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ors d u  rricentcnaire de Boucherville, en 1967, la ville que nous con- < naissons aujourd'hui écair en éveil et, depuis, elle ii'a cessé de se dive- 
lopper. 

Pour Ronald Beauprd, témoin actif de l'évolution de la ville duranr  les 
vingr-cinq derniéres anndes, I'hisroire de ce progres a un nom, un  visage, 
une époque; en raison de ses fonctions d e  grand mandarin de cette ville, 
il a pu identifier Ics acteurs des dibars importants ec les Çpoques où les 
orientations significatives furent prises. 

A travers le récir de ce qui  s'est passi, I'auceur identifie ceux et celles qui ,  
par leur travail, leur b6ritvolar ou leur engagement dans uiie cause hurna- 
nicaire, cint fair grandir cette collectivité, car n'oublions pas qu'une collec- 
tivité « n'est jamais plus grande que ceux et celles qui la friiir grandir ». 

Dans Ir cadre de cerre annbe 1792 marquant le 32ye anniversaire de fonda- 
tion de Boucherville, l'occasion éraic coure choisie pour recueillir e t  trans- 
mettre aux générations Furures l'histoire quocidienne de Boucherville. 

Dans le récit que Ronald Beauprt  fair de cetcc hisroire quotidienne, vous 

dicouvrirez le dévouenicnt dont I'aureur a fait preuve dans l'exercice de ses 
foncrioiis et l'attachement profond qu'il a roujours manifesté à sa ville. 

325 ans apris, ensemble, nous conrinuons..  . 

Le prdsident, 

' , 

Oscar d'Amours 





aniiçe 1972 marque le 3 ~ 5 ~  anniversaire de fondation de Boucherville 
par Pierre Boucher. 'Depuis le début de la colonie, Boucherville a été 

racontée sous toutes ses facettes : son développement ec ceux q u i  ont fait 
son histoire. Sans reprendre ce qui a dkja éré dit er kcrir, j'ai voulu faire le 
point sur  le Bouclierville des trente derniires annécs, son développeinenr 
et son rayoili-iement à I'onibre dç la grande m4i.ropole qu'est Montrial. 

Ce récit raconte l'histoire de Bouclierville depuis les années 1360. I l  reflète 
le quotidien er, d'une façon $us la pluparc des grands Cvéne- 

rnents qui onr  marqué la vie politique, économique, culturelle, sociale, 
sportjve, récrCative, Cduative et religieuse de la ville. Ces réalisations nous 
conduisent à l'aube du  X X I ~  sitcle er perinetrenr à la popularion actiielle 
de Bouchervillc. de bénéficier d'une qualité de vie des plus intéressantes. 

Je n'ai pas abordé cerce période en hisrorien, mais plurôt en acteur ayaiir 
;te appelé à jouer u n  rôle actif à ritre de premier fonctionnaire, ranrôt 
comme observareur, rantôr comme résident-utilisateur des services, en 
cenanc roujours cornpce de ma perception et de mon vécu. J-a vie collec- 
tive étant riclic en dvénemenrs de routes sortes, il a fallu inévitablement 
faire des choix, cour en raconta" t simplenien t ce qui s'est passé, pr fo i s  par 
des anecdotes d'intérêt général, pour apporter un éclairage nouveau su r  
cerrains morneiirs de la vie locale. 

Je souhaite qcie toute la popularion de Boucheri~ille renoue avec u n  passt 
pas si loiniain, mais si riche, aiin de développer une grande fierrt à vivre 
en ces lieux si attachants er à y cultiver de profondes racines. 





Les débuts 
n 1667, Pierre Boucher, alors gouverneur de  Trois-Rivières, quitre 
son poste et se rerirc dans son fief des îles-~ercées, o ù  il demeurera 

jusqu'à sa morr en 1717. Aide par des pionniers, i l  ddfriche les terres fertiles 
de sa seigneurie er les cultive. Il consacrera désorniais la vocation agricole 
de l'endroit, q u i  va durer près de [rois sikcles. Jusqu'en 1854, annie qui 
marque la fin d u  régime féodal, cinq seigneurs veilleronr sur les desrinées 
de Boucherville, nommée ainsi en l'honneur de son fondateur. 

