'aqueduc des rues Tessier,
Caron, Beaumont et Boulevard Ducharme. En outre, elle se
servira de cette meme loi pour commencer les importants
travaux d'amenagement et d'embellissement du lac St
Louis. C'est aussi au cours de cette meme annee que no
tre ville fut dotee de ses premiers feux de circulation aux
intersections des rues St-Franyois-Commerciale et St-Jo
seph-Bostonnais.

Le gerant municipal travaille depuis quelques mois sur
un projet de centre recreatif qui pourrait ~tre construit sur
la rue St-Eugene ou s'eleve aujourd'huj I'ediflce de la bi
bliotheque municipale. C'est un projet dont Ie coat est
estime a $160,000. Le conseil est favorable a cette realisa
tion et il I'endosse officiellement par I'adoption d'un regle
ment d'emprunt qUi sera soumis aux electeurs-proprietaires,
par vole de referendum, les 28 et 29 janvier 1959.

Cependant, un groupe imposant de contribuables se
montre reticent au projet et manifeste son intention de Ie
combattre ouvertement. Plusieurs raisons sont invoquees
dans la propagande de bouche a oreille qUi s'intensifie de
jour en jour: possibilite de hausse de taxe, elephant blanc
qU'i1 faudra faire vivre a coup de milliers de piastres, reali
sation de luxe dont la necessite n'est pas prouvee, projet
qui tient d'une megalomanie maladive et pernicieuse, etc,
etc. Une semaine avant la tenue du ret8rendum, une veri
table guerilla est declenchee par les opposants. Pages
d'annonces dans les journaux, campagne de slogans a la
radio, rencontres avec divers groupements publics tout y
passe. La population a I'impression de vivre les moments
les plus excitants d'une campagne electorale ou I'adversai
re a abattre semble etre un monstre. La propagande a
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chauffe I'opinion publique a blanc et c'es1 par centaines
que les electeurs-proprie1aires envahissent Ie seul bureau
de votalion qui a ete installe au troisieme etage de I'hotel
de ville, pour rendre leur verdict. Au depouillement du
scrutin, c'em par une majorite ecrasante en nombre et en
valeur que la~ population a rejete Ie projet.

Je ne saurais mieux analyser Ie resultat de ce vote
qU'en rapportant integralement ce qu'ecrivait Ie 4 mai 1959
Ie gerant Leo Archambault dans son rapport annuel de I'an
nee fiscale 1958-59;

« Le projet de construction d'un centre de loisirs
etait la legitime consequence de I'etude d'une rea
lisation de caractere social que les autorites ont
juge necessaire pour les recreations de nos jeu
nes, la tranquillite de nos foyers et Ie besoin de
maintenir un moral public sain et progressif.
Le resultat du r8terendum prouve sans equivoque
que les electeurs-proprietaires ont rejete ce qU'lIs
consideraient un projet trop hatH et cela, tres pro
bablement parce que l'on n'a pas suffisamment de
montre I'urgence et la necessite de s'occuper des
jeunes et que peut-etre, les avantages veritables
et immediats du centre propose n'ont pas ete
suffisamment etablis. D'ailleurs, la presentation
financiere du projet a ete jugee tres audacieuse et il
en a resulte une opinion generale que I'organisa
tion et les operations de I'entreprise entraineraient
des responsabilites fisc ales onereuses.
Qu'il soit permis d'esperer que cette inopportune
interpretation des faits pourra etre corrigee sur
une periode de temps, pour Ie plus grand bien de
nos jeunes et de nos families. Nous croyons sin
cerement cependant qu'il faudra alors modifier
certaines modalites en consequence des exage
rations avec lesquelles on a discute du projet. "

En ecrivant ces !ignes, Ie gerant municipal exprimait
iI des sentiments personnels ou ceux du conseil ? Dans un

127



premier temps, il semble donner raison a ceux qui cons i
deraient Ie projet trop hatif, admet que son urgence n'a pas
ete demontree et it avoue implicitement que les avantages
d'une telle realisation n'ont pas ete suffisamment etablis
alors que dans un second temps, il parle de modifier cer
taines modalites qui auraient pour effet de pallier « les
exagerations avec lesquelles on a discute du projet )'. Or,
dans un cas comme dans I'autre, je crois que Ie conseil
voyait Ie r€lsultat du referendum comme une dure rebuffade
puisque dans une certaine mesure, la question de confiance
avait virtuel/ement €lte posee par Ie biais de declarations
publiques verbales et ecrites insistantes et partant, force
nous est de dire que Ie maire Dallaire qui avait personnel
lement pris fait et cause en faveur du projet, sortait de cette
aventure quelque peu eel ope.

L'ardeur de I'administration municipale ne diminuera
pas pour autant. Le projet d'amenagement du quartier Bel
Air, commence en 1955, progresse a vue d'oeil et a la fin
de 1959, cent trente-t rois maisons y ont dej a ete construi tes.
De meme en va-t-il pour Ie projet d'embellissement du lac
St-Louis pour lequel la municipalite regoit I'aide des gou
vernemenls superieurs en vertu de la loi des travaux d'hi
ver. Quand on lit Ie passage suivant contenu dans une bro
chure publiee en 1959, il est assez evident que "adminis
tration Dallaire est fiere de la contribution qu'elle a appor
tee au developpement rapide du quartier Bel-Air:

" Le quartier Bel-Air est I'oeuvre du civisme de ci
toyens avises, desireux de creer pour I'avenir, et
de contribuer des aujourd'hui, au progres et a
"embellissement de leur communaute.
Sa realisation est I'heureuse consequence de I'ap
plication de reglementations concernant la cons
truction et I'urbanisme de la ville de La Tuque.
Le rapide amenagement des services municipaux
et Ie complet parachevement des voies pUbliques,
sans aucune obligation additionnelle aux contri
buables, est un eloquent temoignage que les af-
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L'Hopital Saint-Joseph, construit en 1960.

Le Colisee municipal de La Tuque, construit en 1962.
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Centre Social Municipal de La Tuque,
construit en 1973.



Le nouveau garage municipal, Chemin du Colisee .
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Camion-Incendie ultra moderne
acquis par la municlpaJite en 1976.



L'H6tel de Vil/e de La Tuque,
renove en 1965.

Le Bureau Tourist/que
situe a J'entree sud de La Tuque.



faires publiques sont habiJement dirigees par un
conseil de ville soucieux de ses responsabilites. »

Malgre ces realisations importantes et la prosperite in-
discutable qui regne a La Tuque, malgre aussi I'accroisse
ment des revenus municipaux grace a de nouvelles enten
tes de taxes negociees avec Canadian International Paper
et St-Maurice Power Corporation respectivement, iI est dif
ficile, deux ans apres sa reelection en 1958, de jauger
exactement la popularite d'Onesime Dallaire. II traine tou
jours sur ses pas, les traces de la defaite morale qu'il a
subie dans I'affaire du centre recreatif et on lui reproche,
dans les milieux administratifs scolaires, son manque de
collaboration reJativement a la recente entente que l'hOtel
de ville vlent de signer pour l'evaluation des proprietes de
la St-Maurice Power. La commission scolaire, presidee par
Raymond Arseneault, soutient mordicus que cette entente
fait perdre au tresor scolaire quelque $32,000. annuelle
ment et elle blame sEwerement Ie conseil municipal de ne
pas l'avoir consultee avant ses negociations avec la com
pagnie. La controverse fait d'autant plus de bruit que Ie
commissaire Gilles Guimont, dans une declaration pUblique
fracassante, remet sa demission en guise de protestation.
Affrontement d'envergure, chicane de juridiction ou chacu
ne des parties est mise en cause et ou les torts peuvent
difficilement etre departages. II n'en reste pas moins que
ce debat pUblic laissera sa marque et qu'il constituera,
pour Ie maire Dallaire, une pierre encombrante dans son
jardin.

La flamme sacree qui a anime Ie maire durant la qua
si totalite de son premier mandat de 1955-58, s'est amenui
see considerablement depuis quelque temps en raison des
longues heures de travail qU'il doit consacrer aux impor
tants chantiers de construction de Dallaire & Fils. Depuis
1959, il n'a piUS d'heures reguliEnes de bureau a I'hotel de
ville et ce n'est que sporadiquement qU'i1 s'y rend pour re
cevoir ceux qUi ont des probl~mes a lui soumettre. La plu
part du temps, ce sont les fonctionnaires municipaux qUi
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doivent recevoi r les demandes ou les doleances des contr"l
buables; et souvent, les reponses techniquement trap rigou
reuses et par trop administratives qU'on leur donne, sont
denuees de toute souplesse. Comme Clemenceau qui di
sait que la guerre est un probleme trop serieux pour etre
n3gle par les militaires, je crois que la politique est une
chose trop compliquee pour etre traitee par des tonction
naires, et Ie contribuable, un interlocuteur trop fragile pour
etre manipule par des officiers publics. Le peuple doit etre
l'objet constant d'une consideration partlculiere, d'un me
nagement amical et d'une comprehension bienveillante, et
c'est souvent au til d'un dialogue complaisant que Ie man
dataire pUblic trouvera une solution a ses problemes. Dans
J'echelle de la hierarchie gouvernementale, dans toute ad
ministration publique, logiquement structuree, la bureaucra
tie ne do;t jamais se substituer a la democratie, c'est-a.-dire
a ceux qui ont legalement et constitutionnellement ret;(u Ie
pouvoir du peuple. Et lorsque cette regie est violee, c'est
Ie bon sens meme qui I'est. II serait evidemment malsain de
nier aux tonctionnaires Ie droit fondamental qu'ils ont de re
pondre au public dans Ie cours normal de leurs respons'a
bilites, mais encore et toujours, doivent-ils Ie faire unique
ment dans I'esprit de servi r. Le peuple, ce bon enfant, de
mande d'etre comble. C'est naturel. II se montrera cepen
dant d'une moderation exemplaire si ceux qU'il a e[us sa
vent communiquer avec lui en se montrant accessibles et
ouverts au dialogue. La tour d'ivoire est chose du passe.
L'homme pUblic se doit d'etre disponible en tout temps et
remplir son role d'interlocuteur valable et comprehensif
de ceux qUi lui ont confie son mandat.

Onesime Dallaire est radical en politique et il n'est
pas homme a mettre de I'eau dans son vin. Maurice Du
plessis est toujours son idole et meme s'i1 est maire, il
n'est pas pret a faire sa genuflexion devant Jean Lesage,
successeur de Georges-Emile Lapalme a la tete du parU
liberal. De fait, Jean Lesage entreprend, en 1958, une
tournee de la province qui I'amene a La Tuque et les Iibe-
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raux locaux demandent au conseil municipal de Ie recevoir
officiellement a l'hOtel de ville. Le conseil se rend a cette
legitime demande mais Ie maire n'assiste pas a la recep
tion. Les liberaux, mortifies, se promeltent bien de lui faire
payer cette indelicatesse a leur chef a la premiere occasion.
lis auront raison de dire qu'un maire, dans I'exercice de
ses fonctions officielles, a Ie devoir de faire abstraction de
ses opinions politiques. C'est une regie protocolaire invio
lable.

Au debut de septembre 1959, Maurice Duplessis rend
Ie dernier soupir a Shefferville et Paul Sauve lui succede
comme premier ministre. La mort de Duplessis privera La
Tuque d'un ami sur lequel Ie maire et son conseil pouvaient
toujours compter. Le fondateur de I'Union Nationale avait
une predilection particuliere pour La Tuque qU'it appelalt
affectueusement "Ia petite derniere de la famille mauri
cienne », et nombreuses furent les occasions ou Ie maire
Dallaire et Romulus Ducharme purent faire beneficier La
Tuque de son assistance personnelle. Quand on songe, par
exemple, a Ja route La Tuque-Grand'MEne, a la decision
qu'il avait prise, quelques mois avant sa mort, de doter no
treville de l'hOpital moderne qu' elle a aujourd'hui,a la remise
a la ville de la creance de $36,000. qu'elle avait contractee
dans I'application de la loi de I'assistance pUblique, au
r61e preponderant qU'il avait assume dans la transaction
Brown Corporation-Canadian International Paper, a sa deci
sion de verser un loyer annuel a la municipalite pour I'uti
Iisation, par Ie gouvernement, des locaux servant a I'admi
nistration de la justice, a sa sollicitude chaque fois que la
ville se presenta devant Ie comite des bills prives de la
legislature pour I'obtention de nouveaux pouvoirs, a la ra
tification d'ententes de taxes negociees avec les compa
gnies C.I.P. et St-Maurice Power, a I'amorce des grands
travaux de voirie de la route La Tuque-Lac St-Jean, I'on
comprendra que la combinaison des trois « D» (Duplessis,
Ducharme, Dallaire) venait de perdre son element principal,
son element de base et de puissance.
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Le samedi, 30 avril 1960, La Tuque souligne avec un
faste exceptionnel les cinquante annees de pratique du
droit de Romulus Ducharme, depute de Laviolette depuis
1944. Plus de cinq cents invites se reunissent a I'Mtel
Royal pour assister a un banquet preside conjointement
par Ie maire Onesime Dallaire et Ie premier ministre Anto
nio Barrette qUi a pris la rei eve de Paul Sauve, decede Ie
2 janvier 1960. Plusleurs ceremonies speciales dont I'inau
guration officielle des travaux de construction de l'h6pital
St-Joseph par Ie ministre de la Sante, Ie docteur Arthur
Leclerc, ainsi qu'une reception grandiose offerte par la
compagnie C.I.P., ont precede, dans I'apres-midi, ces aga
pes memorableS', et dans I'allocution qu'jl a prononcee au
banquet, Onesime Dallaire n'a pas rate I'occasion de vanter
les nombreux merites du gouvernement de "Union Natio
nale de meme que les immenses bienfaits qu'il a fait pleu
voir, depuis tant d'annees, sur La Tuque. La ferveur politi
que du maire venait, une fois de plus, de se manifester de
vant de nombreuses gorges chaudes liberales dont Ie par
don, n'etait plus possible; et meme si la derniere annee du
mandat d'Onesime Dallaire allait etre marquee par les mer
veilleux travaux d'embellissement du lac St-Louis ainsi
que par les grandioses celebrations du cinquantenaire de la
ville, I'inevitable devait se produire. Et c'est ainsi que Ie 3
juillet 1961, une nouvelle equipe faisait son entree a l'hOtel
de ville.

Onesime Dallaire est toujours un honorable citoyen de
La Tuque. II est encore florissant de sante intellectuelle
et physique. Fonctionnaire municipal attache a I'aeroport,
il continue de manifester Ie meme devouement inlassable
envers sa ville. Veritable bible de la petite histoire, iI aime
raconter ses souvenirs et son langage pittoresque a la sa
veur gauloise, en fait un causeur recherche et affable.

A cet ami de toujours ainsi qU'a son epouse, ma soeur
J:::anne, je dis: Ad multos et fortissimos annos !
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JUSQU'A MOl

DEPUIS 1961

Quand on parle des aulres, il lau,
dire louie la verite. Quand on parle
de soi, if laut aller plus loin, il faul
la depasser.

(Citation personnelle)

Le 4 juillet 1961, a 10:00 hrs du malin, apres Ie de
compte officiel des votes, je prete Ie serment d'office com
me maire devant Aldori Dupont, greffier municipal:

«Je, Lucien Filion, maire de la ville de La Tuque,
jure que je remplirai avec honnetete et fidelite les
devoi rs de celIe charge au mei lIeur de man juge
ment et de ma capacite. »

La ceremonie d'assermentation a ete fort simple. Au
cun apparat ne I'a entouree. Les trois echevins elus en
meme temps que moi, Jean-Marie Carrier, Odin Olsen et
Jean Rivard, ant pose Ie meme acte officiel. C'etalt pour
moi Ie debut d'une carriere politique qUi a maintenant at
teint quinze ans.

La campagne electorale s'etait deroulee dans une am
biance survoltee OU les circonstances de ma candidature
et res affinites parentales avaient joue it fond. La veille du
vote, Ie 2 juillet, une assembJee monstre tenue a I'tkole se
condaire Champagnat m'avait virtuellement convaincu de
ma victoire. Denis Desmarais, qui avait charge de mon
organisation, n'avait rien neglige pour que celle-ci soit ef~

ficace et les nombreux electeurs qui avaient travaille bene
volement toute la journee du scrutin au comite que Jean
Paul Belanger avait mis gracieusement a notre disposition,
sur la rue St-Louis, m'avaient confirme dans cette opinion.
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Rien ne peut vaincre la determination et la petulance d'une
cinquantaine de travail leurs benElVoles qUi ont Ie succes
d'une cause a coeur. Quinze jours pius lot, lors de I'as
semblee publique qui m'avait choisi candidat de preference
a I'ex-maire Omer Veillette, a la salle paroissiale St-Zephi
rin, j'avais fortement mise sur cet esprit benevole et je ne
m'etais pas trompe. Ma victoire, je la devais avant tout a
ces « petites gens» qUi avaient travaille d'arrache-p;ed de
puiS' deux semaines dans les quartiers ouvrlers de La Tu
que, sans argent et sans autres ressources que leur foi et
leur loyaute envers la cause qU'ils avaient librement epou
see.

Les choses ne traTneront pas. J'ai prete serment d'of
fice Ie matin du 4 juillet et Ie meme soir, je dois presider ma
premiere seance ou je trouverai les trois echevins qui n'ont
pas eu a subir Ie feu de I'electorat en raison du jeu de I'al
ternance: Alfred Bolduc du quartier-un, Roland Ville
neuve du quartier-deux et Richard Rioux du quartier-trois.
Tous trois, des amis de vieille date, seront quelque peu re
calcitrants et mal a I'aise au debut, mais deviendront de
bons et loyaux collaborateurs quelques mois plus tard.

Cette premiere seance du nouveau conseil a lieu en
presence d'une salle bondee de spectateurs. Le peuple
est la, temoin de sa victoire. Alfred Bolduc, Ie doyen du
conseil, souhaite la bienvenue aux nouveaux elus suivi de
Roland Villeneuve et Richard Rioux. Tout se passe dans la
plus parfaite dignite. II y a bien cette gene normale et com
pn3hensible qUi transpire dans leurs propos, mais ces trois
membres de I'ancien conseil font neanmoins preuve d'une
courtoisie de circonstance que les quatre nouveaux elus
leur rendront seance tenante.

J'ai soumis, a la population, au cours de la campagne
electorale, un programme en treize points dont I'ensemble
constituerCl, pour Ie nouveau conseil, un modus vivendi. Et
des la premiere seance que je preside, je fais la declaration
suivante:
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« Je ne suis pas venu a rhotel de ville dans Ie but
d'assouvir une rancoeur, mais pour appliquer un
programme endosse par I'electorat. Je crois qU'il
y a certaines reformes a operer au sein de l'ad
ministration municipale et je souligne que ce tra
vail devra se faire avec la collaboration de tous
les membres du conseil. Je viens aussi pour tra
vailler danS' l'in1eret de toutes les classes de la so
ciete mais plus specialement dans I'interet de la
classe modeste parce que je considere que c'est
elle qui a Ie plus besoin du secours des hommes
publics qu'elle elit. »

J'ai deja dit que la campagne electorale avait ete par
ticulierement difficlle. De fait, elle avait surtout mis en
relief Ie relachement du maire et du conseil face a leurs
responsabilites de mandataires de la population. Le maire
avait discontinue sa pratique de tenir bureau a l'h6tel de
ville et c'est presqu'en vain que les contribuables s'y ren
daient pour Ie rencontrer. Les echevins, de leur cote, n'y
venaient guere que pour assister aux seances du conseil
de sorte que les contribuables n'avaient d'autre choix que
de vider leur sac sur Ie bureau du gerant municipal. Si
tuation anormale ou les roles ainsi renverses ne pouvaient
engendrer qu'lncomprehenslon et confusion.

Je n'ai jamais admis que la bureaucratie puisse se
substituer a la democratie et par voie de consequence, j'ai
toujours soutenu que les elus du peuple ont, comme tout
premier devoir, d'etre accessibles au pUblic afin de re
cevoir ses doleances, prendre connaissance de ses deman
des pour y faire droit quand elles sont legitimes, et lui '(ourn;,
les renseignements qu'il desire. C'est, en fait, la regIe que
je me suis efforce de suivre depuis les quinze annees que
je suis a l'hOtel de ville. Et c'est dans cette optique que Ie
5 juillet 1961, deux jours apres mon election, j'eus un tete
a-tete avec Ie gerant Leo Archambault pour lui dire qU'il
n'aurait desormais a assumer d'autres tc'lches que celles
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qui lui etaient devolues par la loi des cites et villes. MOn
entree a I'hotel de ville signifiait, a toutes fins utiles, un
changement radical dans des habitudes qui, jusque la,
etaient fortement ancrees. Nous nous etions compris et
depuis lors, je crois que nous formons ensemble un tandem
ou chacun a pu jouer Ie role qui lui est propre.