Coinpte renu d u  rtgime de l 'tpoque, la population émir à rnaj0rit.é caiho- 
lique et  française. A l'image de la paroisse religieuse dont elle est issue, avec 

son curC er ses marguilliers élus, la population choisir d'élire u n  maire et 
des échevins pour s'occuper de l'évolution er de I'expansioil d u  milieu de 
vie. Calquée ainsi sur la paroisse-quartier, la municipalicé devicn t la pre- 
n i i he  référence terrieoriale en prenant charge principalement des services 
à la popularian. 

La municipalité de la paroisse Sainre-Fai~lille de Doucliewille voir le jour 
le rcr juiller 1855' sous la direcrion du  maire Pierre Viger. L'année suivaiice, 
la municipalitC se sciilde en  deiix territoires : la paroisse et le village de 
Boucherville, dirigés respectivement par les maires Pierre Viger cr Louis 
Lacoste. Cenr  ans plus tard, en 1356, le village annexe ses terres la «c6ce 
d'en H a u t s  er la «&te d'en Bas),, soit tous les lots ayanr front sur le flcuve 
Saint-Laurent, ce qui lui pcrmet d'obtenir sa charte de ville en 1957. 

Dans les années 1350, Boucherville (paroisse er village) était un centre de 
villégiarure cr certaines familles inontréalaiscs venaient y passer l'été. Plu- 
sieurs chalets, consrruiis scir le boulevard Marie-Vicrorin, longeaienr le 
bord de l'eau. D'aucres chalets, ilne douzaine environ, Craient érigés sur 



I'ile Sainte-Marguerite et les propridtaires ne pouvaient y accéder que  par 
chaloupe, à partir dit modeste quai situé B proximité de la rue Frtchette. 
Ceux qui  ne disposaient pas d'embarcatioii sonnaient iine cloche pour 
faire venir le bateau passeur de I'ile. 

Pour se rendre à Montréal, les Bouchervillois devaient emprunter le hou- 
levard Marie-Vicrorin, seille route d'accès jusqu'au pont Jacques-Carrier 
qui mène tout droit vers le centre urbain. Le trajet était long cc prenait 
plus d'une heure en  voitcire, 

En 1963, grice à I'esprit de clairvoyance des niaires Joachim Savaria de la 
paroisse Sainte-Famille de Boucherville er Clovis Langlois de la ville de 
Bouclie~ville, une fusioil réalisie dans I'harmoriie et la bonne eilcenre 
vicnr redonner à la ville à peu près les mêincs limites territoriales qu'en 
1855, lors de sa création en rniini~i~ali té.  

Lc 23 novembre 1963, une proclamarion d u  goiivernerncnt du Québec 
cotifirme la réunification de la ville er de l a  paroisse sous le tiom de ville 
de Boucherville, avec une adininisrration municipale unique. 

La prrniièrc séance du Conseil municipal de 13 nouvelle entiit adminis- 
trative a lieu le 9 décembre 1763. Sous la présidence d u  maire Clovis Lan- 
glois, la séance rtunir les échevins Joseph Lamoureux, Andrt Quintal, 
Gaston Mousserte, Reni  Caron er b u i s  Jazzar. Seul I'écl-ievin Raymond 
Beaudet est absent. Dés lors, les bases du  nouveau Roucherville ont été 
lancées et, pecit à petit, la ville s'est développde pour devenir ce qu'elle est 
aujourd'hui. Sans renier le passé, ec cotouré de quelques noms devenus 
célèbres dans l'histoire de Boucherville, le maire Langlois est devenu rn 
qiielqiie sorte le deuxième fondateur de la ville. 

c 1963 à nos jours, quatre maires ont présidé aux destinées de 
Boucherville. laissanï chacun sa marque selon sa personnalité et 

son style de gestion. Avec leur vision de l'avenir, ils ont  pu modeler le pay- 
sage politique, visant toujours le méme but, ceiui de donner le meilleur 



Les maires de Ruudicrvillc au Cala d o  fliris<c:iri, Jilin 1930, Dc gduclie à droitç , Yvon Julicn. 
Jean-Guy Parent, C1oi.i~ Lînglois er Hugiics Aiiiicrcin. 