Les deux premiers volets de la declaration que je tai
sals en presidant ma premiere seance, touchaient done a la
question cruciale du partage des pouvoirs entre fonctionnai
res et elus du peuple. Quant a I'autre partie ayant trait a
la consideration particuliere que je manifesterais a I'endroit
de la classe modeste, c'est une regie que j'ai toujours ap
pliquee et a laquelle je continue de croire. Sans agir par
discrimination contre ceux qui sont les pius tavorises, je
considere qu'il taut davantage aider ceux qui sont demu
nis. Ce sont surtout ceux-Ia qui ont besoin du support des
hommes publics et cette philosophie, fen ai toujours fait
Ie theme principal de mon administration comme maire.

On n'embrasse pas une carriere politique par hasard
ou par accident. II faut, au contraire, s'y preparer par un
long cheminement. La politique est un dur metier que I'on
apprend a I'ecole des revers et des vicissitudes. POur peu
que I'on se laisse abattre par Ie deboire et I'insucces, elle
devient un fruit amer et repoussant. C'est un combat ou
les adversaire9 sont sans merci et ou les circonstances de
viennent souvent un allie de choix. Le grand theoricien de
la revolution russe, Leon Trotsky, disait un jour qu'en pe
riode de revolution, II n'y avait d'autres contraintes que les
circonstances. Je considere que la meme regie 9'applique
a la politique et je crois que I'election du 3 juillet 1961 ou
je decidai d'exploiter a fond les circonstances qui avaient fait
du gerant Ie porte-bagages de nos dirigeants municipaux,
confirme singulierement cette assertion. II n'etait pas ques
tion pour moi de mettre en doute ni la competence, ni la pro
bite du gerant, pas plus d'ailleurs que la competence et I'hon
netete de mon adversaire, mais de demontrer que nos manda-
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taires 8., I'hotel deville, avaient abdique certaines de leurs im
portantes responsabilites. Et une fois I'election terminee,
j'affirme que j'aurais manque gravement a mon devoir sir
cedant aux objurgations de trois ou quatre mecontents,
j'avais prive la ville de La Tuque d'un administrateur public
de la trempe de Leo Archambault. J'ai prefere subir les
menaces et les horions de ces quelques forcenes plutot que
de brQler les interets des contribuables sur I'autel du res
sentiment et de la rancoeur.

Quanti Jean-Marie Carrier, Odin Olsen, Jean Rivard et
moi sommes entres a J'h6tel de ville, nous ne formions au
cune coalition au sens politique du mot. Nous gardions
chacun noIre liberte d'action et nos seules convergences
se situaient au niveau de I'ideal commun qUi nous animait :
I'ideal de faire de La Tuque une ville progressive et avant
gardiste, une ville qUi ferait parler d'elle et qu'on envierait
pour sa vitatite et son dynamisme. Nous voulions donner a
notre administration une dimension de prestige et une teinte
de grandeur. Nous voulions sortir La Tuque de la somno
lence, de I'apathie ou elle s'etait beatement installee, heu
reuse et satisfaite de ses succes financiers, de ses proues
ses budgetaires et de sa deUe pUbJique exceptionnellement
basse ($285,000.) Nous stions prets, voire impatienls, a la
lancer dans une evolution rapide dont les phases seraient
planifiees et coordonnees de telle sorte que Ie contribuable
ne verrait pas ses redevances municipales augmenter. DMi
exaltant, ideal enivrant, a la mesure de nos aspirations
epiques J

La construction d'une arena est au premier rang de
nos preoccupations et nous savons que la jeunesse Latu
quoise en a fait egalement son reve. Elle a suivi avec un
interet soutenu les travaux du comite forme par I'ancien
consell pour etudier ce projet et elle a ete degue d'ap
prendre Ie quasi-echec de ce comite. Elle nous a fait part
de ses espoirs au cours de la campagne electorale et pour
un, Roger Beaudet, son representant attitre, n'a pas cesse,
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depuis notre election, de nous convaincre de I'urgence du
projet. Nous n'hesilerons pas a considerer cette question
comme prioritaire si bien que des la seance du 18 juillet,
la deuxieme de notre regne, nous recevons un rapport de
notre collegue Jean-Marie Carrier a reftet que Ie Canadien
National est sur Ie point de rendre une reponse favorable
a la demande que nous lui avons soumise de nous ceder
un terrain pOur la construction de I'arena. Le 15 aoOt, Al
phonse Audet, un ami personnel et ancien resident de La Tu
que, vient me rencontrer a I'hOtel de ville pour m'informer que
nous pouvons compter sur la collaboration du Canadien Na
tional pour obtenir Ie terrain demande et des Ie 5 septem
bre, deux mois apres notre assermenlation, Ie conseil adop
te Ie reglement 453 relatif a I'emprunt de $335,000. que nous
voulons consacrer a ce projet. Le 11 septembre, I'assem
blee des electeurs-proprietaires eXigee par la loi, a lieu a
f'h6tel de ville et cinquante-deux proprietaires deman
dent, par ieur signature, que Ie reglement soit soumis au
peuple pour approbation. Je fixe, seance tenante, Ie refe
rendum au 27 et 28 septembre et j'informe la population
·qu'elle pourra obtenir tous les renseignements pertinents
au projet lors d'une assemblee qui se tiendra a I'hotel de
ville Ie 25 septembre.

Ce soir-Ia, c'est une foule d'une centaine de personnes
qUi est presente et qui nous assaille de ses questions. II
y a evidemment du pour et du contre mais plus de sympa
thisants que de recalcitrants. Ceux-ci nous reprochent de
ne pas avoir suffisamment mQri Ie projet et etayent leurs
objections sur la non-rentabilite d'une arena. Nous leur
repondons que celle-ci devra autant que possible faire ses
frais mais qu'advenant Ie contraire, nous devrons mettre au
chapitre des loislrs communautaires les immenses services
qU'elie pourra rendre a notre jeunesse. Quand Ie vin est
tire, il raut Ie boire !

Les 27 et 28 septembre 1961, les electeurs-proprietai
res approuvent Ie projet par une majorite de cent cin
quante-et-un en nombre et de 128,900. en valeu r et Ie 16
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janvier 1962, Ie consell accorde aDubois Construction, poUr
la somme de $291,656., Ie contrat de construction dont les
travaux se derouleront avec une celerite et une discipline
peu communes.

Auguste Dubois a pris a coeur cet important projet. II
dirige son chantier avec une maTtrise exceptionnelle et en
aucun temps, il n'est en retard sur la cedule Ires severe
que lui ont imposee les ingenieurs Labrecque & Vezina. II
sait que ses concitoyens ont les yeux rives sur lui et ceci
Ie stimule. Homme tier et loyal, il ne ternira point la renom
mee qu'il s'est acquise depuis longtemps comme principal
entrepreneur de la nouvelle route qUi relie La Tuque a la
Basse-Mauricie, et son desir de doter sa ville d'un monu
ment prestigieux, I'emballe. Jamais encore, je n'ai vu Au
guste DuboIS' mG par une telle ferveur et un tel enthousias
me, II veut attacher son nom a une oeuvre d'envergure. Le
27 septembre1962,Ie <ccolisee municipal., est termine et inau
gure officiellement en presence d'un foule de 2,500 person
nes lors d'une joute de hockey qui met aux prises Ie Cana
dien et son club-ferme de Hull-Ottawa, rencontre que j'ai
personnellement negociee, deux mois plus tot, grace a la
collaboration de David Molson, alors president de Canadian
Arena Limited.

Avant de tourner la page de la construction du cOlisee,
je veux rendre un hommage particulier amon concitoyen et
ami Auguste Dubois pour la contribution insigne qu'i1 a ap
portee a la municipalite en supportant sans recriminer Ie
lourd deficit financier que cette construction lui a occasion
ne. II n'a jamais reclame un seul sou de compensation au
consell municipal pour eponger ce deficit, alleguant qU'i!
se devait de respecter ses 8ngagements contractuels. Avec
Ie recul du temps, Ja probite morale qu'il a alors manifes
tee m'apparait comme un fait digne de mention et de recon
naissance pUblique.

Le nouveau conseil prend les boucMes doubles. Sa
marche en avant est irrevocable. C'est I'ascension vers Ie
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progres, verS' l'avenir. Nous sentons que Ie vent de I'appui
populaire gonfle nos voiles et que nos realisations sont ap
preciees. Nous avons rec;u les felicitations de pi usieu rs or
ganismes locaux pour I'amenagement de nouveaux terrains
de stationnement sur les rues Tessier, St-Louis et Commer
ciale et les reglements que nous avons adoptes pour ac
centuer les travaux d'un nouveau reseau d'egouts de surfa
ce, n'ont suscite aucune opposition de la part des contri
buables. Ces ouvrages, effectues dans Ie cadre de la loi
des travaux d'hiver, ont ete menes de front avec ceux du
colisee municipal et ils ont procure un emploi a plus de
cent cinquante necessiteux. L'opinion publique est S'ous Ie
coup d' un veritable reveil et elle voit ses nouveaux admi
nistrateurs comme des hommes ferus de changements et
prets a s'attaquer a toutes les taches. C'est dans cet esprit
qU'elie nous demande avec instance de regler un probleme
de taille: celui de la qualite indiscutablement mauvaise de
la reception de la television dans les foyers de La Tuque.
Le bref historique qui suit raconte l'intervention du con
sei I dans cette epi neuse affai reo

Depuis 1955, 2,300 abonnes qUi ont individuellement
verse la somme de $125. pour acquitter les frais d'installa
tion du cable communautaire a leur domicile en pius de
payer un abonnement mensuel de $3.00, se sont plaints en
vain aux proprietaires du cable communautaire relativement
a la pauvre qualita de I'image captee par leur appareil. A la
fin d'octobre 1961, je decde de prendre en main Ie dossier
des protestataires et j'invite I'ingenieur Gerard Malo, pro
prietaire de I'entreprise de distribution par cable, de venir
discuter de ce probleme a mon bureau de l'hOtel de ville.
Gerard Malo est du type flegmatique dont les reactions,
comme son regard, sont froides et impalpables. Sur un
ton ni amical ni severe, je lui expose que les abonnes du
cable ont verse une somme qUi frlse les $400,000. pour Ie
service de la television, que son entreprise touche annuel
lement une autre somme de $70,000. en mensualites de ces
memes abonnes, et que I'heure est arrivee OU, apres six
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ans d'atermoiements, sa compagnie se doit de moderniser
son equipement afin de donner un meilleur service au pu
blic. Gerard Malo m'ecoute avec une placide indifference
et pour toute reponse, il m'informe qU'i1 pourrait me pour
suivre en loi a cause de certaines declarations publiques
que j'ai faites critiquant la qualite de son service. II s'in
surge contre une resolution adoptee par Ie conseil une
dizaine de jours plus t6t, demandant au ministere federal
des Transports de ne pas renouveler Ie permis d'operation
de sa compagnie, et il quitte man bureau en me faisant de
vagues et pueriles promesses.

Des lars, j'ai la nette impression que mon interlocu
teur est davantage interesse au jeu du chat et de la sou
ris qU'a proceder aux ameliorations que nous lui deman
dons. II faudra done mettre Ie bistouri dans la plaie, et Ie
19 decembre 1961, Ie eonseil delegue I'echevin Odin Olsen
a Ottawa afin d'obtenir du ministere des Transports toutes
les informations pertinentes a cette question de prime im
portance pour la population.

Gerard Malo assiste a toutes ees demarches avec une
evidente passivite et pendant que Ie conseil avise sur les
moyens a prendre, il negoeie la vente de sa compagnie a
cinq citoyens de La Tuque qui forment une nouvelle societe
sous la raison sociale de La Tuque Micro-andes Inc. Le
6 fevrier 1962, Ie conseil decide de nommer un comite qui
aura pour tache d'etudier cette question en profondeur et
de soumettre ses recommandations aussit6t que possible.
Je siegerai comme membre de ce comite en compagnie de
mon collegue Odin Olsen qUi en deviendra officiellement
president Ie 21 t8vrier 1962.

Travail ardu et difficiJe. Deux requerants s'affrontent et
se disputent Ie privilege de dispenser Ie service de la tele
vision aux Latuquois: la compagnie La Tuque Micro-andes
Inc. dont Ie president est Ie docteur Victor Potvin, et La
Tuque Telephone Company dont Ie president est J. F. Kee
nan. Le 15 avril 1962, Ie comite remet son rapport au con-
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seil et apres de longues et difficiles negociations, un permis
est emis a La Tuque Telephone Company qUi offrira aux
abonnes du cable communautaire, un service de television
par micro-ondes.

Tout est bien qui finit bien. Depuis 1962, I'intervention
energique du conseil municipal aura permis a la population
de beneficier d'un excellent service de television par cable
lequel est maintenant dispense par la compagnie Electro
Vision (La Tuque) Inc., dirigee par deux Laluquois aulhen
liques, Philippe Brassard et Brian Braithwaite.

Ajouterai-je, pour completer ce chapitre, les demarches
personnelles que j'entreprenais en 1968, pour obtenir de la
Societe Radio-Canada qu'elle etablisse une station-satellite
en notre ville? Foncierement convaincu que la societe
d'etat aurait mauvaise grace de s'opposer a une requete qui
lui permettrait de manifester un certain interet pour une
region qu'elle ne pouvait desservir au meme titre que la
plupart des autres regions du Quebec et du pays, je sou
mets, en janvier 1968, ma demande a Marcel Ouimet, l'un
des dirigeants de la societe, J'ai frappe a la bonne adresse
et c'est bien tot Andre Ste-Marie du personnel technique de
Radio-Canada a Monlreal qui s'occupe de notre requele et
qUi, regulierement, me met au courant de la progression
du dossier. Le 28 avril 1968, je suis convoque a Ottawa
pour soutenir devant la Commission de la Radio et de la
Television Canadienne (CRTC), la requete soumise par Ra
dio-Canada d'obteni r Ie permis necessai re a la construc
tion d'une station-satellite reliee a CBVT-Quebec. Le CRTC
re~oit favorablement cette demande et depuis 1969, cette
station-satellite qui s'eleve sur la montagne non loin de
I'ancienne tour des garde-feux, a I'est de notre ville, permet
aux telephiles de la Haute-Mauricie de recevoir gratuite
ment la programmation du canal 11 de Quebec. Cette reus
site, completement apolitique, nous la devons a I'excellente
collaboration de trois amis: Marcel Ouimet, personnage in
fluent de Radio-Canada, aUjourd'hui decede, Andre Ste-
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Marie toujours au service de la societe d'etat a Montreal et
Massue Belleau, autre employe-cadre de Radio-Canada, fils
de I'avocat Edouard Belleau qui a longtemps exerce sa pro
fession a La Tuque. Je venais d'avoir une autre preuve que
les choses rl§peMs et redemandees finissent toujours par
etre accordees.

L'atmosphere qui regne a I'hotel de ville au printemps
de 1962, moins d'un an apres notre election, est excellente.
II n'est pius question de mefiance ou d'apprehenslon. Au'
contraire, c'est un climat de franche collaboration qUi s'e9t
etabli entre anciens et nouveaux conseillers. Le gerant
municipal et les autres fonctionnaires sentent que nous ne
sommes pas 18 pour chfitier mais pour travailler. Je suis
fidele a ma promesse d'elre present a I'hotel de ville cha
que apres-midi pour y recevoir Ie public. En outre, des 10:
30 hrs, du matin, je me rends au bureau du gerant pour
parler d'administration, discuter des differents projets en
cours et m'informer de certaines questions de regie inter
ne. La formule est agreable et elle permet un dialogue es-'
sentiel entre I'administration proprement dite et ceux qui
ont rel,(u un mandat du peuple, Le partage des pouvoirs ne
doit pas etre illusoire. II doit se concretiser dans les faits.
5i la loi des cites et villes donne au gl§rant des pouvoirs
tres etendus, il n'en reste pas moins que I'autorite souve
raine est entre les mains des elus du peuple et je soutiens
que Ie succes d'une administration municipale repose en
tres grande partie sur I'entente et la parfaite collaboration
conseil-gerant. Diviser ces deux elements, les eloigner de
leur but commun, c'est du meme coup compromettre se
rieusement toute chance de reussite. Depuis quinze ans
que je suis maire de ma ville, des centaines de temoignages
m'ont indique que la cooperation entre Ie conseil et Ie ge
rant, dans Ie respect integral de I'autonomie et des prero
gatives de I'un et I'autre, est la recette la plus sOre d'une
administration progressive. Et j'ajouterai que cette coope
ration, comme dans Ie mariage, doit se manifester en sup
portant les defauts, les deficiences et les faiblesses de
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I'une et I'autre des deux parties. Je ne sera, jamais pha
risien au point de dire que Diogene auraH eu plus de chan
ce de trouver Ie juste qu'il cherchait s'il avait promene son
fanal a l'h6tel de ville de La Tuque, car Dieu, en creant
l'humanite, n'avait certes pas fait exception pour notre
ville.

Au Parlement de Quebec, il est question depuis quel
ques mois de nationaliser les compagnies d'electricite. Le
gouvernement liberal a amorce Ie debat en lan<;ant une
campagne de presse savamment orchestree par Rene Le
vesque, ministre des Richesses Naturelles dans Ie cabinet
de Jean Lesage. C'est la phase preliminai re de I'election
provinciale qui doit avoir lieu Ie 14 novembre 1962. Le 6
juin, lors d'une assemblee de la Ligue des Citoyens de La
Tuque a laquelle ie suis invite, je fais une declaration a I'ef
fet que la nationalisation des compagnies d'eleetricite ris
quera de faire perdre it la municipalite et a la commission
scolaire de La Tuque, la somme annuelle de $340,000. que
la Shawinigan Water & Power verse en taxes. Je me base
sur I'article 41 de la loi creant I'Hydro-Quebec qui stipule :
« L'Hyd ro-Quebec paiera toutes les taxes munici pales et
scolaires imposees sur les fonds de terre et res batiments
qu'elle possede comme un contribuable ordinaire mais elle
n'est assujettie it aucune autre imposition". En d'autres
termes, cet article excluait toutes taxes municipales et
scolaires aux barrages, lignes de transmission, lignes de
distribution, postes de transformation et sous-stations de
I'Hydro, ces installations n'etant ni des fonds de terre, ni
des batiments.

Ma declaration, publiee dans Le Nouvelliste et reprise
par la presse canadienne, fait son tour de presse. Le Soleil
de Quebec, Le Devoir, La Presse, La Gazette, et Le Star,
de Montreal, la commentent largement. Le Devoir des 12
et 14 juin 1962, SO us la plume de Paul Sauriol, publie deux
editoriaux pour y faire echo et il demande a Rene Levesque
de clarifier la situation en declarant sans equivoque si les
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Pont suspendu sur Ie Saint-Maurice, acquis par la vitle
de la Cie Internationale de Papier.

Vue partie/le du camping municipal.



La Centre de ski, municipalise en 1965.



Le pare Saint-Louis.

L'une des sept piscines de quar/ier
que J'on trouve a La Tuque.



Le depart du grand marathon international sur Ie lac Saint
Louis. Les plus grands nageurs s'y donnent rendez·vous.

Festivites populaires au pare Saint-Louis a I'occasion
des'" 24 heures de La Tuque ».



municipalites du Quebec qui per90ivent des taxes des com
pagnies d'electricite, risquent d'etre penallsees advenant la
nationalisation. L'affaire rebondit a la seance du 27 juin de
I'assemblee legislative au cours de laquelle Daniel Johnson,
chef de I'opposition, et Romulus Ducharme, depute de La
violette, interrogent Rene Levesque et refutent I'affirmation
qu'il m'a faite dans une lellm datee du 11 juin 1962, ou il
me disait ce qui suit:

« L'Hydro-Quebec esl tenue de payer les taxes mu
nicipales et scolairas au meme titre que les compa
gnies d'electricit8. La loi de I'Hydro est formelle
sur ce point. Le jour ou les proprietes de la com
pagnie d'electricite Shawinigan passeraient a I'Hy
dro, les taxes municipales et scolaires continue
raienl d'elre payees com me auparavant. »

Daniel Johnson soutient que I'article 41 de la loi de
I'Hydro contredil I'affirmation du ministre et il s'ensuit un
long debal ~ I'assemblee legislative. Quant a moi, je tiens
bien en main celte lettre da Rene Levesque et je me dis
qu'advenant I'etalisation des compagnies d'elactricite, elle
constituera un engagement former de l'Etat en vertu du
principe de la salida rite ministerielle.

Le 4 jUiliat 1962, Ie vice-president aux relations exte
rieures de la Shawinigan, Maurice D'Amours, m'adresse
une lettre dans laquelle il appuie mes arguments en se refe
rant particulieremenl aux dispositions de I'article 41 de la
loi creant I'Hydro-Quebec, article qui a fait I'objet de la viva
passe d'armes entre Daniel Johnson et Rene Levesque Ie
27 juin a I'assemblee legislative. Rene Levesque, qui a re
9U copie de cette lettre, ne tarde pas ~ la commenter et Ie
16 juillet, il reitera publiquement ['affirmation qu'il me fai
sail dans sa lettre du 11 juin a I'effel que I'Hydro paierait
des redevances aux municipalites et aux commissions sco
laires tout comme la Shawinigan. Cette nouvelle affirma
tion du ministre re90it une large publicite de la presse tant
francophone qu'anglophone.
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Le 31 aoOt suivant, la Conference des Maires du Coeur
du Quebec, presidee par J. A. Mongrain, maire de Trois
RiviereS', tient une importante reunion a La Tuque et se
prononce contre I'etatisation. J.-A. Mongrain va meme jus
qu'a qualifier de supercherie «Ia politique socialiste du gou
vernement Lesage». Dans la bouche d'un ex-candidat li
beral, vedette de son parti par surcroi't, les propos du maire
de Trois-Rivi~res font boule de neige et ont leur echo jus
qu'au Parlement de Quebec. La controverS'e est bel et bien
engagee et elle aura ses sequelles jusqu'au coeur de la
campagne electorale qui reportera Jean Lesage au pouvoir
muni du mandat I'autorisant a nationaliser Ie secteur prive
des compagnies d'electricite.

Le 30 janvier 1963, je demande a Jean Lesage de me
confirmer par lettre I'engagement qU'il a pris pUbllquement
durant la campagne electorale, d'obliger I'Hydro-Quebec a
payer des taxes municipales et scolaireS' au meme titre que
la Shawinigan Water & Power. Le 1er tevrier, iI m'adresse
la reponse suivante :

«En reponse a votre lettre du 30 janvier, je dois
vous dire que I'engagement que j'ai pris demeure
toujours aussi definitif que Ie jour ou je I'ai an
nonce.

L'Hydro-Quebec paiera des taxes municipales et
scolaires au m~me niveau que celles qui vous sont
versees par la compagnie d'electricite Shawinigan.
Je vous prie de croire totJjours, cher monsieur Ie
maire, a l'assurance de mes sentiments distin
gues. »

Le premier-ministre du Quebec venait d'ecrire l'epilO
gue d'une affaire qui auralt pu avoir de serieuses conse~

quences sur I'economie municipale de plusieurs villes du
Quebec si La Tuque n'avait pas sonne Ie clairon. Et j'ajou
terai que la democratie sera en bonne sante aussi long
temps qU'il y aura, de temps a autre, de semblables coups
de clairon.
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L'annee munlcipale 1962-63 se termine dans un climat
de satisfaction. Les realisations du conseil ont ete nom
breuses et fecondes. Nous avons profite pleinement des
avantages de la loi federale des travaux d'hiver en effec
tuant la pose des egouts collecteurs entre [a riviere St
Maurice et Ie boulevard Ducharme, en procedant a une
nouvelle phase du reseau d'egouts de surface, en elargis
sant une partie de la rue St-Louis et en construisant un mur
de sou tenement su r la rive est de la rivi ere St-M au rice au
quartier Bel-Air a meme un octroi special de $125,000. ob
tenu du ministere des Richesses Naturelles. L'annee fiscale
s'est terminee avec un surplus de $1,839. et La Tuque a eu.
I'honneur, les 30, 31 aoOt et 1er septembre 1962, de rece
voir la visite du gouverneur-gemeral Georges Vanier et de
son epouse. Nous envisageons I'avenir avec une confiance
et un optimisme amplement partages par une population
qui ne cesse de nous manifester son encouragement et son
appui.

Le 4 mai 1963, nous adoplons Ie budget de ['annee tis
cale 1963-64. De I'ordre de $738,300., Ie nouveau budget
ne comporte aucune majoration de taxes. Leo Archambault
a epouse Ie style des nouveaux slus et fait montre d'une
excelJente collaboration. II veut, comme nous, donner a La
Tuque un nouveau visage, un visage mod~le. Prudent et
circonspect au debut, il est maintenant detendu et plus de
gage: pourtant, son inflexibilite comme administrateur de
meure la meme et I'on ne Ie prendra jamais a improviser.
Avant de se lancer dans la realisation d'un projet, iI en
scrutera toutes les donnees et tera une analyse tr~s criti
que du coOt qu'i1 represente. Perfectionniste, il exige au
tant de lui que de ses subalternes. II ne connait pas Ie re
gime du neuf a cinq; sa journee de travail, c'est ce qU'il
doit faire aujourd'hul pour eire pret demain. II travaille avec
methode et deploie une ardeur excessive dans tout ce qu'il
entreprend. La vie banale repugne a sa nature. II ne peut
que tres difficilement s'astreindre a la routine des entrevues
que vendeurs et solliciteurs lui demandent. L'h6tel de ville,
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pour lui, est un laboratoire de travail, non un lieu de sol1icl
tation. Son temperament vivace toh~re mal la contradiction
mais admet la discussion. II crait en lui et celie confiance
lui confere une fermeta qui desarme souvent son interlocu
teur. Leo Archambault est entier comme sa franchise et
sa loyaute, et quand il se donne, il se donne avec ses de
fauts et ses qualites ce qui fait de lui un administrateur
parfoiS' durement controverse mais secretement admire.
Cette ville d'un nouveau visage et revee de nous, Leo Ar
chambault nous aidera a la faire et a la batir.

Le systeme de I'alternance exigera que les trois eche
vins elus au scrutin de 1960, Alfred Bolduc, Richard Rioux
et Roland Villeneuve, retournent devant Ie peuple Ie 2 iuil
let 1963. Alfred Bolduc, Ie doyen du conseil, voit son siege
conte8'te par Jean-Paul Aube et Aun§lien Levesque, cepen
dant que Richard Rioux et Roland Villeneuve doivent res
pectivement faire face a Liboire Boutet et Adelard Duches
neau. Celui-ci se desiste Ie lendemain de I'appel nominal
et Roland Villeneuve est proclame elu par acclamation
dans Ie quartier-deux. Le jour du scrutin, la population du
quartier-un accorde sa faveur a Jean-Paul Aube par une
majorite de 29 voix et dans Ie quartier-tro;s, elle reelit Ri
chard Rioux par une pluralite de 39 votes. Jean-Paul Aube,
ingenieur-stationnaire a la CIP, sera donc la seule nou
velle figure a sieger au conseil.

L'immeuble de l'h6tel de ville construit en 1913 donne
depuis longtemps des signeS' de senilite. 11 ne repond plus
aux besoins d'une ville en pleine expansion. Son exigurte
Ie rend de moins en mains fonctionnel et I'image physique
qu'il projette sied mal dans Ie decor d'un centre-ville qUi
veut se rajeuni r.

A fa fin de 1963, je prends sur moi d'adresser une lettre
au ministre Rene St-Pierre du gouvernement provincial lui
suggerant de se porter acquereur de !'hOtel de ville pour
y centraliser les services gouvernementaux ayant pignon
sur rue a La Tuque. La reponse du ministre est s~che: il
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prend note de notre offre « pour future consideration "'. En
avril 1964, je tente une ultime demarche a Quebec et je
rec;;ois la reponse definitive du ministre St-Pierre: Ie gou
vernemenl ne voit pas' ta possibilite de se porter acquereur
de notre hotel de ville ni a breve ni a longue echeance. II
faud ia donc song er a une nouvelle formule.

Au debut de mai 1964, deux mois avant la fin de notre
premier mClndat, Ie conseil adopte un nouveau budget sans
augmentation de taxes. L'annee fiscale qUi vient de sa
terminer a ete marquee par la construction d'un chalet que
nous avons mis a la disposition du club de ski, organisation
sans but lucratif qui oeuvre depuis une vingtaine d'annees
a La Tuque. Cette construction a coOte $76,000. et nous
avons recupere une subvention-ch6mage de $30,000. lais
sant un coOt net de $46,000. D'autres travaux d'envergu:e
ont egalement ele executes dans Ie cadre de la loi des tra
vaux d'hiver pour un montant global de $625,000. pour les
quels nous avons recupere des subventions totalisant $425,
000. La continuation de notre reseau d'egoOts pluviaux a
constitue Ie principal projet de ce vaste' programme de tra
vaux d'hiver au cours de I'annee municipale 1963-64.

Le conseil a bonne presse et ne craint pas Ie verdict
que I'electorat sera appele a rendre Ie 6 juillet 1964; et des
Ie debut de juin, j'annonce a la population que je briguerai
a nouveau ses suffrages. A l'appel nominal du 25 juin, je
suis reelu par acclamation de meme que Jean-M.arie Car
rier qui a sollicite un nouveau mandat comme echevin du
quartier-un. Odin Olsen a decide de ne paS! se representer
et son siege est: convoite par quatre aspirants: Roger Bou
rassa, Adelard Duchesneau, Odinat Lapointe, tous trois em
ployes a I'usine CIP ainsi que par Marcel Roy, homme d'af
faires. Dans Ie quartier-trois, Jean Rivard devra se de
fendre contre I'ingenieur Lionel Martel de la CIP. Le 6 juil
let, Marcel Roy rem porte la victoire par une majorite de 145
votes dans Ie quartler-deux et Jean Rivard conserve s~n

s;ege du quartier-trois par une pluralite de 28 voix.
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D~s la seance du conseil qui suit I'election, Ie prolet
d'un nouvel h6tel de ville refait surface et a la ml-aout, nous
annoncons a la population que nous adopterons un regle
ment en vue de construire un nouvel immeuble au coOt de
$320,000. a l'extremite sud du parc St-Eug~ne. Le poste
d'incendie sera integra au nouvel immeuble et Ie viell hotel
de ville servlra a loger differentes associations et organis
mes pUblics de la ville. Je rencontre les principaux mar
chands du centre-ville quelques semaines pius tard, afin
de leur expliquer Ie projet et je sens immediatement une
certaine opposition de leur part. Le site du parc St-Eugene
ne leur convient pas et ils veulent a tout prix que Ie nouvel
edifice soit construit sur la rue Commerciale. La Chambre
de Commerce m'invite aussi a la rencontrer et me fait sa
voir qu'elle est contre Ie site du parco Les 12 et 13 novem
bre 1964, les electeurs-proprietaires, lors d'un referendum,
se prononcent contre Ie projet et nous nous soumettons a
ce verdict avec une totale resignation. Un an plus tard,
en novembre 1965, nous entreprenons, toujours en vertu du
programme anti-chomage, les importants travaux de reno
vation et de modernisation du magnifique hotel de ville que
nous avons aujourd'hui et Ie 4 mai 1966, nous recevons,
pour I'inaugurer oHiciellement, I'honorable Bernard Pinard,
ministre de fa Voirie et delegue officiel du gouvernement du
Quebec, Jean-Louis Doucet, sous-ministre des Affaires Mu-'
nicipales, plusieurs maires de la Mauricie ainsi que de nom
breux dignitaires locaux et de l'exterieur. Nous etions fiers
de cette nouvelle realisation dont Ie cout total se chiffralt a
$160,000. et Ie coOt net, compte tenu de la recuperation
ch6mage et d'un don special de $10,000. de la CIP, a $100,
500. Les travaux executes par I'entrepreneur Marcel Goulet
de La Tuque, avalent respecte les exigences prescrites par
la loi remediatrfce au chomage laquelle imposait une limite
de six mois pour qU'ils soient termines. Veritable course
contre la montre quand on sait qU'il avail presque fallu de
molir Ie vieil immeuble et Ie reconstruire a neuf.

Le vieux garage municipal de la rue Kitchener ne ca
drait plus dans Ie paysage rafraTchi que La Tuque etait en
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train de se donner. C'etait une bAtisse vieillotte at fatiguea
rendue ~ bout de souffle. La machinerie municipale y etait
entassee pele-mele comme dans un placard branlant et
ereinte. Nous n'hesiterons pas a remplacer cette antiquite
et des I'hiver 1965, nous preparons un projet-chomage pour
construire un nouveau garage sur les terrains que nous
avons acquis du Canadien National lors de la construction
du colisee municipal. Cinq mois plus tard, c'est une bAtisse
aux lignes harmonieuses qui s'eleve a quelque 500 pieds
du colissa. Cette construction a coGte $137,300. et elle
nous vaudra une recuperation-chomage de $57,000. ce qUi
laissera aux contribuables un coOt net de $80,300. a payer.
Deux ans plus tard, nous y ajouterons une remise a sable
au coOt net de $18,000.

Au conseil, c'est I'entente et I'harmonie d'une famille
unie qui regnent. Nous sommes litteralement enfiEmes par
ce desir visceral de voir notre ville progresser et de la voir
s'affirmer dans tous les domaines. Nous amplifions notre
elan vers une promotion touristique planifiee en autorisant
Ie gerant a preparer des depliants pUblicitaires attraYants,
et nous endossons la remarquable initiative d'un jeune hom
me d'affaires dynamique et entreprenant, Gaston Fortin,
qui a conc;:u I'idee d'un vingt-quatre heures de nage profes
sionnelle par equipe au lac 5t-LouiS'. La premiere de cette
classique sportive de grande envergure en juillet 1965, rem
porte un succes teJlement retentissant que La Tuque fait
parler d'elle dans plusieurs pays du monde. Gaston Fortin,
comme je Ie dis souvent, aura ete des 1965, Ie generateur
de cet essor touristique que La Tuque connait depuis main
tenant onze ans.

En mars 1965, je prends sur moi d'annoncer a des cen
taines de skieurs reunis a I'hotel Wind~!'Or a I'occasion de
leur festival annuel, que Ie conseil va municipaliser les ins
tallations que Ie club de ski possede dans la montagne a
I'est de la ville. Ma declaration est rec;:ue par quelques cris
de protestation mals aile tombe ~ point puisque les diri
geants du club, dans leur for interieur, se rendent compte
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que seule la municipalite ales moyens financiers et les le
viers de commande necessaires pour as'surer Ie progres et
I'epanouissement de ce sport tres populaire. Un mois plus
tard, les negociations s'amorcent pour realiser I'entente qUi
debouchera des I'automne 1966 sur la municipalisation de
tout I'actif-ski. Depuis lors, Ie centre municipal de ski de
La Tuque a connu des ameliorations qUi en font I'un des
mieux amenages et des plus populaires de la region. 11
fonctionne sous la responsabilite du service municipal de
la recreation, mis su r pied en mai 1965, et il constitue de
puis son existence, t'une des plus importartres contributions
a la structure de nos' loisirs communautaires.

Dans Ie domaine industriel, mon collegue Jean-Marie
Carrier devient soudainement la pierre de touche d'un eve
nement important. Jean-Marie Carrier est I'ami et l'organi
sateur politique de Jean Chretien qui a ete elu, en 1962,
depute federal du comte de St-Maurice-Lafleche auquel ap
partient alors la ville de La Tuque. En septembre 1965,
Jean-Marie Carrier m'informe confidentiellement que Jean
Chretien peut, grace a son influence, convaincre les diri
geants de Canadian Converters Company, fabricants de la
chemise Tooke-Van Heusen, d'implanter une nouvelle usi
ne a La Tuque moyennant que nous puissions fournir une
batisse a la compagnie. Les premiers contacts officiels
s'etabl1ssent sans tarder entre nous et Jean Chretien qui
nous confirme I'heureuse nouvelle. NouS' mettons aussit6t
Ie conseil au courant du projet et decision est prise de creer
un fonds industriel qUi servira a construire une batisse de
cent pieds par deux cents pieds. Cependant ,Ia municipali
1e ne possede aucun terrain pouvant repond~e aux besoins
d'une telle construction et il me faut entreprendre immedia
tement des demarches aupres du president de la CIP, E.B.
Hinman, afin d'obtenir, pour la somme nominale de un dol
lar, un terrain qu'elle possede a l'ouest du Boulevard Du
charme a I'entree de la ville. Dans moins de deux semaines,
la CI P fait droit a notre demande et Ie gerant est autorise a
proceder a la preparation des plans de la batisse. Six mois
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plus tard, Les Entreprises Goulet qui ont obtenu Ie contral
de construction, apres demande de soumissions pUbliques,
nous livrent la bAtisse et la compagnie Les Chemises La
Tuque LimiMe commence ses operations au prinlemps de
1966 en fournissanl un travail regulier a quelque quatre
vingts employes. Malheureusement, en fevrier 1969, l'usine
devra fermer ses portes en raison de difficultes financieres
inherentes a la concurrence de produits asiatiques qui inon
dent Ie mFtrche canadien.

Amon arrivee a I'hotel de ville en 1961, la compagnie
CIP venait tout juste de conclure une entente ratifiee par
la loi 181 de la legislature provinciale en vertu de laquelle
elle verserait, pendant quatre ans, une somme totale de
$209,250. en redevances municipales de toute nature. En
mai 1965, accompagne du gerant municipal. je negocie une
nouvelle entente avec CIP pour une periode de trois ans.
Cette entente stipule que nous recevrons $275,000. pour la
premiere annee et $300,000, pour chacune des deux autres
annees, J1 n'esl plus question de soumettre ces ententes
a la legislature provinciale pour ratification etant donne les
modifications apportees a la loi des cites et villes par Ie
gouvernement Lesage; c'est Ie conseil seul qui a desormals
Ie pouvoir de les valider. Mes collegues du conseil n'ont,
bi'en sO r, aucune reticence a legaliser I'accord nettement
plus avantageux que nous venons de conclure avec la CIP.

Le 5 mal 1966, Ie gerant soumet au conseil son rapport
annuel pour I'annee fiscale qui s'est terminee Ie 30 avril.
Ce document fait etat des realisations de I'annee ecoulee
et souligne, une fois de pius, I'excellente situation finan
ciere de la municipalite. Les loisirs communautaires retien
nent une large part du rapport qui contient des statistiques
eloquentes sur la participation de Ja population aux divers
loisirs organises. Le colisee municipal a attire 146,285 per
sonnes soit 78,675 participants et 67,610 spectateurs. L'e
quipe de hockey Les Loups de La Tuque qui evolue dans la
ligue mauricienne de calibre intermediaire, a remporte Ie
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championnat du circuit cependant que nos porte-couleurs
ont rafle plusieurs honneurs dans les competitions regio
nales de ski. Dans Ie secteu r des travaux pUblics, les reali
sations du colisee municipal, du chalet municipal de ski,
du garage municipal, de l'hotel de ville, du parachevement
du parc 5t-Louis, de I'elargissement de plusleurs rues, des
terrains de stationnemenl, du mur de sou tenement de la
riviere St-Maurice, du reseau d'egouts et d'aqueduc, ont
coOte la somme de $3,910,000. pour laquelle nous avons re
cupere $1,941,000. en subventions gouvernementales, lai9
sant un coOt net, a etre defraye a meme nos budgets et par
Ie biais de reglem:ents d'emprunt, de $1,969,000. DepuiS'
quatre ans, cette nomenclature imposante de travaux, tous
realises sans augmentation de taxes, au ra ete fi nancee dans
une proportion de 31 % a meme les difterents budgets an
nuels.

Le 16 juin 1966, Daniel Johnson est assermente comme
premier ministre du Quebec. Sa victoire, devant un Jean Le
sage juge invincible par presque toute la presse, a cause
'Une protonde surprise d'un bout a I'autre du pays. L'Union
Nationale reprenait Ie pouvoir apres une eclipse de six ans,
Romulus Ducharme s'est retire de la vie pUblique avant
I'election et c'est un ami de longue date, Andre Leduc de
Grand'M€re, qui lui succede comme depute de Laviolette.

Nous avons conclu avec Ie precedent gouvernement
une entente en vertu de laquelle un octroi de $90,000. doit
nouS' etre verse pour la construction d'une bibliotheque
municipale dans Ie cadre de I'entente federale-provlnciale
relative a la commemoration du centenaire de la confedera
tion. C'est avec Ie ministre Bona Arseneault, secretaire pro~

vincial dans Ie cabinet Lesage, que nous avons negocie
cette entente et je m'inquiete quelque peu du sort que Ie
nouveau gouvernement peut reserver aux accords negocies
en pleine periode pre-electorale. Vers la fin de juin 1966,
je rejoins donc Daniel Johnson par telephone et je lui fais
part de mes inqUietudes. II m'assure que nous n'avons rien
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a craindre et que nous ne devons rien deranger dans la
preparation de notre projet. Yves Gabias, Ie nouveau se
cretaire provincial, me confirmera d'ailleurs, quelques jours
plus tard devant Andre Leduc, que notre entente a dOment
re9u I'approbation finale des deux gouvernements, et c'est
lui qui viendra Ie 12 juin 1967, inaugurer officiellement la
bibliotheque qui s'eleve aujourd'hui a I'extremite sud du
parc St-EugEme. Pendant que Yves Gabias, au nom du
Quebec, et Jean Chretien, au nom du Canada, peroraient
tour a tour sur I'estrade d'honneur dressee en face de la
bibliotheque, je me disais tout bas que I'amitie fait toujours
bien les choses.

i...C:l refection de l'entree sud de la ville est une ques
tion qui retient toujours I'attention du conseil. Le gerant
municipal a prepare un plan detaille d'un projel que nous
decidons, avec I'appui d'Andre Leduc, de soumettre au nou
veau ministre de la Voirie, Fernand Lafontaine, en Ie priant
respectueusement de bien vouloir y apporter la contribu
tion financiere du gouvernement. C'est un amenagement de
$125,000. qui comporte I'elargissement de la voie a cin
quante pieds, la pose de lampadaires metalliques et un nou
vel asphaltage sur une longueur de cinq mille pieds. Le 11
aoOt 1966, grand palabre au bureau du ministre Lafontaine a
Quebec. Accompagne du depute Leduc et de Leo Archam
bault, j'obtiens que Ie ministere de la Voirie se charge des
travaux moyennant une contribution municipale de $50,000.
€t un an pI us tard, en septembre 1967, ceux-ci sont en
cours. Nous respectons notre engagement d'acquitter la
facture de $48,965. qui nous est adressee par Ie ministere
de la Voirie a la fin de 1968, mais nous entreprenons imme..:
diatement des demarches pour demander au ministre La
fontaine un octroi de $50,000. en compensation de ce paie
ment. Le 10 f8vrier 1969, je re90is un appel telephonique
de mon ami Jean Langevin, sous-ministre adjoint a la Voirie,
m'informant qU'il a re9u instruction de prevoir au budget
1969-70 du minlstEne, une somme de $50,000. a nous etre
versee en octroi. A toutes fins utiles, cela signifiait que les
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travaux de refection de I'entree sud de la ville elalent en
tierement payes par Quebec. Mille mercis et reverences!
Le gouvernement, par cet octroi, remboursait a la muni
cipalite sa contribution de $48,965. plus $1,035.

Mon deuxieme mandaI tire a sa fin et je devrai re
tourner devant Ie peuple Ie 3 juillet 1967 en meme temps
que Jean-Marie Carrier, Jean Rivard et Marcel Roy. Une
rumeur circule que Jean-Marie Carrier a des velleites de
briguer les suffrages ~ la mairie. Je ne lui en souffle mot.
Nous sommes deux amis et je sais que s'il convoite reelle~

ment Ie paste de maire, il aura ass'ez de loyaute pour m'en
parler. Quelques jours apres la parution de I'avis public
relaW ~ I'election, Jean-Marie Carrier s'amene a man bu
reau et il m'assure, contrairement a la rumeUr pUblique,
qu'll n'a pas I'intention de me faire la lutte. Je Ie crois
sur parole d'autant plus que je n'ai guere I'habitude de pre
ter I'oreille aux potins d'election. Nous nous donnons une
franche poignee de main et nous nous souhaitons mutuelle
ment bonne chance.

Jean Rivard a deja annonce qU'il sollicitera un troi
sieme mandat dans Ie quartier-trois cependant que Mar
r.el Roy laisse filer les evenements dans Ie qua, tier-deux.
L'appel nominal doil se derouler Ie 26 juin. J'ai fait des
sondages dans les differentes couches de la population et
ceux-ci sont excellents. Leo Lebel s'offre pour recueillir
les signatures necessaires ~ mon bulletin de presentation et
iI re({oit partout un accueil favorable. Quinze jours avant
I'appel nominal, j'apprends que I'ex-echevin Odin Olsen
fait du porte-a.-pone dans son arrondissement pour evaluer
ses chances, et Ie jour de I'appel nominal, il devient officiel
lement mon adversaire. Dans Ie quartier-un, Jean-Marie
Carrier devra defendre son siege contre Georges Duches
neau cependant que Marcel Roy aura Guy Gravel comme
adversaire dans Ie quartier~deux. Dans Ie quartier-trois
Jean Rivard doit affronter deux opposants : Marcel Audy et
Yvon Messier.
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La campagne electorale est calme et paisible. L'as
semblee contradictoire traditionnelle de I'appel nominal n'a
pas favorise Odin Olsen qui n'a marque aucun pOint. Je
ne tiens aucune assemblee pUblique et limite ma campa
gne a quelques courtes causeries radiophoniqu8s et quel
ques messages publicitaires dans Ie journal local.

Guy Dore et Pierre Filion sont en charge de mon orga
nisation. Le jour du vote, 3,612 electeurs inscrits sur la lis
te electorale peuvent exercer leur suffrage. Au depouille
ment du scrutin, les 2,275 qui s'en sont pn§valu, me reeli
sent par 805 votes de majorite, la piUS considerable qui ait
encore eta obtenue a La Tuque. Dans Ie quartier-un, Jean
Marie Carrier conserve aisement son siege avec une ma
jorite de 286 voix sur Georges Duct(esneau. Dans Ie quar
tier-deux, Marcel Roy triomphe de Guy Gravel par une majo
rite de 239 votes et dans Ie quartier-trois, Jean Rivard perd
son siege aux mains de Yvon Messier, elu par une majorite
de 19 voix.

La population beneficie de piUS en plus des installa
tions que nous avons mises en place dans Ie domaine des
loisirs communautaires et des recreations publiques. De
puis 1966, nous avons construit cinq mini-piscines dites
« pataugeuses" dans differents secteurS' de la ville au coGt
moyen de $20,000. chacune, lesquelles ont ete frequentees,
chaque ete, par quelque 70,000 enfantS'o Le service muni
cipal de la recreation a coordonne aussi d'autres loisirs
communautaires tels la natation, Ie tlr a la carabine, Ie
tennis, Ie baseball, la baile-molle, Ie hockey et Ie ski. Le
hockey mineur et Ie ski, de loin les deux disciplines les
plus populaires, ont enregistre respectivement 130,000 et
72,000 presences.

Le conseil est constamment a I'affut de nouvelles idees.
En maintes circonstances, nous avons effleure des projets
susceptibles de valoriser I'enorme potentiel touristique de
La Tuque cont particulierement celui d'un terrain de cam
ping. Marcel Roy eot Jean-Paul Aube sont les plus ardent9
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protagonistes de ce projet. Nous lan~ons I'idee dans Ie
pUblic et un comUe de citoyens qui s'est precisement donne
pour mission d'etudier les possibilites touristiques de la
ville, nous suggere d'amenager ce camping en bas de I'es
carpement longeant I'aeroport municipal au sud de la ville.
Jean-Paul Aube qUi, de son propre chef, a explore differents
sites ou un tel projet pourrait etre realise, fait pression pour
que nous examinions de pres un terrain appartenant a
I'Hydro-Quebec en bordure de la route 19-nord. Sa sug
gestion rallie l'opinion des membres du conseil d'autant
plus que Ie ministere de la Sante a refuse son consente
ment au site adjacent a I'Mroport en raison de I'insalubrite
de I'eau. It s'agira donc d'acquerir de I'Hydro-Quebec ce
terrain de quarante-cinq acres aux meilleures conditions
possibles. Nous sommes alors en novembre 1966.

Le 16 du meme mois, accompagne du gerant, je de
clenche, au siege social de I'Hydro-Quebec a Montreal,
I'offensive-terrain. Tache ardue qUi nous obligera a de
ployer toutes nos reS'sources de persuasion aupres de plu
sieurs cadres de la pUissante societe d'etat. Nous sortons
finalement de I'immeuble de la rue Dorchester avec une
promesse de vente du terrain en question au prix tr~s mo
dique de $3,200. Ce premier jalon nous permettra d'exploi
ter les beautes naturelles du site choisi et d'entreprendre
I'execution de la premiere phase des importants travaux
que nous avons a executer.

II exlste au Quebec un organisme qUi a nom AR
DA (Amenagement Regional Developpement Agricole)
dont la mIssIon consiste a administrer un programme de
develo'ppement con.;u en vertu d'une entente federale
provinciale. Les deux ministres responsables de cet orga
nisme sont Gabriel Loubler et Clement Vincent respecti
vement ministre du Tourisme et de l'Agriculture. Ce sont
deux amis que je mets officiellement au courant du pro
jet que nous voulons realiser en vue de requerir leur
aide pour beneficier des avantages de I'enlente ARDA.
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Leur reaction est excellente et tl la suite de plusieurs ren
contres, nous sommes autorises a presenter une demande
de subvention de J'ordre d'environ $500,000.

II s'ensuit une serre de consultations et de rencontres
avec les fonctlonnaires de I'ARDA et du ministere du Tou
risme ,pour E§tablir et justifier l'aide financi~re demandee et,
dans I'espace de quelque dix-huit mois, Ie Conseil du Tresor
accorde a la municipalite des subventions totalisant l'im
portante somme de $740,000 pour un investissement total
prevu de $1,260,000. Nous venions de realiser, en moins de
trois ans, une oeuvre dont I'envergure allait largement de
passer les frontieres du Quebec, une oeuvre-maitresse qui
donnait tl La Tuque un nouveau visage et qui la plagait aux
premiers rangs des centres touristiques du Quebec.

Faire I'historique du camping municipal de La Tuque
sans parler des efforts que nous avons deployes, de I'insis
tance que nous avons mise, des portes que nous avons ou
vertes, pour atteindre notre but, serait I'amputer de ses ele
ments fondamentaux. II est assez evident que si la muni
cipalite avait ete laissee a elle-meme pour realiser cette
oeuvre gigantesque, celle-cl n'aurait namais vu 1e jour.
Nous jouions donc gros jeu en nous langant dans un projet
qui aurait pu avorter si, des Ie debut, nous n'avions analyse
nos chances de reussite vis-tl-vis de la loi ARDA, cette loi
que les provinces anglophones du pays utilisaient large
ment depuls plusieurs annees alors que nous du Quebec,
tres b~Hement, nous sembllons la bouder. Pourtant, elle
nous fourn;ssait l'occasion de profiter des deniers du gou
vernement federal dans une proportion egale tl celie de la
province sans que nous ayons a nous prosterner devant
Ottawa pUisqu'il s'agissait d'une loi encadree dans une en
tente des deux gouvernements et, au surplus, d'une 101
administree par Quebec. Gabriel Loubier dont Ie minlstere
constituait en quelque sorte Ie pivot des activites de
I'ARDA, me disait un jour: «Nous du Quebec, nous nous
reveillons toujours cinq ans trop tard et au lieu de passer
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notre temps a pester contre Ottawa, nous devrions falre
comme les autres provinces et aller chercher ce qui nous
revient ». Bien sur, pour decrocher une subvention aussi
considerable, avait-i1 fallu preparer de nombreux memoi
res, convaincre plusieurs interlocuteurs, effectuer de nom
breux voyages a Quebec, contourner de multiples embu
ches, renconlrer les bons fonctionnaires au bon moment,
s'assurer de puissants appuis, mais tout cela faisait partie
du jeu et ne nous decourageait point. Pour nous, c'elait la
ran90n du succes et la clef de la reussite.

Huit ans se sont ecoulE~s depuis. Huit ans durant les
quels notre fameux camping a joue Ie role preponderant de
g{merateur economique dans Ie fabuleux essor que La Tu
que a connu et continuera de connaitre. Artisan de cet
outil essentiel a notre economie avec mes collegues du
conseil et Ie gerant municipal qui en est I'architecte indis
cutable, je soutiens que Ie camping municipal de La Tuque
fut cree en son temps car si nous en avions retarde I'ave
nement, il serait devenu irrealisable en raison de la montee
fulguranle des couts et des difficultes insurmontables dans
lesquelles nous aurions ete places pour pouvoir beneficier
des SUbventions gouvernementales obtenues en 1969.

L'eloge du terrain de camping de La Tuque a ete fait
dans de nombreux quolidiens du Quebec dont Le Soleil,
La Presse, La Gazette, Ie Montreal-Matin, Ie Journal de
Montreal, Le Journal de Quebec, Le Nouvelliste, et sa
louange a ete chantee des milliers de fois dans les sta
tions radiophoniques, les stations de television, les maga
zines tau ristiques ainsi que dans les congres de campeurs.
De taus ces eloges, je retien9 cependanl celui qu'un spe
cialiste emerite Jean La Boissiere, signait dans La Presse
du 10 juillet 1969 :

« II est maintenant possible d'affirmer que La Tu
que possede Ie terrain de camping et caravaning
Ie mieux organise parmi ceux que Ie reporter de
La Presse a visites depuis huit ans, y compris le9
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parcs fMeraux, provinciaux et prives du Canada
et des Etats-Unis ainsi que pJusieurs parcs d'Eu
rope occ identale.

Le camping de La Tuque est un veritable terrain de
vacances, Ie meilleur a notre avis que Ie Quebec
PUiSS6 offrir aux adeptes du plein air. l>

Le 24 juillet 1967, Ie gEmeral Charles de Gaulle a en
Irepris son memorable voyage sur Ie chemin du rai enlre
Quebec et Montreal. Le midi, il y a escale a Trois-Rivieres
ou Ie gouvernement du Quebec offre un diner officiel a de
Gaulle au seminaire St-Joseph. Daniel Johnson preside
ce diner cvec Ie tacl d'un veritable homme d'etat. Nous
sommes la, les maires de la Mauricie, avec une centaine
d'aulres invites, temoins muets de la page d'histoire que
de Gaulle ecrira quelques heures plus tard a Montreal
quand il lancera son fameux Vive Ie Quebec fibre.

Avant Ie diner, accompagnes de nos epouses, Daniel
Johnson nous a preS'entes tour a tour au President de la
Republique franc;:aise ainsi qU'a son ministre de la CUlture,
Andre Malraux, avec un mot gentil pour chacun de nous.
De GaUlle, sto'ique et austere, nous a simplement tendu la
main avec un ravi, monsieur Ie maire et madame la mairesse
de La Tuque. Les yeux rives sur la table d'honneur, nous
prenons notre diner piuS' en curiosite qU'en appetit. Daniel
Johnson cause a voix basse avec son hote eminent et il
semble fatigue, intrigue. Son flair politique est en eveil.
Je I'observe du coin de l'oeil lorsqu'il promene un regard
lancinant sur la salle guindee comme s'll voulait I'interroger,
comme s'il voulait lui faire part d'un pressentiment, d'un
presage. Dans une ambiance froidement protocolaire ou
chacun semble retenir son souffle, nous mangeons, du bout
des levres, un repas qUi ne sera suivl d'aucun discours et
nous nous levons tous de table comme une bande d'ecoliers
dociles, lorsque I'illustre general decide de se retirer, pour
une heure de repos, avant d'entreprendre I'etape qui Ie
conduira bient6t au balcon de l'hOtel de ville de Montreal.
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Journee historique que la memoire humaine, mille fois vain
cue, ne saurait oublier. Et au soir de ce 24 juillel 1967.
lorsque la television m'apporta la nouvelle que Ie chef de
la France avail lance son fameux cri, je ne pus m'empe
cher de penser a cette morosite dont Ie visage de Daniel
Johnson m'avait paru impregne a Trois-RiviEHes quelques
heures auparavant. C'em ains; que nous assistons parfois
aux evenements qui marquent I'histoire d'un peuple.

Au debut de tevrier 1968, Romulus Ducharme, conseil
ler juridique de la municipalite depuis 1911, demande
d'etre releve de ses fonctions. II est fige de 81 ans et
comme il Ie dit, il veut jouir d'une retraite qU'il considere
pleinement meritee. Le conseil acquiesce officiellement a
sa demande cinq jours pius tard et nomme immediatement,
pour Ie rem placer, Jean-Marie Carrier qui demissionne de
son siege d'echevin. Cette demission entraine une election
complementaire fixee au 28 tevrier. Deux aspirants sont
mis en nomination: Alfred Bolduc, ex-echevin qui a perdu
son siege en 1963 et Georges Duchesneau, defait par Jean
Marie Carrier a I'election de 1967. La lutte se deroule sans
tapage et a la fermeture des bureaux de scrutin, Georges
Duchesneau est proclame elu par 194 voix de majorite.

L'entente de taxes, conclue en 1965 avec la CIP, vient
a €lcheance Ie 1er mai 1968. Cette entente, sig nee pour
une duree de trois ans, a €lte la premiere a ne pas etre
soumise a la legislature provinciale pour ratification. De
pius, elle a fait table rase du droit de regard de la compa
gnie sur I'engagement du gerant municipal. L'autonomie ab
solue de la municipalite etait, de ce fait, reconnue pour la
premiere fois depuis 1921.

En avril 1968, les negociations que j'amorce, accom
pagne du gerant municipal, avec les representants de la
compagnie, se d€lroulent dans une atmosphere de cordia
lite au, cependant, une certaine fermete de notre part n'est
pas exclue. Deux jours suffisent pour que nous en arrl-
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vions a une nouvelle entente valable jusqu'en 1971: la
compagnie versera pour les deux premieres annees de
j'entente, $350,000 annuellement et pour les huit mois de
I'annee 1970 - annee au toutes les munlcipalites du Que
bec devront se conformer aux directives du gouvernement
provincial de terminer leur annee fiscale Ie 31 decembre
au lieu du 30 avril -, la CI P versera $375,000. Le nouvel
accord vaudra donc a la municipalite une somme globaJe
de $1,075,000 comparativement a $875,000 pour I'entente
precedente, soit une augmentation de $200,000.

Le budget que nous adoptons en mai pour I'annee fis
cale 1968-69 est de I'ordre de $1,452,650. C'est un autre
budget equilibre sans augmentation de taxes qui continue,
particulierement au chapitre des sommes consacrees aux
travaux d'immobilisation, de susciter I'optimisme et la con
fiance.

Pierre-Elliott Trudeau vient de sortir vainqueur du con
g res convoque a Ottawa en vue de choisi r Ie nouveau chef
du parti liberal federal. Ancien adepte du Nouveau Parti
Democratique (NPD), fondateur de la revue Cite Libre ou
if a fait sa marque par certains ecrits virulents contre Ie
gouvernement liberal d'Ottawa et celui de I'Union Natio
nale au Quebec, Ie nouveau chef, rallie depuis deux ans au
premier ministre Lester B. Pearson, a fait un passage re
marquable au ministere de la Justice ou son etoile a scin
tille de taus ses feux. Dans Ie camp conservateur, c'est
I'ancien premier-ministre de la Nouvelle-Ecosse, Robert
Stanfield, qui a succede a John Diefenbaker. Stanfield, a
I'oppose de Trudeau, est un homme terne et incolore. Son
passe d'homme politi que integre et irreprochable aussi bien
que ses talents d'administrateur chevronne ne suffiront pas
a faire echec au charisme d'un Trudeau a I"election tede
rale annoncee pour Ie 25 juin 1968.

Vers Ie 15 mai, je rel;ois un appel telephonique d'Otta
wa m'invitant a Montreal pour y discuter candidature conser
vat rice dans Ie comte nouvellement decoupe de Champlain
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dont La Tuque fait d~sormais partie. Champlain con9titue
I'une des circonscriptions les plus heteroclites du Quebec
avec sa menlalite disparate et ses del'imitations anormales
et desordonnees. Comprenant quarante-cinq rocalites dont
treize de I'ancien comte de Portneuf, il s'etend depuis St
Marc-des-Carrieres a quelque trente milles de Quebec, jus
qU'a trente-cinq milles au nord de La Tuque, soH une dis
tance d'environ cent soixante-quinze milles.

Marcel Faribeault, que j'ai rencontre a Montreal en
compagnie de Claude Dupras, est Ie nouveau leader de
I'aile conservatrice du Qu~bec et Faribeault m'a convaincu
de faire acte de candidature dans Champlain lors de la
convention qui doit se tenir a Ste-Anne-de-Ia-perade. J'ac
cepte son offre et un mois franc avant Ie scrutin du 25 juin,
je suis officiellement investi de la candidature conserva
trice. Dans Ie clan liberal, Jean-Paul Matte defendra les
cou leu rs de son parti tand is que Ren~ Matte de St-Marc
des-Carrieres, sera candidat cred itlste.

Pendant un mois, je parcours Ie comte en diagonale
faisant de mon mieux pour mettre sur pied un simulacre
d'organisation dans une circonscription ou Ie parti conser
vateur n'a jamais ete v~ritablement structur~. La tache est
d'autant plus ~reintante que je me dois en meme temps de
remplir mes fonctions de maire. Deux semaines avant Ie
jour du vote, je m'apen;ois que je cours apres la lune et
que mes chances de r~ussite se resument a neant. Le 25
juin 1968, Pierre-Elliott Trudeau remporte une eclatante vic
toire. Champlain passe aux mains du creditiste Rene Matte
et je termine la course bon troisieme. Tout est perdu tors
I'honneur! Neanmoins, Ie cal ice a et~ bu jusqu'a la lie.

Le gouvernement Trudeau est a peine assermente qU'il
annonce la disparition du programme des travaux d'hiver.
« La societe juste " en prend pour son rhume et les muni
cipaliMs pour leur portefeuille. L'ere des grands travaux
publics que La Tuque a connue est r~volue et c'est Ie Qu~

bec, plus que toute autre province, qui ecopera de ce coup
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d'assommoir en raison de sa grande participation a ce pro
gramme gouvernemental. Comme remerciement a une pro
vince qui venait de I'epauler solidement, Ie nouveau pre
mier-ministre n'aurait pu trouver mieux, et en depit de cen
taines de resolutions adoptees par les municipalites et les
voeux formules au congres de l'Union des Municipalites de
1968, Ie gouvernement Trudeau restera inflexible.

Le 26 septembre 1968, Ie Quebec apprend avec stupe
faction la mort de son premier-ministre. Daniel' Johnson,
foudroye a I'age de 53 ans, a rendu Ie dernier soupir sur Ie
site du gigantesque chantier de la Manicouagan ou iI s'etait
rendu pour une ceremonie d'inauguration. Deux jours plus
tot, lors d'une conference de presse televisee, il avait Iitte
ralement conquis Ie Quebec par sa lucidite d'esprit et la
fraTcheur de ses propos. Je fais partie du contingent de
maires qui suit sa depouille mortelle depuis Ie Parlement
ou it a ete expose jusqu'a I'historique Basilique de Quebec.
Pour nous, latins, la mort d'un chef d'etat est toujours un
evenement dramatique.

Dans Ie cas de Daniel Johnson, c'etait pius que cela;
c'etait une tragedie dont Ie Quebec n'a pu encore se remet
tre. Inhume Ie 30 septembre a 5t-Pie de Bagot, dans son
comte, Ie caucus parlementaire de l'Union Nationale choisira,
quelques heures plus tard, Jean-Jacques Bertrand pour lui
succeder. En revenant de Quebec, je me disais interieure
ment que les hommes, c'est comme les jours; j/s se suivent
mais ne se ressemblent pas...

En decembre 1968, Ie conseil municipal decide de se
porter acquereur, pour la somme nominale de $1.00, du
pont suspendu qui enjambe la riviere 5t-Maurice en arriere
de I'usine CIP. Nous avons pris cette decision pour empe
cher la fermeture definitive du pont parce que la CIP, qui
en est proprietaire, ne veut pius en assumer la responsabi
lite legale. Apres une expertise par une firme d'ingenieurs
de Montreal, nous decidons de Ie solidifier et de I'elargir
au cout de $100,000. Ce mini-pont, d'une architecture ele
gante, est un tresor d'antiquite qU'il sied de conserver.
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L'hiver 1969 fournit aux amateurs de hockey I'occasion
d'applaudir les exploits de I'equipe des Loups de La Tuque
qui ne cesse d'accumuler les victoires dans Ie circuit inter
mediaire Mauricie-Saguenay-Lac St-Jean. Champions de [a
Iigue, nos joueurs raflent tous les honneurs provinciaux et
se meritent de representer Ie Quebec dans les series de
I'est du Canada contre les Maritimes. Vainqueurs de cette
serie, ils s'attaquent aux champions de !'ouest du pays, 
Ie L10ydminster d'Alberta, - qu'i1s batten! aisement pour
se voir couronnes champions intermedfaires du Canada.

Au debut de I'annee 1969, les villes du Canada ava;ent
ete invitees par l'Association Canadienne du Tourisme a
s'inscrire dans un concours ayant pour but de juger celles
qui avaient fait Ie plus d'efforts pour promouvoir la grande
industrie du tourisme. lnscrits a ce concours, nous appre
nons en mal que nous nous sommes merite Ie deuxieme
rang de toutes les villes canadiennes, apres Hamilton, qui
s'est classee premiere. C'est un honneur qui est largement
commente par les media d'informatlon et dont toute la po
pulation de La Tuque est flere a juste titre.

Par la force des choses, La Tuque aura, en novembre
1969, sa premiere election generale. En eftet, Ie bill 285
adopte par I'assemblee nationale en decembre 1968, de
crete la disparition du systeme d'alternance, etabli\ Ie man
dat des administrateurs municipaux a quatre ans et stipule
que les elections municipales doivenl avoir lieu Ie premier
dimanche ou Ie premier lundi de novembre. Pour nous con
former a cette nouvelle loi, les elus de 1967 devront abreger
leur mandat de hult mois en vue de nous presenter au peu
pie en meme temps que les elus de 1966. Ceux-ci voient
done leur mandat prolonge de quatre mois.

Les echevins qUi, avec mol, forment Ie conseil sont les
suivants : Jean-Paul Aube et Georges Duchesneau du quar
tier-un, Marcel Roy et Roland Villeneuve du quartier-deux
ainsi que Yvon Messier et Richard Rioux du quartier-trois.
En aoOt, trois mois avant I'election de novembre, je ren-
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contre un groupe d'une vlngtaine d'ouvriers de la CIP au
quel je pose directement la question: <' Croyez-vous que ie
devrais solliciler un quatri~me mandat ?,. La reponse est
affirmative. Une semaine plus lard, c'est it une quinzaine
d'hommes d'affaires du centre-ville que je pose la meme
question. Je re~ois la meme reponse affirmative.

Durant mes heures de bureau a I'hotel de ville, de nom
breux contribuables viennent me dire qu'ils comptent sur
moi pour un nouveau mandat m'assurant de leur appui. La
decision que je prends de briguer a nouveau les suffrages
est d'aulant plus facile que j'ai senti une sincerite indiscu
table chez ceux que j'ai consultes ou qUi m'ont, de leur
propre chef, demande de revenir sur les rangs. Au sein du
corps echevinal, les jeux sont faits des Ie debut d'octobre.
Tous demanderont un nouveau vote de confiance.

Le 27 octobre, lors de I'appel nominal, je suis elu par
acclamation pour un nouveau terme de quatre ans, Mes
six coll~gues, cependant, ont tous de I'opposition. Dans
Ie quarti er-un, Jean-Pau I Aube et Georges Du chesneau ont
respectivement Clement Filion et Camille Hebert comme
adversaires. Dans Ie quartier-deux, Marcel Roy et Roland
Villeneuve devront lutter contre Lucien Noreau et Gaston
Fortin respectivement. Dans Ie quartier-trois, Yvon Mes
sier devra affronter deux adversaires, Jacques Lavoie et
Yvon Renaud cependant que Richard Rioux aura a faire
face a Denis Tousignant.

La campagne electorale est particullerement febrile.
Les candidats utilisent les ondes radiophoniques a profu
sion et publient leurs messages ecrits dans I'hebdomadaire
local, l'Echo de La Tuque. Deux jours apres I'appel nomi
nal, Georges Duchesneau et son adversaire, Camille He
bert, sont les acteurs d'un coup de theatre inusite. L'agent
electoral de Camille Hebert, Hector Savard, est accuse par
Georges Duchesneau d'avoir agi dans I'illegalite en certi
fiant faussement, sous serment, que les electeurs dont les
noms figurent sur Ie bulletin de presentation du candid at
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Hebert sont tous authentiques. II y a arrestation de I'agent
electoral Savard et Camille Hebert, devant cet incident, re
tire sa candidature ce qui permet a Georges Duchesneau
d'etre immediatement proclame elu par Ie president d'elec
tion, Ie greffier municipal Noel Filion.

Le dimanche 2 novembre, la population se rend aux
urnes pour rendre 'e verdict suivant : Clement Filion est elu
par 109 voix de majorite contre Jean-Paul Aube; il repre
sentera donc Ie quartier-un avec Georges Duchesneau.
Dans Ie quartier-deux, Marcel Roy triomphe de son adver
saire Lucien Noreau par une majorite de 136 voix cependant
que Gaston Fortin I'emporte sur Ie veteran Roland Villeneu
ve par 111 voix. Dans Ie quartier-trois, Jacques Lavoie
lriomphe de ses deux adversaires Yvon Messier et Yvon
Renaud par une majorite de 154 voix alors que Denis Tou
signant detait un autre veteran de la politique municipale,
Richard Rioux, par 354 voix.

Ces changements creeront, bien sQr, au sein du con
seil, quelques heurts inevitables qui n'auront cependant
aucune consequence grave. II est normal qU'un nouvel elu
veuille marquer des points des Ie debut de son mandat et
qu'il s'ettorce de remplir les promesses faites pendant la
campagne electorale. II est meme juste qu'il deploie un
zele exceptionnel pour justifier la contiance que la popula
tion de son quartier vient de lui manitester. Mais apres
quelques mois, I'experience de la chose publique I'amene
inevitablement a treiner ses elans. Les structures etant ce
qu'elles sont, il se doH d'en subir les contraintes en tra
vaillant, selon [a regie de la collegialite, dans la seule opti
que du bien general.

Jean-Jacques Bertrand, premier-ministre du Quebec
depuis la mort de Daniel Johnson, dissout Ie parlement au
milieu de mars 1970 et fixe la date de I'election provinciale
au 29 avril. Robert Bourassa qui s'est fait elire chef du par
ti liberal Ie 17 janvier, lui fera face. Andre Leduc, depute
de Laviolette depuis 1966, annonce, a la surprise generale,
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qu'if ne reviendra pas sUr les rangs pour I'Union Nationale.
Andre Leduc est un ami de longue date et a la suite de
plusieurs appels te/ephoniques de Quebec, je decide de me
rendre a Grand'Mere pour Ie convaincre de revenir sur sa
decision. Ma demarche est vaine. Andre Leduc est ine
branlable et il faudra que l'Union Nationale se trouve un
autre candidat.

Les palabres s'engagent immediatement dans Ie haut
et Ie bas du comte. Je S'uis au beau milieu d'une serie de
consultations aussi enchevetrees que genantes. Mon col
legue et ami, Gaston Fortin, nourrit I'ambition de solliciter
la candidature a la convention qui doit avoir lieu a St-Tite
Ie 30 mars et iI est appuye par un groupe imposant d'unio
nistes. Le noeud gordien des rancoeurs et des animosites
sPest deja forme. La loyaute de Gaston Fortin m'aidera ce
pendant a Ie demEHer a la suite d'une reunion d'une dou
zaine d'organisateurs du parti qui a lieu Ie 29 mars au soir
et au cours de laquelle I'unanimite se fait, a La Tuque,
autour de ma candidature.

Environ mille personnes sont presentes 3 la convention
de St-Tite Ie 30 mars. Andre Leduc est 13 de meme que
Remi Paul, ministre de la Justice dans Ie cabinet Bertrand,
et Philippe Demers, depute de St-Maurice. La delegation
de La Tuque se compose de quelque cent cinquante par
tisans. II regne dans la salle une atmosphere tendue et
nerveuse. Rami Paul la dissipe en haranguant la foule qUi
repond a ses dons d'orateur par une veritable ovation.
Andre Leduc, presque pathetique, fait ses adieux a la poli
tique dans un silence poignant. Philippe Demers explique
la procedure de la convention dans son langage image et
pittoresque. Gaston Fortin demande la parole pour expli
quer les raisons qUi I'incitent a ne pas faire acte de candi
dature. II fait dignement les choses et cree une forte im
pression. A part moi, trois aspirants sollicitent la candida
ture lorsque prend fin la mise en nomination: Gerald Du
rocher, directeur du Conseil Regional de Developpement de

169



la region administrative 04, Gaston Garceau, president de
la Commission Scolaire de Grand'Mere et Jacques Mar
chand, echevin de Grand'Mere. Nos noms sont tires au
sort pour determiner I'ordre dans lequel nous nous adres
serons a la foule. Je parlerai Ie dernier immediatement
apres Gaston Garceau. La salle, tres receptive, fait un ac
cueil chaleureux a mon dlscours ce qUi semble derou
ter la delegation de Grand'Mere. Je recrute mes partisans
non seulement a La Tuque mais a St-Tite, Ste-Thecle, St
Georges, Lac-a-la-Tortue, St-Roch et St-Joseph de Mekinac
ainsi que dans presque toules les petites localites de la
route 19. Je suis choisi au deuxieme tour de scrutin de
preference a Gaston Garceau qui quitte la salle profonde
ment de9u et humilie.

Les blessures laissees par cette soiree ne se cicatrise
ront pas et creeront, entre unionistes de Grand'Mere et La
Tuque, un fosse qui n'est pas encore comble. Le groupe
Garceau restera irremediablement oppose a ma candidature
et me combattra en sous-main pendant toute la campagne
electorale. Le 29 avril, l'Union Nationale subit une verita
ble raclee au Quebec, et dans Laviolelle, c'est Prudent
Carpentier qui remporte la victol re pou r Ie parli liberal. La
seule consolation qui me reste de cette lulle est celie du
devoir accompli et la loyaute de fideles partisans a la gran
deur du comte.

A I'automne de 1970, nous negocions une nouvelle en
tente de taxes avec nos deux plus gros contribuables:
L'Hydro-Quebec et la CIP. APrt3S deux jours de discussions
intenses, l'accord conclu stipule que I'Hydro paiera, pour
les cinq prochaines annees, un montant total de $1,131,190
comparalivement a $922,250 qu'elle avalt verse pour les
cinq dernienes annees. Quant a la CIP, ses redevances au
tresor municipal passeront a $2,225,000 soit $625,000 de
pius qU'au cours des cinq annees precedentes.

Trap belle pour durer, trap bien planifiee pour une
autre espece de planificateurs nichee dans les couches
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chaudes du ministre Maurice Tessier des Affaires munici~

pales, cette entente se verra eventree par les lames ace
rees du fameux bill 48 de sinistre memoire. Voyons Ie
drame - je dis bien Ie drame - qui se joue au Parlement
de Quebec en 1971 sous la geniale direction du ministre
Tessier, depute-maire de Rimouski et ci-devant president de
I'Union des Municipalites du Quebec.

Le projet de loi 48 est inscrit au feuilleton de l'Assem
blee nationale en juin 1971 sous Ie titre aussi inoffensif
qu'anodin de /oi sur I'evaluation fonciere et adopte quel
ques jours avant I'ajournement d'ete de la Chambre, en
premiere et deuxieme lecture. II n'a ete entoure d'aucune
pUblicite ni de la part du ministere des Affaires municipales
ni de la part de I'Union des Municipalites.

A la reprise des travaux parlementaires, a I'aulomne,
Ie bill est appele en troisieme lecture et selon la procedure,
il est defere a la commission parlementaire des affaires
municipales qui siegera les 2 et 3 novembre 1971.

Les articles arbitraires que contient ce projel de 101
au chapitre des taxes que nous imposons sur la machinerie
de la crp et de I'Hydro-Quebec, ne nous laissent d'autre
alternative que de Ie combattre de toutes nos forces devant
la commission parlementaire car si nous fermons les yeux
et que nous laissons adopter Ie bill tel que redige, cela
voudra dire que des 1972 - et ce malgre les ententes con
clues en 1970 - nous n'aurons Ie droit de taxer I'Hydro
Quebec que pour un monlant de $70,950 et la CIP, pour Ie
montant de $65,000 annuellement au lieu de $230,550 et
$462,500 respectivement. Dans Ie cas de I'Hydro, nous su
birons une perte annuelle de $159,600 et pour la CIP, une
diminution de $398,000 soil una perte totale annuelle de
$557,600.

J'avise mes homologues des villes de la Maurice du
danger qui nous guette et les incite a faire front commun
pour combattre Ie prolet de loi en question.
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Le 3 novembre 1971, apres de multiples demarches
chez les hauts-tonctionnaires du ministere des Affairas mu
nicipales et de nombreuses heures de lobbying aupres de
quelques depuMs membres de la commission parlemen
taire, je decide, de concert avec Ie seul maire de la Mau
ricie qui s'est donne la peine de se transporter a Quebec
pour defendre les interets de sa ville - Dominique Grenier
de Shawinigan - de tenter une intervention verbale devant
la commission parlementaire en contrepartie du memoire
fortement documente soumis par I'Hydro-Quebec et habi
lement comments par Paul Dozois, commissaire a I'Hy
dro et ancien minlstre des Affaires municipales et des
Finances dans Ie defunt cabinet de l'Union Nationale Le
president de la commission, Guy Leduc, consent a ce qU'un
memoire prepare par Ie conseiller juridique de la ville de
Shawinigan, Claude Gelinas, soit depose et commente par
ce dernier. Dominique Grenier expose aussi Ie point de vue
de sa ville et epaule par Philippe Demers, depute de St
Maurice, il reproche au gouvernement $Ion attitude drasti
que envers sa municipalite. Le debat devient pius caLlsti
que des que Ie president me cede la parole. Voici l'extrait
du Journal des Debats des 2 et 3 novembre 1971 rappor
tanl mon intervention.

"M. LE PRESIDENT: M. Ie maire de La Tuque.
M. FILION: M. Ie President, je suis maire de La
Tuque. Je voudrais dire que la Haute-Mauricie,
specialement la ville de La Tuque, est protonde
ment de«;;;ue des dispositions du bill 48 et, pius par
ticulierement de«;;;ue du tait que nous voyons une
compagnie etatisee comme "Hydro-Quebec faire
fi, par Ie truchement d'un bill qui sera probable
ment sanctionne par "Assemblee nationale en troi
sieme lecture, d'une entente signee avec la ville
de La Tuque en 1970, par laquelle elle reconnait
son devoir de payer des taxes municipales. Je
m'aper{:ois que dans Ie bill 48, iI n'y a aucune dis
position prevoyant que I'Hydro sera contrainte de
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respecter les ententes qu'elle a dument signees
avec les municipalites, aussi bien La Tuque, Sha
winigan, Grand'Mere et autres. Si les lois sont
faites pour briser les ententes, briser les contrats,
je ne comprends pius rien.

M. TESSIER: J'aimerais bien eclaircir ce point-I~l.

Etant donne que nous avons ici des representants
de I'Hydro, est-ce que quelqu'un de I'Hydro pour
rait confirmer la chose?

M. DOZOIS: Ce que dit I'entente, s'il y avait un
changement de legislation, I'entente serait termi
nee.

M. TESSIER: S'il y avait un changement de legisla
tion, I'entente sera it terminee. Est-ce que c'est
exact?

M. FILION; C'est peut-etre Ie cas, M. Ie ministre,
mais on avait prevu, a I'Hydro-Quebec qu'il pour
rait y avoir des changements de iegislation, ce que
nous, nous n'avions pas prevu parce que nous
nous etions fies, it I'occasion de la nationalisation
des compagnies privees d'electricite, sur une leUre,
.un engagement signa par Ie premier ministre du
temps, M. Lesage, disant textuel/ement ce qui suit:

." M. Ie maire - il s'adressait it moi - en reponse
a votre lettre du 30 janvier, je dois vous dire que
l'engagement que j'ai pris demeure toujours aussi
-definitif que je jour ou je I'aj annonce. L'Hydro
Quebec paiera des taxes municipales et scolaires
au meme niveau que celles qui vous sont versees
par la compagnie Shawinigan. "

M. TREMBLAY (CHICOUTIMI) : Fevrier 1963.

M. FILION: Plus que r;a, Ie 16 juillet 1962, Ie mi
nistre des Richesses naturelles d'alors, I'honorable
Rene Levesque d'absente memoire, disait au nom

173



174

du gouvernemenl ce qui suit: c< Le 8 juin, les jour
naux rapportaient que Ie maire Filion de La Tuque
avail declare que I'acquisition des proprietes de la
compagnie d'electricite Shawinigan par une en
treprise d'etat reduirait les paiements en taxes mu
nicipales et scolaires de sa ville. Le 11 juin, j'e
crivais au maire Filion une lettre dont Ie passage
principal est Ie suivant: I'Hydro-Quebec est tenue
de payer deS' taxes municipales et scolaires au me
me titre que les compagnies d'electricite. La loi
de I'Hydro est formelle sur ce point. Le jour ou les
proprietes de la Shawinigan Water & Power passe
raient a I'Hydro-Quebec, les taxes municipales et
scolaires continueraient d'etre payees comme au
paravanl. "

Si, M. Ie Ministre, noue ne pouvons nous lier sur
un engagement formel du premier ministre de la
province de Quebec, si nous ne pouvons nOus fier
sur son ministre des Richesses naturelles du
tempS', comment pouvons-nous nous tier sur les
promesses verbales qui nous sont faites aujour
d'hui par un ministre? Je vous Ie demande, sans
meltre votre responsabilite et votre bonne toi en
doute.

Comme Ie disait mon 110mologue de Shawinigan
tout-ll-I'heure nous en avons soupe des promes
ses. Nous voulons que Ie bill 48 consacre un etat
de fait et nous demandons qu'il soit modifie de fa
~on II contraindre I'Hydro II respecter les engage
ments du premier-ministre du temps, M. Lesage, a
respecter les engagements du ministre des Riches
ses Naturelles en 1963, M. Levesque. Et si VOU9
voulez legiMrer pour I'avenir, comme vient de Ie
mentionner Ie depute de 5t-Maurice, libre a vous,
mais nous voulons que les engagements anterieurs
soient respecte9 integ ralement parce que nos ad-



ministres nous Ie demandent et nous, nous venons
vous Ie demander respectueusemenl mais ferme
ment aujoud'hui."

Ces paroles ont un certain impact sur les membres de
la commission parlementaire, impact que Ie minislre Tes
sier essaie immediatement de minimiser en faisant allusion
a « certaines compensations que les municipaliles pour
raienl recevoir sous une autre forme de taxation qui s'ap
pelle fa taxe d'affaires ".

Maurice Tessier est decidement mal ~ raise et nous
sentons qu'i1 pourrait se laisser flechir. Nous Ie rencon
trons apres la seance de la commission et il nous Informe
qu'i1 demandera ~ son sous-ministre, Richard Beaulieu, de
meme qu'au chef du service de I'evaluation du mini9t~re

des Affaires municipales, Robert Fournier, de nous rece
voir pour tenter d'en arriver a un compromis honorable de
part et d'autre.

L'entrevue a lieu Ie lendemain et elle se deroule dans
une atmosphere de bienveillante comprehension. II est de
cide que nous soumeltrons au ministre une leUre-memoire
qui pourra servir de base a des amendements au projet de
foi que nous venons, encore une fois, de contester Apre
ment et Ie 3 decembre, nous retournons ~ Quebec pour de
nouvelles negociations avec Ie ministre et ses hauts-fonc
tionnaires. Le 17 decembre, la bataille que nous avons Ii
vree connait son epilogue: Ie bill est adopte en troisieme
lecture par l'Assemblee nationale avec des amendements
qui en amenuisent les effets. Les taxes de I'Hydro seront
«gelees» pour dix ans et a partir de 1982, il Y aura de
croissance sur la base de 3% annuellement pour les barra
ges et 5% sur I'equipement. Quant a la CIP, la nouvelle
version du projet de loi dec rete que la taxe imposee sur
sa machinerie s'eteindra sur une periode de quinze ans a
raison d'un taux decroissant de 6-2/3% par annee a comp
ter de 1973.
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Les nouvelles dispositions de la loi representaient une
amelioration sensible sur Ie projet original et notre satis
faction, forcement partielle, temoignait tout de meme d'une
demi victoire que nous avions arrachee contre les forces
combinees d'un ministre ineffable et d'une Hydro-Quebec
implacable. Comme Louis XIV, l'Etat c'etait I'omnipuissan
te Hydro, cette societe bien a nous qui, pour la circonstan
ce, a.vec la paternelle benediction d'un mi nistre complai
sant, s'etait muee en societe protectrice des grandes puis
sances industrielles du Quebec. Les maltres chez-nous
etaient devenus les maitres partout, meme dans les pius
lointains hotels de ville du Quebec.

Haro sur les grands de la revolution tranquille qui, dur
comme fer, nous avaient pourtant promis que I'Hydro-Que
bec continuerait de payer les memes taxes que les com
pagnies privees etatisees. Leurs ecrits s'etaient envoles
tout comme leurs paroles. La politi que a des raisons que
1a raison ne comprendra jamais...

Le- 22 juillet 1972, Ie premier-ministre Robert Bourassa
vient a La Tuque pour donner Ie signal de depart de la
huitieme edition de notre grand marathon de nage, Les 24
Heures de La Tuque. II est d'une affabilite exceptionnelle et
;1 eclipse de loin son beau-frere, Claude Simard, egalement
present a nos festivites comme ministre du Tourisme. Rec;:u
a I'hotel de ville, Ie premier ministre me parle discretement
de notre reaction a la loi 48, et m'informe qu'une prochaine
legislation verra a compenser les pertes financiEhes que
cette loi nous a infligees. II evoquait possiblement les me
sures que son gouvernement devait adopter un peu plus
tard par lesquelles les villes de 25,000 ames, au debut, et
15,000 ames, un an plus tard, toucheraient une subvention
gouvernementale de $6.00 per capita. Malheureusement,
La Tuque n'est pas encore eligible a cette compensation a
cause de sa population inferieu re a 15,000 ames. Si, com
me dit Ie dicton, I'espoir fait vivre, la deception, elle, ne
fait pas mourir ! Au conraire, elle a parfois I'elfet d'un sti-
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mulant et Ie conseil municipal en a donne maintes preuves
depui3.

Apres ma victoire de 1961, je m'etais prom is de faire
disparaHre cetle espece de chancre appele Ja dompe qui
defigurait, depuis cinquante ans, Ie coeur de la ville. Ce
trou, excave lors de la construction du Transcontinental en
1909, cons1iWait une anomalie qui n'avait plus sa place
dans Ie decor d'une ville qui s'est loujours voulue attrayan
te et coquette. "fallait corriger cette lacune.

C'est ainsi que Ie 18 juillet 1972, Ie conseil adopte Ie
reglement 574 visant a amenager tout Ie secteur borne a
I'est par la rue St-Eugene, et a I'ouest, par Ie chemin de
fer, entre les rues St-Joseph et Scott. Pour completer cet
amenagement, Ie reglement prevoit aussl la construction du
centre social municipal d'oLJ rayonnera toute I'activite so
ciale et culturelle de la population.

Inaugure Ie 12 juillet 1973, en presence du ministre Ge
rald Harvey, representant officiel du gouvernement provin
cial dont I'octroi de $100,000. a ete fort bienvenu, Ie centre
social municipal s'impose comme I'une des oeuvres les plus
avant-gardistes et les pluS' fecondes que nous ayons encore
realisees. Foyer de la culture populai re, des centaines de
nos concitoyen9 de tous ages frequentent ce centre regulie
rement pour y puiser les elements de base a I'epanouisse
ment de leur personnalite. Les personnes du troisieme age
peuvent aussi, dans des salles confortables et accueillantes,
s'adonner a leurs passe-temps favori9 alors que notre jeu
nesse peut se reunir dans une invitante discotheque qui a ete
mise a sa disposition. Tout observateur impartial qUi prend
Ie temps de visiter Ie centre social municipal, est epate de
constater I'ampleur des services qU'il dispense au public de
La Tuque. C'est une oeuvre symbolique du dynamisme qui
a toujours caracterise la population de notre ville et, comme
nous I'avons deja dit, nous en sommes d'autant piuS' fiers
qu'elle ornemente tres joli;nent un secteur delabre qui n'a
vait pius sa place en plein centre-ville de La Tuque.

177



En septembre 1972, Ie gouvernement tedeHal retablit Ie
programme des travaux d'hiver sous la nouvelle appellation
de Programme d'initiatives Locales (PIL). Nous soumettons
au gouvernement quatre projets qui connaissent une fin de
non-recevoir de la part des fonctionnaires federaux. Le
conseil n'accepte pas cette reponse et je suis mandate, avec
Ie gerant, en fevrier 1973, pour aller a Ottawa afin de faire
de nouvelles representations aux fonctionnaires concernes.
Le voyage est fructueux puisque nous revenons de la capita
Ie tederale avec "approbation de deux importants projets
comportant un coOt total de $197,000. pour lesquels une
subvention de $136,000. nous sera versee. Ces deux pro
jets permettent I'embauche de quelque quatre~vingts sans
travail durant une periode de six mois.

En mai de la meme annee, apres plusieurs mo;s de ne
gociations avec la CommissIon Scolaire Regionale de la Mau
ricie et Ie ministre de l'Education, Ie conseil consent a verser
une contribution de $52,000. pour I'agrandissement de la
piscine de I'ecole polyvalente Felix-Leclerc. Celte mesure
a ete I'unique moyen d'obtenir une piscine de vingt-cinq me
tres plut6t que celie de vingt metres imposee par Ie minis
tere de l'Education. Je crois qu'il est assez exceptionnel
qu'un conseil municipal subventionne un conseil scolaire
pour I'aider a donner une meilleure installation au pu
blic; mais a La Tuque, la collaboration n'a jamais ete un
mot vide de sens.

C'est au cou rs de cette meme annee 1973 que nous
demandons formellement a I'Hydro-Quebec de discontinuer
sa facheuse pratique de priver les families economiquement
faibles du service de I'electricite a cause de creances arre
ragees. L'Hydro, dtkidement mal a I'aise, repond a notre
resolution en invoquant des raisons d'ordre administratif,
mais promet de nous apporter sa meilleure comprehension.
Fait cu rieux, quelque deux ans pius tard, notre geste sera
imite par des deputes a l'Assemblee nationale qui formulent
la meme demande au ministre des Richesses Naturelles,
Jean Cournoyer, responsable de I'Hydro-Quebec au sein du
cabinet provincial.
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Le 13 juin 1973, nous apprenons avec stupefaction la
mort de notre collegue Georges Duchesneau, conseiller du
quartier-trois depuis tevrier 1968. C'est a I'Hotel-Dieu de
Quebec qU'il a rendu I'ame apres une maladie qui ne par
donne pas. Georges Duchesneau, gentilhomme d'une loy
aute a toute epreuve, a vu venir la mort avec un courage et
una soumisslon examplaires. Deux semaines avant Ie terrible
evenement, il est venu a mon bureau pour un entretien d'une
tre!1taine de minutes au cours duquel il a fait preuve d'une
serenite et d'une tranquilite d'esprit incroyables. Les der
niers mots qU'il m'a dits en souriant : «Continuez votre tra
vail, monsieur Ie maire. » Par respect pour Georges Duches
neau, Ie conseil decide de laisser son siege vacant jusqu'a
l'election generale qui doit avoir lieu Ie 4 novembre 1973.

Cette election du 4 novembre, je la vois venir sans ap
prehension et avec un certain plaisir puisqu'elle me permet
tra de clarifier une situation devenue pour Ie moins exaspe
rante, au sein merne du conseil, en raison des agissements
peu orthodoxes du conseiller Jacques Lavoie. Je sais depuis
plusieurs mois qu'il prepare secretement sa candidature a
la mairie et je souhaite interieurement qU'11 persevere dans
son desseln.

La 11 septembre, j'annonce aux journaux que je serai
de nouveau candidat et Ie 25 septembre, Jacques Lavoie fait
une declaration publique a l'effet qU'11 me fera la lutte.
C'est une nouvelle qui me cause pius de joie que de peine.
L'imbroglo Filion-Lavoie sera enfin tranche par I'electorat.

Le dimanche 21 octobre, I'appel nominal des candidats
se deroule sans la traditionnelle assemblee contradictoire.
C'est une decision que Ie conseil a prise unanimement
quelques semaines pius tot pour suivre une tendance quasi
generalises au Quebec. Le greffier et president d'election,
Noel Filion, a re9u trois bulletins de nomination a la mairie :
Ie mien, celui de Jacques Lavoie et celui d'Odin Olsen que
j'ai deja detait en 1967. Dans Ie quartier-un, Clement Filion,
sortant de charge, a comme adversaire Gilles Bastarache,
alors que Marcel Bornais, nouveau venu an politique, est

179



elu par acclamation pour occuper Ie siege vacant de Geor
ges Duchesneau. Les deux conseillers du quartier-deux,
Marcel Roy et Gaston Fortin, sont egalement elus sans op
position. Dans Ie quartier-trois, Ie siege du conseiller Denis
Tousignant est conteste par Gilles Verreault cependant que
trois aspirants convoitent Ie poste laisse vacant par Jacques
Lavoie: Claire Calder, Gaatan Duchesneau et Albert Tou
chette.

Je laisse Jacques Lavoie tenir plusieurs conferences de
presse qui n'ont aucun impact sur la population. II pubtie un
journal qu'il distribue de porle en porte lequel connail a peu
pres Ie mema sort. II tient une assemblee publique dans
I'amphitheatre des Chevaliers de Colomb devant une tren
taine d'auditeurs. Sa campagne ressemble etrangement a
la fable de La Fontaine, (a grenouilJe et Ie boeuf.

Le 29 octobre, j'[naugure une sarie de cinq causeries
radiophoniques de quinze minutes chacune et je pubJie
deux pages d'annonces dans I'hebdomadaire I'Echo de La
Tuque.

Le dimanche 4 novembre, la compilation des votes des
trente bureaux de votation de La Tuque donne Ie resultat
suivant :

Filion:
Lavoie:
Olsen:

3,793
713
399

(77.3% )
(14.6% )
( 8.1 %)

Les depots de mes deux adversai res sont emportes dans
la plus impressionnante victoire de toute I'histoire municipa
Ie de La Tuque. La realHe, une fois de plus, venait de depas
ser la fiction. Quant aux conseillers, Clement Filion etablit
egalement un record en triomphant de Gilles Bastarache par
682 voix de majorite; Denis Tousignant conserve son siege
par une majorite de 75 voix et Gaetan Duchesneau triomphe
de ses deux adversaires dans Ie quartier-trois, par 365 voix
de majorite.

L'ambiance qui s'installera au sein du conseil, apres
relection, sera plus detendue, plus sereine; et les deux nou-
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veaux elus, Marcel Bornais et Gaetan Duchesneau, s'adap
teront facilement a leur nouveau role de mandataireS' du
peuple. C'est donc sur cette note euphorique et deleste
d'un faix que j'entreprends mon cinquieme mandat comme
maire.

A la seance du 4 fevrier 1974, Ie gerant depose Ie rap
port des activites municipales de I'annee 1973. Les faits
saillants de ce rapport sont les suivants: pour la vingt-et
uni~me annee consecutive, I'annee fiscale se lermine par un
surplus budgetaire, les revenus nets du camping municipal
s'etablissent a $81,423., un excedent de $13,360. sur ceux
de I'annee precedente, I'embauche, par la municipalite de
cent etudiants durant I'ete soit environ 50% de plus que
l'e18 precedent, la signature d'un nouveau contrat de travail
avec Ie syndicat des services exterieurs impliquant des
hausses de salaire totalisant 15% pour les deux annees du
contrat, la vente aux Industries Scotwell Uee de la batisse
induslrielle an18rieurement occupee par Canadian Conver
ters, la construction, au cout de $509,955. du centre social
municipal, I'ouverture de la rue Chemin du Pare, la cons
truction de cinquante-et-une nouvelles residences familia
les et I'addition de vingt nouveaux logements a des proprie
tes existantes, la construction de l'Ecole Polyvalenle Felix
Leclerc au cout de $3,245,000., la frequentation par 17,532
personnes de la bibliotheque municipale ainsi que I'inscrip
lion de 23,000 visiteurs au local de l'Age d'Or du centre
social. Le rapport contient aussi les statistiques suivantes:
au chapltre des recreations publiques et communautaires:
65,903 jeunes ont participe aux loisirs d'ete organises par la
municipari18 soit une moyenne hebdomadaire de 8,016. Les
six mini-piscines de la ville ont enregistre 48,413 presences.
Les cours de natation, sous I'egide de trois instructeurs,
ont attire 148 eleves, la discotheque du centre social muni
cipal a ete frequentee par 16,418 jeunes alers que Ie centre
municipal de ski a e18 utilise par 55,500 skieurs. Quant au
coli see municipal, il a ouvert ses portes a 113,376 person
nes.
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Statistiques d'autant plus eloquentes qU'elles reflatent,
sur Ie plan des recreations publiques, I'excellent rendement
des structures municipales.

Lors de cette mema seance du 4 fevrier 1974, Ie conseil
ratifie la nomination de Jacques Pare au poste de tresorier
municipal en rem placement de Fernand Hebert qui vient
d'atteindre I'age de la retraite. Farnand Hebert un ami d'en
fance que j'ai coudoye, pieds nus dans I'aube, sur la petite
rue Scott, a occupe I'imporlante fonction de tresorier de
puis Ie 1er mai 1963, date a laquelle il a pris la releve de
Philippe Bouchard, titulaire du meme poste durant vingt
cinq ans. Fernand Hebert fait partie de cette lignee d'hom
mes consciencieux, moules au creuset de la loyaute et du
devouement. II a constitue, pendant pres de quarante ans,
avec Philippe Bouchard, son ami, Ie pivot de la tresorerie
municipale de La Tuque.

II m'a ete donne en maintes occasions de faire I'eloge
des employes municipaux de notre ville. C'est un temoi
gnage sincere et merits qu'il me fait plaisir de reiterer ici.
Si La Tuqua a la renommee d'etre aujourd'hui une ville
prospere, bien planifiee et avant-gardiste, c'est tout autant
a fa fidelite de ses fonctionnaires qu'a la clairvoyance de
ses administrateurs qu'elle Ie doit. Depuis 1961 que je
cotoie quotidiennement les membres de la grande famille
municipale de La Tuque, j'ai ete a meme de me rendre
compte de l'attachement exemplaire de chacun de nos em
ployes envers leur ville; et j'en ai deduit qU'ils avaient leur
large part dans les nombreux succes administratifs que La
Tuque a connus depuis une vingtaine d'annees. Ces suc
cas, ils se continueront aussi longtemps que nos employes
manifesteront Ie meme enthouS'iasme, Ie meme devouement
et la meme ardeur a bien servir leurs concitoyens.

Cet eloge ne saurait etre complet sans que je souligne
particulierement Ie devouement emerite de nos chefS' de
service que j'~numereral par ordra alphabetique sans egard
a la preseance de I'un ou de I'autre dans I'ordre hierarchi
que municipal: Larry Brown, chef du service de la recrea-

182



tion, Noel Filion, greffier municipal, Leo Lavoie, chef de po
lice, Jacques Pare, tr~sorler municipal et entin, Anatole Ve
zina, chef du sarvlce de la voirie et des travaux pUblics. Je
soutians que la progres qU'a connu La Tuque, depuis une
quinzaine d'ann~es, est intimement lie au travail, a la fideli
te ainsi qU'a la constance de ces cinq hommes.

Le samedi 1er juin 1974 restera toujcurs grave dans
ma memoire de maire et de simple citoyen. 11 est cinq
heures de I'apres-midi et je su;s chez-moi en train de ba
varder familierement avec les miens lorsque Ie sergent
Claude Rioux de la sQret~ municipale vient m'annoncer
qU'un autobus qui a quilte La Tuque Ie matin meme transpor
tant quelque quarante passagers en voyage d'excursion de
I'Age d'Or a l'lle-aux-Coudres, a devale dans une cote pres
de St-Joseph-de-Ia-Rive, comte de Charlevoix, causant la
mort de «cinq ou six personnes ». Je telephone immMia
tement au gerant municipal pour lui apprendre la triS'te
nouvelle et lui demande de venir me rencontrer a la station
de police pour communiquer sans tarder avec la Surete du
Quebec de Baie St-Paul et tenter d'obtenir d'autres details
de I'accident. Apres de nombreux echanges telephoniques
entre La Tuque et Baie St-Paul, nous pouvons etablir, vers
dix heures du soir, Ie bilan de l'affreuse tragedie: treize
morts et quinze blesses. La lugubre liste des morts est la
suivante :

Mme F~licien Arseneault
Mme Joseph Boivin
Mme Blanche Bordeleau
Mme Henri Hamel
Mme Pierre Jeffrey
M. Benoit Lafontaine
Mme Gemma Landry
Mme Joseph Lapointe
Mme Leandre Moisan
Mme Wellie Potvin
Mme Lorenzo Tremblay
Mme Elodia B.-Trottier
Mme Raymond Vertefeuille

392 Scott
279 St-Michel
10 lberville
584 Roy
569 St-Antoine
397 Neault
442 St-Louis
Foyer Meritas
489 Kitchener
Foyer Meritas
507 EI isabelh
444 St-Fran90is
390 Desbiens
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Quelques semaines plus tard, une quatorzieme vic
time, M. Henri Hamel, succombe aux blessures qU'il a su
bies dans ('accident.

Le mercredi 5 juirl, c'est une ville endeuillee qui rerld
un ultime hommage aux victimes de I'hecatombe. Une fou
Ie immense et emue regarde defiler Ie cortege des treize
cercueils a partir du centre social municipal ou les vic
times ont repose en chapelle ardente depuis Ie lundi pre
cedent, jusqu'a l'eglise St-Zephirin ou elles rer;oivent les
dernieres bemedictions de l'Eglise. C'est la municipalite
qui s'est chargee de I'organisation des funerailles. Le com
munique de presse suivarlt que j'emettais Ie 3 jUin traduit
les sentiments du conseil et de la population vivement eplo
res par cette tragedie :

" Profondement bouleverse par I'ampleur de la tra
gedie routiEne survenue samedi dernier a 15.20 hrs
a St-Joseph-de-Ia-Rive, alors que quarante-quatre
de nos concitoyens et concitoyennes parmi les plus
meritants et les plus en vue etaient victimes d'un
tragique accident, je voudrais apporter a chaque
famille eprouvee un senliment de profonde amitie
et de partage devant les souffrances dans lesquel
les elles ont ate plongees par suite de cette heca
tombe.

Aussitot que la triste nouvelle nous fOt commurli
quee, les services municipaux ont tout mis en oeu
vre pour assurer<ila population etaux families eprou
vees, tous les renseignements qu'il fut possible de
leur donner en pareilles circonstances, leur appor
tant un tant soit peu de reconfort dans cette peni
ble epreuve.

C'est ainsi que nous apprimes petit a petit que I'ac
cldent fOt d'une extreme violence aux dires memes
des offici ers de la SO rete du Quebec.

Partie pour une fin de semaine de detente et de
repos dans Ie beau pays de Charlevoix, I'excursion
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s'est terminee brusquement en semant la mort et en
apportant un cortege de soutfrances.

La Tuque est durement touchee par ce deuil col
leclif. Tous les visages sont tris'les aUjourd'hui
parce que tous ont Ie coeur meurtri. Pour les uns,
c'est une mere, c'est un pere, un beau-pEne; pour
les autres, une tante, une grand'mere, une amie,
une confidente. Chacun y a perdu un peu de lui
meme en ce premier jour de juin, inoublfable a ja
mais.

II va cependant sans dire que la mort, c'est aussi la
vie, c'est aussi la lumiere, c'est I'endroit ou la souf
france ne peut plus nous atteindre mais ou Ie sou
venir des etres chers demeure a jamais.

II m'est Impossible de rejoindre chaque personne
eprouvee, de lui apporter reconfort, sympathie per
sonnelle. Aussi, c'est par la voie des ondes, par Ie
vehicule des journaux que je desire leur exprimer
du fond du coeur mes condoleances jointes a cel
les de mon epouse et de ma famille.

Je me fais l'interpnMe de mes collegues du conseil
municipal et de tous mes concitoyens pour expri
mer aux families endeuilh3es, les mots de sympa
thie qui me viennent droit du coeur, les assurant
de notre peine profonde et de notre meilleur re
confort.

Puisse I'attention de la Providence se porter d'une
fa<;on particuliere sur chacune des families eprou
vees. »

Un autre malheur devait fondre sur notre ville quelques
semaines plus lard alors qu'un glissement de terrain se
produit sur Ie Boulevard Ducharme pres de la proprieM
Andre Veillette. II est 2:55 hrs du malin, Ie samedi 24
aoOt, quand la police est mise au courant du desastre. Une
equipe d'urgence em jmmediatement depechee sur les
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lieux sous 1a surveillance personnelle du gerant municipal
Leo Archambault. Malgre les efforts des employes munici
paux, I'automobile de M. Rosario Proulx, beau-pere d'Andre
Veillette, devale dans Ie cratere. La rupture d'un egoOt plu
vial d'un diametre de soixante pouces complique singulie
rement la situation. Tous les employes municipaux dispo
nibles sont appeles sur les Iieux et s'affairent a des tra
vaux de remplissage dans Ie but de sauver la propriete
Veillette en consolidant les pentes et en stabilisant les rem
blais. Si Ie cratere s'elargit, il est a craindre qu'une autre
propriete, celIe de Mme Alice Parent, sise au sud du cratere,
devale Ie ravin. Pendant toute la fin de semaine, des mil
liers de curieux suivent febrilement les operations de sau
vetage. Les commentaires que I'on entend sur les lieu x
sont aussi disparates que dissemblants. Les employes mu
nicipaux, sous la direction d'Anatole Vezina, du chef de
police Leo Lavoie et de Larry Brown, travaillent sans repit
pou r veni r a bout de cette tranchee menac;ante qu i ne cesse
de vomir I'eau et la boue. C'est un spectacle navrant de
voir cet enorme trou au bord duquel sont perchees deux
maisons aux flancs ecorches comme deux oiseaux blesses.
Le dimanche 25 aoOt, deux representants du ministere des
Richesses Naturelles, les ingenieurs Jean-Yves Chagnon et
Jean-Denis Allard, sont venus a La Tuque par avion pour
constater les degats, aviser sur les moyens a prendre et
faire rapport a leurs superieurs. Quebec est maintenant en
scene avec les pouvoirs de la loi Inondation 1974.

Jusqu'au samedi 31 aoOt, c'est I'operation sauveta
ge qui est en marche. La Compagnie Internationale de Pa
pier nous fournit une aide precieuse en fabriquant et en
installant dans un temps record, une dalle en acier de cinq
pieds de largeur, quatre pieds de hauteur et de cent qua
tre-vingts pieds de longueur pour canaliser les eaux sa
nitaires et pluviales cependant que les deux maisons Pa
rent et Veillette menacent de s'ebouler. Le dimanche 1er
septembre, nous prenons la decision de demoli r cette der
niere apres qu'elle eut ete declaree « perte totale» par un
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courtier d'assurances. Le meme sort attend la propriete
Parent Ie lendemain pour des raisons securitaires.

Ce n'est que trois semaines apres cette fatidique nuit
du 24 aoOt que la situation redevient normale et que tout
danger est conjure. Entre temps, nous sommes entres en
pourparlers avec les autorites gouvernementales a Quebec
pour obtenir des compensations a I'endroit des sinistres.
M. Gerard Frigon du Conseil Executif provincial et principal
responsable du Bureau d'Aide Financiere Inondation 1974,
a rec;u notre memoire et la machine gouvernementale se
met en marche Ie 9 octobre, pour satisfaire a nos deman
des. Le 3 decembre, Ie ministre des Richesses Naturelles
du Quebec, Gilles Masse, nous informe que Ie cons-eil des
ministres, accordera a la municipalite, sur presentation
de pieces justificatives, un montant de $135,000. en com
pensation des frais qu'elle a dO encou ri r pour reparer ses
propres degats et une somme maximale de $80,000. pour
dedommager les proprietaires sinistres. La Societe d'Ha
bitation du Quebec, mandatee par Ie gouvernement pour
negocier avec ceux-ci, appropriera quelques semaines
piUS tard un montant global de $67,500. aux deux pro
prietaires depossedes de leurs biens tandis que la muni
cipalite touchera la somme de $132,107. en compensation
des dommages qU'elie a subis ad valorem.

Le 10 decembre de la meme annee, Ie conseiller De
nis Tousignant remet sa demission comme representant du
quartier-trois, siege numero un. Son geste es1 imputable a
un nouvel emploi qUi I'obligera a travailler a I'exterieur de
La Tuque. L'election pour lui trouver un successeur est
fixee au 23 fevrier 1975.

Dans l'intervaIJe, Ie conseil adopte Ie budget de I'an
nee 1975. De ('ordre de $2,063,800., Ie nouveau bUdget est
adopte sans augmentation de taxes et il reflete a nouveau
l'excellente situation financiere de la municipalite. La pres
se regionale et locale Ie com mente sous des manchettes
flatteuses: "Un veritable cadeau de Noel aux Latuquois ",
ti-lre Le Nouvelliste de Trois-Rivieres. Durant I'annee, la
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deUe municipale sera rE3duite de $92,000. pour s'etablir a
$914,000. et representer un per capita de $67.75, I'un des
moins eleves de toutes les villes du Quebec. Le serv,ice de
la de'tle, exigera un debourse de $163,500" soit seulement 7.9%
du budget. II est prevu que Ie camping municipal rapportera
un revenu net de $70,000. soil plus que Ie liers de la somme
globale versee par les contribuables au chapitre de l'imp6t
foncier. Dans ses commentaires de presentation du budget,
Ie gerant municipal souligne (. I'attitude positive du conseil
qui refuse d'augmenter les impols municipaux sans avoir au
prealable fait une projection appropriee des profondes ra
mifications fiscales et des grandes entreprises pUbliques re
quises pour Ie progres et I'essor des activites socio-eco
nomiques de notre milieu; en agissanl ainsi, Ie conseil n'a
menuise pas, a tout propos, son pouvoir de taxation, mais
Ie conserve intact pour assurer I'aulofinancement d'impor
tants travaux d'immobilisations dont il prevoit I'execution a
court terme au niveau de I'amenagement du territoire".

Cet enonce du gerant municipal n'est que l'emanatio~

logique de la philosophie administrative appliquee a I'hotel
de ville depuis notre premier mandat: la philosophie duo
« pay as you go" ou du "vivre selon nos moyens n. C'est
une ecole de pensee que nous avons fait notre en vue de
ne pas hypothequer indGment notre autonomie financiere_
Je ne crois pas a la theorie de I'endettement illimite des
pouvoirs publics com me stimulant de I'economie. Si cette'
philosophie peut se justifier dans une certaine mesure en
periode de regression economique, elle ne saurait consti
tuer un critere acceptable en periode de prosperite. Une
saine administration pUblique doit, autant que possible, se
teni r loi n du poi nt de sat urati on fiscale et consequem ment
du point de non-retour. L'administrateur pUblic qui ne S8'

formalise guere d'endetter les generations futures ne meri
te pas I'a confiance de ses concitoyens. Les principes qui
nous ont guides depuis que nous sommes a I'hotel de ville
tiennent a la fois de la prUdence et de I'audace. Alors que
celle-ci nous a permis de realiser des oeuvres importantes
a des coOts abordables, celle-Ia nous incite aujourd'hui a
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ireiner nos elans en raison des prix nettement prohibitifs
qUi nous accablent.

Le dimanche 3 fevrier, Guy Dore est elu pour combler
la vacance creee par la demission de Denis Tousignant.
Vainqueur par 310 voix de majorite, Guy Dore a defai! trois
adversaires dont I'ex-conseiller Roland Villeneuve. La lutte
a ete franche et loyale. Le nouveau conseiller depasse a
peine la trentaine et il a fait sa marque dans plusieurs ac
tivites sportives et sociales. La politi que ne lui est pas in
connue puisqu'il s'est occupe d'organisation electorale de
puis plusieurs annees. Guy Dore est foncierement anime
du desi r de rend re servi ce a ses cone itoyens.

Le lendemai n 24 fevrier, Ie prem ie r-m inistre Robert
Bourassa doit faire d'importantes declarations a Trois-Rivie
res de la tribune du Club Richel,ieu qui s'est charge de grou
per a son diner hebdomadaire les delE3gations municipales
des principales villes de la region economique 04. Je suis
la accompagne de cinq collegues et du gerant municipal.

Robert Bourassa est en pleine possession de ses
moyens oratoires lorsqu'il se leve pour s'adresser a la foule
avide d'entendre son message. II annonce que Trois-Rivie
res sera dotee « d'ici trois ans d'un centre administratif
provincial de $4 millions qui sera erige rue Laviolette ».

Shawinigan heritera d'un nouveau palais de justice, Grand'
Mere se verra accorder un autre tronc;:on de I'auto-route 55
alors que Victoriaville et Drummondville seront favorisees
par I'etablissement de parcs industriels.

Cette manne bienfaisante qui tombera sur la region
numero quatre sera evidemment en surplus de ce que les
villes prenommees ont rec;:u, depuis quatre ans, par Ie biais
du programme des zones speciales dans lesquelles elles
sont comprises. Bravo pour ces villes choyees ! Quant a
nous qui avons vainement reclame ce meme statut de zone
speciale depuis des annees, nous sommes la, presents, a
ce diner, com me les dindons de la farce. Le nom de La
Tuque n'a meme pas effleure les [€lvres du premier-minis
tre. Nous en restons d'autantplus surpris que les organi-
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sateurs du diner, ceux qui nous ont vendu nos billets, oeu
vrent au sein d'un organisme regional a vocation economi
que qu'on appelle I'OPDQ regional et qU'i1s ont poliment
insiste pour que la delegation de La Tuque soit presente
a «cette reunion d'extreme importance pour toute la Mau
ricie ». Nous digerons mal notre diner mais il reste encore
une chance. Le premier-ministre a invite les delegations
municipales a venir Ie rencontrer 3 I'hotel de ville de Trois
Rivieres pour une discussion amicale. Nous sommes 13 3
I'heure dite, un peu bourrus mais tout de meme legerement
optimistes.

Robert Bourassa fait son entree dans la salle des deli
berations pUbliques du conseil de Trois-Rivieres et prend
place au pupitre du maire flanque de plusieurs de ses mi
nistres, deputes et conseillers speciaux. II invite ses inter
locuteurs a exposer leurs vues et poser des questions. Je
suis Ie premier a Ie faire. Je deplore que La Tuque et la
Haute-Mauricie aient ete oubliees dans les largesses gou
vernementales et je dis au premier ministre que nous avons
I',impression de faire figure de parent pauvre. Je continue
en disant qu'i1 y a quelques annees, Ie gouvernement du
Quebec a distribue a pleines mains des statuts de zone
speciale et zone designee a une foule de villes et regions
sans s'arreter anos nombreuses demandes de nous conferer,
a nous aussi, un tel statuI. Comme mesure de justice et
d'equite, c'est pour Ie moins discutable et surtout discrimi
natoire puisque La Tuque subit, de ce fait, la contrainte de
voir, au sud. I'entiere region de la Basse-Mauricie, recon
nue zone speciale, et au nord, 1a region du Saguenay-Lac
St-Jean dotee egalement d'un statut particulier, rendant les
dites regions eligibl'es aux bienfaits emanant des centaines
de millions de dollars consacres aux ententes federales
provinciales. En raison de ce traitement injustifie, La,Tu
que se voit placee dans une situation d'inMriorite qui la
rend inapte a faire valoir ses legitimes revendications au
pres de I'organisme gouvernemental dont la mission est de
distribuer equitablement les deniers publics pour la reali
sation de projets-moteurs susceptibles de consolider, de
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promouvoir et d'accentuer Ie progres economique et social
dans les regions ou tel progres est stagnant ou en regres
sion. Je soutiens que c'est Ie cas de La Tuque et j'ajoute qu'a
cause de notre eloignement, nous avons besoin d'une meil
leure voirie et de meilleurs services inslilutionnels dans Ie
secleur social et educalionnel. Je rappelle au premier mi
nistre Ie projet que nous lui avons soumis en 1971 pour la
construction d'un pont sur la riviere St-Maurice, a la hau
teur de La Tuque, et I'amenagement de routes de penetra
tion en forel en vue d'exploiter de nouveaux parterres de
coupe de bois tout en rendant accessible au public un riche
bassin de ressources naturelles ou leS' activiles plein-air
pourraient s'exercer abondamment. Et je lermine en rei
terant notre amere deception de nous savoir ignores dans
la nomenclature des projets gouvernementaux qu'll vienl
d'annoncer pour la region economique numero quatre.

Dans S'es commentaires, M. Bourassa semble desem
pare. II donne ['impression de ne pas connaitre Ie dossier
de La Tuque quant aux demandes que nous avons faites
pour obtenir Ie statut de zone speciale, zone designee ou
zone resS'ource. Sa reponse est ambigue et floue. II dit
que La Tuque est une ville riche et capable de se suffire
it elle-meme. L'excellence de notre situation financiere
semble etre la raison majeure qui a incite son gouverne
ment a ignorer nos revendications.

Je demande au premier minislre si nous sommes pe
nalises en raison de notre saine administration. II repond
que ce n'est pas ce qU'i1 veut dire mais il nous invite poli
ment a taxer nos contribuables davantage.

Coup de fouet en plein visage que ce dernier com men
taire de M. Bourassa. Les dommages etaient faits et les
media d'information de La Tuque les montent en epingle
dans des articles et commentaires ronflants. C'est un tour
de presse guere reluisant pour Ie premier ministre. Una
dizaine de jours plus tard, j'adresse a M. Bourassa una
lettre dans laquelle je lui lais part des reactions defavora-
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bles que ses declarations ont suscitees a La Tuque, et sa
reponse ne se fait pas attendre. II est pret a recevoir
une delegation du consell Ie 26 mars pour reparler de nos
problemes.

Cette rencontre, malgre I'espoir qU'elle avait fait naTtre
et la cordialite dans laquelle elle s'est deroulee, n'a encore
rien apports de concret si ce n'est I'attente de jours meil
leurs qui nous furent prom is. Qui vivra, verra I

De par sa fonction, Ie maire d'une ville mene une vie
dont la trame est singulierement chargee. Le temps est
revolu ou Ie maire etait ce personnage honoritique dont les
reEponsabilites se limita[ent a presider aux seances du
conseil et figurer aux ceremonies publiques. Un maire cons
clent de ses enormes obligations doit s'integrer a la vie
municipale sous toutes ses formes. L'article 51 de la loi
des cites el villes qui detinit Ie maire comme chef executif
de I'administration municipale, se lit comme suit:

« Le maire exerce Ie droit de surveillance, d'inves
tigation et de controle sur tous les departements
et les employes de la municipalite, el voit specia
lement a ce que les revenus de la municipalite
soient per«us et depenses suivant la loi et a ce
que les dispositions de la loi, les reglements et les
ordonnances du conseil soient fidelement et im
partialement mis a execution. II soumet au conseil
tout pro]et qU'i1 croit necessaire ou utile, et lui
communique toutes informations et suggestions
relatives a l'amelioration des finances, de la poli
ce, de la sante, de la sOrete, de la propriete, au
bien-etre et au progres de la municipalite. "

II n'y a jamais eu de doute, dans mon esprit, que cet
article de la loi implique intrinsequement la presence du
maire a I'hotel de ville pour qU'il puisse logiquement exer
cer ses responsabilites et partant, je soutiens que I'ele
ment disponibilite est essentiel a sa tache. La presence
du maire a I'hotel de ville est d'autant necessaire voire
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imperative que les fonctionnafres, si competents soient
jls, sont constamment confrontes a des problemes ad
ministratifs qui necessitent souvent des decisions Mti
ves, decisions qu'ils ne pourraient prendre sans que Ie
chef du conseil ait ete prealablement consulte. Cette pre
sence, elle est egalement necessaire pour se familiariser
avec les que91:ions administratives de toutes sortes, pour
s'integrer au rouage de la regie interne, surveiller la bonne
marche, I'evolution et Ie progres des projets municipaux,
controler les depenses budgetaires et proceder a des con
sultations regulieres et suivies avec les chefs de service
afin de ne pas laisser uniquement aux fonctionnaires I'en
tiere responsabilit8 du gouvernement municipal.

Que dire aussi des devoirs qui incombent au maire a
I'endroit de ceux qui I'ont elu ? Ne doit-il paS' etre a I'ecou
te de ses concitoyens, entendre leurs doleances, recevoir
leurs plaintes, leur prodiguer ses conseils, les diriger vers
Ie service public - municipal, provincial ou federal - qui
s'occupera d'eux et, en maintes occasions, leur manifester
une comprehension intelligente et reconfortante surtout
lorsqu'il s'agit de cas ou la misere h'umaine est en cause?
La democratie n'est pas seulement une technique de boTte
a scrutin; elle doit, pour I'homme public, se manifester a
I'annee longue par Ie biais d'une cooperation incessante a
I'endroit de ceux qui lui ont contie son mandat. Le lecteur
sera, j'en suis sOr, Interesse de prendre connaissance des
statistiques suivantes consignees a I'hotel de ville depuis
Ie 5 juin 1964, presque trois ans apres ma premiere elec
tion comme maire, relativement au nombre de personnes
que j'ai re9ues a mon bureau.
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ANNEE NOMBRE DE VISITEURS

1964 1388
1965 2091
1966 2161
1967 2441
1968 2058
1969 2024
1970 2194
1971 1823
1972 1916
1973 2080
1974 1994
1975 1543

TOTAL: 23,713

Les quelques paragraphes qui precedent definissent
bien succinctement, je I'avoue, Ie role de I'homme public.
lis ne constituent en rien un eloge personnel. Je les ai ecrits
dans Ie simple but de redire ma foi danS' les principes
immuables qui devraient et devront toujours inspirer celui
qui prend la tres serieuse decision de servir ses concitoyens
et ce, a quelque niveau de gouvernement que ce soit. La de
mocratie vivra en autant que les hommes qui ont Ie devoir
de I'appliquer sauront d'abord la vivre pleinement eux-me
meso
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quante ans se.parent
realites municipales

La Tuque,
resentees par
deux photos.



Femel/e orignal retugiee a I'arriere du 500 rue Boston
nais, Ie 2 avril 1977. La bete ma/ade et enceinte a dO
etre abattue par /a police municipale sur ordre des agents
de conservation.



MOT DE LA FIN

A la fin de 1976, I'hotel de ville respire la tranquillite,
une tranquillite trop absolue. La cadence habituelle des ac
tivites tebriles et soutenues des dernieres annees s'es1: trans
formee en une sorte d'assoupissement impalpable, indicible.
On dirait I'homme fatigue et rompu apres une dure jour
nee de travail. La frEmesie des anciens iours n'est pius la.
C'est un calme etonnant, anormal. Ce ne peut etre Ie re
pos du guerrier car la bataille n'est pas finie. II y a bien
eu ce nouveau surplus financier de $18,635. qui a cloture
I'annee 1975, il Y a eu aussi Ie budget record de $2,351,700.
que nous avons adopte pour 1976, assorti de I'annonce aux
contribuables que I'impot foncier ne serait pas majore et
qU'il demeurerait a $0.55 du $100. d'evaluation, il y a ega
lement la bonne nouvelle que la dette municipale s'etablira,
au 31 decembre 1976, au faible montant de $815,000., il Y
a enfin cette joie bien legitime, en depit des presS'ions in
flationnistes, de voir I'annee 1976 debuter sous Ie signe de
I'optimisme, mais ceS' heureuses nouvelles ne nous satis
font que partiellement. Nous craignons qu'une trop grande
quietude n'ait I'effet de tamiser Ie dynamisme de nos pre
cedents mand ats.

Bien sGr, les realisations du passe telles Ie colisee
municipal, Ie complexe du garage municipal avec sa remise
a sable et son amenagement ordonne, les sept mini-pisci
nes de quartier, la construction de l'hotel de ville et la reno
vation du poste d'incendie, I'amenagement, apres munici
palisation, du centre de ski, la construction de la biblio~

theque municipale, I'elargissement d'une quinzaine de rues,
la construction d'un reseau d'egouts de surface a la gran
deur de la ville, I'amenagement de nouveaux systemes d'e:
gouts et d'aqueduc dans les nouveaux secteurs residen
tiels, la construction de nouveaux trottoirs et les travaux de
pavage dans ces memes secteurs (Bel-Air, Plateau Lauren-
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tien, Terrasse St-Maurice et Quartier Bertrand), la construc
ton des tunnels du lac St-Louis et du Club de Golt, la pose
de nouveaux feux de circulation aux intersections impor
tantes de la ville, I'installation de systemes de protection
aux traverses a niveau, la construction d'un bureau d'in
formation touristique, la refection de I'entree sud de la
ville, I'amenagement de cinq terrains de stationnement au
centre-ville, I'installation de vingt arches de signalisation
dans sept de nos principales arteres, la creation de notre
repute terrain de camping, la construction de la batisse
industrielle pres'entement occupee par les Industries Scot
well, I'acquisition et la reparation du pont St-Maurice, I'ob
tention de la station satellite de telEwision de Radio-Cana
da, I'amenagement des complexes-loisirs des Quartiers
Bel-Air, Terrasse St-Maurice, Centre-Ville et Bertrand, Ie
nouvel eclairage de nos rues, la construction, entin, du
centre social municipal et I'amenagement moderne de tout
Ie secteur adjacent, toutes ces realisations, dis-je, ont com
ble des vldes, satisfait des besoins, ameliore Ie mieux-etre
de la population, mais elles ne doivent pas constituer une
sorte d'apotMose de notre administration. De fait, aucune
oeuvre, si importante soit-elle, ne devrait evoquer Ie cou
ronnement d'une carriere publique. II y a toujours des
choses a faire, des projets a realiser et des problemes a
regler. La bataille n'est jamais gagnee et la lutte doit con
tinuer.

S'endormir sur ses lauriers, pour un mandataire pu
blic, c'est une fatalite inavouable et indefendable. Son es
prit dolt constamment etre prEH a intervenir a la moindre
occasion dans I'interet du bien commun. La Tuque a con
nu ses heures de gloire mais elle a aussi connu ses de~

faites. Sur Ie plan economique, par exemple, nous ne pou
vons nous satisfaire des resultats obtenus. L'exode d'une
partie de notre jeunesse vers les centres de croissance
nous fait mal. C'est Ie sang Ie plus pur qui s'echappe de
nos veines quand nous constatons, impuissants, Ie nom
bre considerable de nos diplomes universitaires, des gra
dues de nos ecoles superieures, quitter notre ville parce
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que nous ne pouvons les absorber sur notre marche de
travail. Notre population n'est pas a la hausse et malheu
reusement, Ie phenomene de la denatalite n'est pas Ie seul
facteur responsable de cette stagnation. Nous devrons
redoubler d'ardeur pour remedier a notre faiblesse indus
trielle, a la carence' de nos services educationnels, a I'insuf
fjsance de notre reseau routier, pivot de notre croissance
economique. L'aide de l'Etat nous est indispensable et 11
nous faudra canaliser toutes les energies disponibles p:Jur
convaincre nos dirigeants provinciaux de s'attarder a nos
problemes. Notre eloignement et la fallacieuse reputation
que nOU9 avons d'etre une ville riche ne justifient piUS l'in
<lifference que l'on a affichee, a notre endroit, dans certains
milieux gouvernementaux.

C'est Ie defi qu'il nous faut relever.

Quant a moi, je suis pret a continuer a me donner en
tiEnement a cette tache. La Tuque et mes concitoyens Ie
meritent bien.
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LISTE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA TUQUE

DEPUIS 1911

Quartier no

ALLARD, Joseph
ARSENEAULT, J. Octave
AUBE, Jean-Paul
BANVI LLE, David
BEAUDET, Emil'e
BEDARD, Charles
BERTRAND, Eugene
BILODEAU, Antonio
BOLDUC, Alfred
BORNAIS, Marcel
CARRIER, Jean-Marie
CHARLAND, Gabriel
CHIASSON, Thomas
COMEAU, J. Achille
COTE, Donat
COTE, Georges
COTES, Telesphore
COURTEAU, Roch

DESBIENS, J. Ernest

DORE, Guy
DUCHESNE, Hiloda
DL\CHESNEAU, Francis
DUCHESNEAU, Gaetan
DUCHESNEAU,Geo~es

DUGUAY, Gustave
FILION, Clement
FILION, Georges
FORTIER, Franc;ois
FORTIN, Gaston
GAGNE, Chs.-Borromee
GJ\iGNE, J. Thomas

1924 a 1928
1933 a 1936
1963 a 1969
1921 a 1923
1920 a 1922
1941 a 1943
1931 a 1933
1951 a 1961

'1949 a 1963
1973 a date
1961 a 1968
1948 a 1957
1929 a 1935
1913 a 1915
1935 a 1941
1913 a 1915
1936 a 1942
1939 a 1951
1911 a 1913
1924 a 1926
1975 a date
1925 a 1929
1946 a 1949
1973 a date
1968 a 1973
1921 a 1923
1969 a date
1925 a 1927
1920 a 1922
1969 a date
1943 a 1947
1913 a 1913

3
1
1
3
2
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
3
3
3
1
1
3
1
1
3
1
2
1
2
1
2
2
1

199



GAUDREAULT, J. Nil
1946 a 1948 2
1951 a 1953 2

GAUTHIER, Frank
1916 a 1919 1
1923 a 1924 1

GERVAIS, J. Romulus 1929 a 1937 3
GILBERT, Henry 1915 a 1917 1
GINGRAS, Georges 1919 a 1920 2
GRAVEL, Auguste 1930 a 1936 3
GRAVEL, Fran~ois 1920 a 1922 3

1915 a 1916 1
GRAVEL, Real 1919 a 1920 1

1933 a 1937 1
GRAVEL, Victor 1916 a 1920 3
GUILLEMETTE, Georges 1915 a 1916 3
HAMEL, Albert 1913 a 1915 1
HARDY, Donat-Emile 1913 a 1920 2

HARVEY, Thomas
1939 a 1944 1
1955 a 1961 1

JOURNEAULT, Omer
1928 a 1932 1
1957 a 1960 3

JUNEAU, Wellie 1920 a 1921 2
LAMARCHE, Joseph 1923 a 1926 3
LAMONTAGNE, Adjutor 1942 a 1948 3
LAMONTAGNE, F.-Xavier 1911 a 1916 2

1923 a 1925 2
LAMONTAGNE, Joseph 1922 a 1924 3

1926 a 1929 3
LAMOTHE, Hector 1927 a 1931 2
LAROUCHE, Maurice 1953 a 1961 2

LAVOIE, Euchariste
1920 a 1921 3
1937 a 1943 3

LAVOIE, Jacques 1969 a 1973 3
LAVOIE, Paul 1949 a 1951 2
LAVOIE, Thomas 1948 a 1952 3
LETOURNEAU, Pierre 1928 a 1930 3
MARTEL, LE§ger 1951 a 1955 1
MEILLEUR, Romain 1911 a 1912 1
MESSIER, Yvon 1967 a 1969 3
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/lORIN, Narcisse 1944 a 1946 2
)LSEN, Odin 1961 a 1964 2
'AGE, Armand 1922 a 1924 2
IEPIN, Joseph 1912 a 1913 1

'ICOnE, Maxime
1928 a 1932 2
1938 a 1942

ILANTE, Wenceslas
1922 a 1923 2
1932 a 1938 2

IENAUD, Edmond 1936 a 1942 1
~INGUETTE, Norbert 1952 a 1957 3
1I0UX, Richard 1960 a 1969 3
IIVARD, Jean 1961 a 1967 3
lOY, Arthur 1921 a 1923 1
lOY, Marcel 1964 a date 2
IUEL, Arthur 1942 a 1946 1
;AVARD, Liguori 1936 a 1937 3
'HEBERGE, Delphis 1947 a 1949 2
'HIBAULT, Norbert 1944 a 1951 1
'OUSIGNANT, Denis 1969 a 1974 3
HEM BLAY, Alfred 1911 a 1913 3
HEMBLAY, Arthur 1923 a 1925 1

'REMBLAY, Edmond
1926 a 1928 1
1932 a 1933 1

HEMBLAY, J. Alexis 1911 a 1915 3
HEMBLAY, Joseph-Nil 1911 a 1913 2
HEMBLAY, Michel 1917 a 1921 1
REMBLAY, Onesime 1916 a 1919 2

1924 a 1928 2
EILLETTE, Omer 1937 a 1941 2

1942 a 1944 2
EZINA, Albert 1915 a 1920 3
ILLENEUVE, Roland 1957 a 1969 2

201



NOS GERANTS MUNICIPAUX
HARDY, Donat-Emile 1921 a 1922
LANGELIER, J.-Napoleon, ing. 1922 a 1925
BOURASSA, L.-Wilfrid, ing. 1926 a 1933
VALIQUETIE, J.-Henri, ing. 1933 a 1934
ASSELIN, Jean, ing. 1934 a 1942
GAGNON" Armand, ing. 1942 a 1951
BOURASSA, Fernand, ing. 1951 a 1954
ARCHAMBAULT, Leo A. ing. 1954 a date

NOS SECRETAIRES-TRESORIERS

TREMBLAY, Joseph-Nil
RIBERDY, Paul-Emile
HEBERT, Fernand

NOS TRESORIERS

BOUCHARD, Philippe
HEBERT, Fernand
PARE, Jacques

NOS GREFFIERS

DUPONT, A.-Aldori
FILION, Noel

1911 a 1917
1917 a 1939
1962 a 1966

1939 a 1963
1963 a 1974
1974 a date

1939 a 1962
1966 a date

NOTE: Avanl 1939, la (anclian de greHier n'exislail pas. Elle etait
remplie par Ie secrelaiT&-trssarier.

NOS CONTREMAITRES GENERAUX
MASSICOTTE, Lucien
FORTIN, Armand
HARVEY, Joseph
FORTIN, Louis
LECLERC, Leo
HARVEY, Eugene
GAUTHIER, Rosario
VEZINA, Anatole
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NOS CHEFS DE POLICE
.AROUCHE, Alfred 1911 a 1912
JROSS, Victor 1912 a 1915
JINEAULT, Zenon 1915 a 1917
-RUDEL, Rosaire 1917 a 1918
~UCLAI R, Alfred 1918 a 1920
IARENT, Joseph 1920 a 1922
'AQUET, Albert 1922 a 1923
IUFOUR, Joseph Janvier 1923 a Mal 1923
APOINTE, J.-Dieudonne 1923 a 1925
.EAUSOLEIL, J.-Rosario 1925 a 1927
ANGUAY, Arthur 1927 a 1937
ORTIN, Victor 1937 a 1965
:ROWN, Larry 1965 a 1970
AVOIE, Leo 1970 a date
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HISTORIQUE DES NOMS DE RUE DE LA TUQUE

Avenue Becker:
Pour honorer la memoire de Warren B. Beckler, ancien gerant de
I'usine locale de Brown Corporation, a I'occasion de sa nomina
tion comme vice-president de celie meme compagnIe, Cette rue
s'appelait anterieurement On the Bank (escarpement). Dans man
enfance, on I'appelait communement rue des ang/ais.

Avenue Brown:
Pour rendre hom mage a la famille Brown qui etablit I'usine de
pflte et papier aujourd'hui propriete de la Compagnie Internatio
nale de Papier du Canada (CIP).

Avenue du Coteau:
Parce qu'elle est situee sur Ie coteau au pied de la montagne,
a l'est de la ville.

Beaumont:
En I'honneur de A. J. Beaumont qui occupalt Ie poste de presi
dent de la compagnie Shawinigan Water & Power lars de la
construction du barrage hydro-electrique de cette compagnie eil
1938.

Beflevue:
Probablement en raison des beaules du paysage que I'on pou
vait admirer du haut de I'escarpement du quartier Bel-Air avant
la construction de l'h'Opital St-Joseph en 1960.

Boulevard Ducharme:
En I'honneur de Romulus Ducharme, avocat et ancien depute
de Laviolette a l'Asstmblee Nationale. Le premier-ministre Mau
rice Duplessis qui etait venu a La Tuque en 1955 pour inaugurer
la route Grand'Mere - La Tuque, avait annonce que la nouvelle
route porterait Ie nom du Boulevard Ducharme. A I'occasion de
cet evenement, Ie conseil municipal donna alors Ie nom de Bou
levard Ducharme au secteur do la rue Commerciale borne au nord
par la voie d'evilement du chemin de fer et au sud, par les
limites de la ville.

Bostonnais:
Rue qui debo·uche a la rivere Bostonnais, affluent du St-Maurice.
Selon la legende. la riviere Bostonnais lire son nom d'un ame
rlcain originaire de Boston qUi etait autrefois gerant des opera
lions forestlares de la compagnie Laurentide Paper (aujourd'hui
Consolidated-Bathurst), balgnees par cette riviere. Nos ancetres,
en parlant de oal amerlcain, I'appe-Ialent /e Bostonnais.

Cardinal leger :
Pour honorer la memoi're du cardinal Paul-Emile Leger, ancien
archeveque de Montreal.
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Caron.
En I'honneur du chanoine Louis Caron, ancien cure de la pa
roisse St-Zephlrln.

Carre Beaumont:
En I'honneur de I'ex-presldent de la compagnie Shawinlgan Wa
ter and Power, R.J. Beaumont.

Carre Cartier:
En I'honneur de Sir Georges-Etienne Cartier, i1lustre homme po
litique du Canada francais et l'un des p~res de la Confederation.

Carre Maisonneuve:
Pour honorer la memoire du fondateur de Montreal, Paul da
Chomedey de Maisonneuve.

Carre PaquIn:
En I'honneur de l'abbe J.-Leo Paquin, fondateur de la paroissa
Marie-Medlalrice.

Castelneau :
En I'honneur du general francais, Edouard de Castelneau, qui
commandait la deuxiilme armee en Lorraine durant la guerre
1914-1918.

Champlain:
En I'honneur du fondaleur de Quebec, Samuel de Champlain.

Chapleau:
Pour honorer la memoire de Sir Adolphe Chapleau, ancien pre
mler-mlnistre du Quebec et ex-lieutenant-gouverneur de notre
province.

Chemin du Colisee :
Parce que celle rue debouche au colisee municipal.

Ohemin Prive C./.P.:
Ch'emln qui debouche a I'uslne de la Compagnie Internatlonale
de Papler du Canada (C1P).

Chemin Wayagamack:
Chemin qui debouche sur la route du Lac Wayagamack ou se
trouve la prise d'eau de I'aqueduc municipal.

Commerclale:
Celle rue porte bien son appellation puisqu'elle est Ie coeur du
centre commercial de notre ville.

Comtois:
En I'honneur de Mgr Alfred..Qdllon Comtois, ancien 6vllque de
TJols-Rivieres.
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Corbell :
Pour commemorer la memoire de I'abbe Eugene Corbeil, cure
fondateur de La Tuque.

De La Plage:
Parce qu'elle longe la plage du Lac St·Louis.

De La Salle .-
En I'honneur de Cavelier de La Salle, exploraleur du Mississipi.

Desbiens:
Pour commemorer la memoir(3 de J.-Ernest Desbiens, ancien
echevin at pionnier de La Tuque,

Dollard:
En "honneur de Dollard des Ormeaux, vainqueur de la bataille
du Long-Sault.

Du Pare:
Parce qu'elle traverse Ie parc St-Eugene.

Du Plateau.-
En raison de la configuration du terrain au pied de la montagne,
a I'esl de la ville.

Elisabeth:
En I'honneur de la reine Elisabeth II.

Fauteux:
Pour honorer la memolre d'un ancien lieutenant-gouverneur du
Quebec, Son Excellence Gaspard Fauteux.

Frontenac .-
En I'honneur du Sieur de Frontenac, ancien gouverneur de Que
bec et IIlustre fjgure de I'Hisloire du Canada.

Gouin:
En I'honneur de Sir Lomer Gouin, ancien premier-ministre du
Quebec.

Ibervi/le :
D'ap,res Pierre Le Moyne d'Iberville, premier gouverneur de la
Louisiane.

Jacques-Buteux:
Pour commemorer la memolre du Pere Jacques Buteux, Jesulte,
qui evangelisa les indlens du Haul St-Maurice,

Jeanne-Mance:
En I'honneur de la fondatrice de I'HOlel-Dieu de Montreal.

Jean-Talon:
En I'honneur till premier Intendant de la Nouvelle France.
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Joffre:
En I'honneur du man~chal Joseph JoHre, commandanl en chef
des forces frani;:alses et vainqueur de la Marne, pendanl la
guerre 1914-1918.

JoJlet:
Pour rappeler la memoire de Louis Joliel, decouvreur du Mis
sissipi.

Journeault :
Pour honorer la memoire d'Omer Journeault qui fUI maire de La
Tuque de 1935 a 1944 et de 1947 a 1951,

Kitchener:
En I'honneur de Lord Herbert Kilchener, marechal anglais qui
mil fin a la guerre des Boers et qui fut ministre de la guerre dans
Ie gouvernemenl britannique pendant Ie conflit mondial de 1914
1918.

Lacroix:
En I'honneur de la famille Lacroix, pionniere de notre ville.

Lafleche:
Pour honorer la memoire de Mgr L. F. Lafleche, ancien eveque
de Trois-Rivieres et IIluslre figure des luttes en faveur de la lan
gue frani;:aise dans I'ouest canadien.

Lamarche:
Jos Lamarche et son frere, Georges, alaienl proprietaires d'une
immense quantile de terrains a La Tuque. Le nom de Lamarche
fut donne a une rue apparemmenl en guise de remerciement pour
plusieurs dons de terrains qu'ils firent 11 la municipalite.

Lamontagne;
En l'honneur de Fran'tois-Xavier Lamonlagne, qui fut maire de
1927 a 1935.

Lamy.-
Je crois que cetta rue fut designee selon Ie nom d'un ancien
cure du village de La Croche.

Laurier:
En I'honneur de Sir Wilfrid Laurier qUi fUI premier-minislre du
Canada de 1896 a 1911.

Lava' :
A la memoire de Mgr Frani;:ois de Montmorency Laval, premie,
evsque de Quebec.

Laviolette:
Pour honorer la memoire du Sieur de Laviolette, londateur de
Trois-Rivi~res.
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Maisonneuve:
Pour honorer la memoira du fondataur de Montreal, Paul da
Chomeday de Maisonneuve.

Marquette:
En I'honneur du pera Marquelle qui decouvrit la Mississipi avec
Louis Joliet

Montcalm:
En I'honneur du Marquis de Montcalm, I'illustre valncu de la
bataille des Plaines d'Abraham en 1759.

Neault :
Pour honorar la memoire de Pierre Neault, ancien depute du
comte de Champlain au Parlement da Quebec.

Neree-Beauchemln :
Evoque la memoire de Narea Beauchemin, poele quebecois ne
et mort a Yamachlche.

Paquin:
Pour rappelar la memoire d'Arthur Paquin, pionnier de La Tuqua
et pere de notre concltoyen, J, Amedee Paquin.

Radisson:
En I'honneur da Pierre Radisson, explorateur fran9ais qui vecut
a Trois-Rivieres.

Rang des Hamelins :
Ainsi nom mea d'apres Ie nom des Ireras Donat et Naree' Ha
melin, deux cultivateurs qui exploitaient leur ferme aux limites
nord-est de La Tuque, il y a una cinquanlalne d·anneas.

Real:
En I"honnaur de Real Gravel qui luI maire de 1921 a 1923.

Roberval:
En I'honneur de la ville du mllme nom dans la region du Lac
St-Jean.

Roy:
Pour rappaler la memoire d'Alphondor Roy qui lut maire de
1915 a 1920.

Scott :
Je crois qua Ie nom de Scott evoque la memoira d'un ancien
lrasorier provincial, parrain da la lameuse loi Scott sur Ies bois
sons alcooliques.

St-Antoine :
D'apres Ie saint du mllme nom.
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Sf-Augustin:
Idem.

Sf-Benoit :
En I'honneur du pape' Benoil XV, predecessaur de Pie XI.

Sf-Eugene:
Eug~ne etanl Ie prenom du cure Corbeil, II eSI logique de crolre
que cette rue Jul nommee en son honneur.

St-Franyois :
D'apres Ie saint du meme nom.

St-Honore:
Pour rappe-Ier la mllmoire d'Honore Mercier, premier-minislre du
Quebec de 1887 a 1891.

St-Joseph:
O'aprlls Ie saint du meme nom.

SI-Laurent:
En "honneur du T. H. Louis 51-Laurent, qui fut premier-minislre
du Canada de 1949 A 1957.

Sf-Louis:
O'aprtls Ie saint du meme nom.

Sf-Maurice:
D'apres la rlvillre 51-Maurice.

St-Michel:
O'apres Ie saint du meme nom. II est agalement plausible de
croire que cette rue du Ouartjer-Un evoque la memoire de Michel
Tremblay qui ful longtemps echevin de ee quartler.

St-Paul:
O'apres Ie saini du meme nom.

St-Pierre:
Idem.

St-Zephirin:
Evoque Ie nom de la premillre paroisse de La Tuque alnsi que la
memoire de Mgr Zephirin Laurin, eveque de Haileybury, premier
dioetlse auque·! La Tuque a appartenu.

Tessler:
Cette rue fut nommee d'aprlls Jean-Baptiste Tessler qui vint
s'etablir sur la rive ouest du SI-Maurice vers 1860. "est egatemenl
posslble qu'elle ait lite nommlle pour honorer la memoire de
I'honorable J.A. Tessler qui occupalt la fonction de mlnlstre de la
Voirie dans Ie cabinet provincial autour de I'annee 1915.
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Vanier:
En I'honneur du premier gouverneur-general francophone, Son
Excellence Ie general Georges Vanier.

Veillette:
En I'honneur d'Omer Veillette qUi rut maire de 1944 Ii 1947.

Wences/as:
Pour honorer la memoire de Wenceslas Plante, Ie premier malre
de La Tuque apres son incorporation comme ville, en 1911.
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