L,lairc d'un joiir, l y s ~ ,  R,iiigC.e du foiid, degauclic 1 drriiic : Jacqiicr Rrasseiir. G i i y  I . . i l i .~ : i i c  cr Jean 

Omudr}., consci\icrs miinicipaiix; Cliislainc SCnCcal du CIiif> Opiiiiiisrc; Hugiies Aubcrtin, mairc:  

Luc Lqaulr du Club Oprimisir; Loiiisç Cardiiinl, Rçné Dclislc et Jcan-Pierre Morin. consçiltçrs 

municipaiix. 



d'eux-mêmes à I3aucherville et d'assurer à la population une qualité de vie 
A nulle part  pareille. 

Le premier, Clovis Langlois, maire de 1963 4 1973, a été le mtdiareur qui 
a su concilier les opinions, parfois même celles qui,  à première vue, sem- 
blaient incoticiliables. Lr deuxième, Yvon Julien, maire de 1773 à 1978, a 
étP I'administrareur qu i  a doté  la ville d'une gestion rigoureuse et l'a 
propulsée dans le rayonnement provincial d u  monde municipal. Le rroi- 
sième, Jean-Guy Parent, inaire de 1978 à 1985, a et& l'homme des défis 
impossibles, mariant I'eficaciré à la diligence dans la réalisation des 
projets. Lc quarrième, Hugues Aubertin, maire depuis 1985, fait figure de 
rassenilleur amenanr routes les parties à délaisser leurs divergences pour  
rravailler en coopérarion. 

E n 1967. la ville de iMontréal fère ses 325 ans. De nombreuses acrivités, 
notamment l'Exposition universrlle, devaient se ddrouler et des mil- 

liers de visiteurs allaien r envahir la grande inérropole. Pour I'ivénemen t ,  

le gouvernement provincial e ~ i t r e ~ r e n d ,  dès le début des antiées 1960, des 
travaux rouriers d'envergure à travers Ic Québec, qui se poursuivront 
jusqu'en 1967. 

La Rive-Sud de cette manne. Avec la constriiction d e  la rouce 
rranscanadiciine (I'autorourc 20, appelée tard l'autoroute lean-  
Lesage) qui va j usqu'à Québec, di1 pont-tunnel L.-H.-Lafon taine qui 
rejoinr l'ile de Montrial,  de l'auroroute 30 qui  rnèrie à Sorel et  de la route 
132 qui donne  accès à tous les poncs de la Rive-Sud er à l'autoroute des 
Cantons-de-l'Est, la campagrie s'est grandetnenc rapprochte de la ville. 
Désormais, CI] piriode normale, le trajet de Boucherville jusqu'au centre- 
ville de iMonrréal prend à peine vingt minutes. 

Pour Rouclierville, 1367 marque aussi son jooe anniversairc de frindation. 
I'ar conséquent, la Ville décide elle aiissi de fêrer en grand. Dés 1964, nn 
confie aux archirccres Gagnon, Arcliambaiilr & Langevin, le soin de prépa- 
rer les er devis d'un cenrre adrninisrrarifer d'un complcxe sportif dans 



I n a u ~ ~ r , i r i i ~ n  i~Il;cicIlcdc I Iii'irel (le vill(- i . 1  du C ~ i i r r c c i v i ~ u e ,  ocrohrc l :ii>G. Sipri.iri~re du l ivre d'or 
par les d~rïcrrurs de sen,iccs ci Irurs dpouscs. Gahn Sa~nte-Mar ic ;  blaric-Paulc Sniii ic-Marie; 

Domin ique  Riendcau; l-li4rksc ileaiipr6: Margor Cl iabot; Madclcinc Crwier; Rt'al Crwier; 
l.ioncl Giroilx; MmC Girviix; Cilles Cl iabor; Grnilicnnc McCl is l i ;  Rcnde Ducliesne; Eugent  

McCl is l i ;  M. Duchcsnc. Assis : Ronald Ucnupré. 

R & ~ c l ~ i o i i  ii I'li6rcl de vi l le dc hli>i irr2nl rlc 1.1 dél$arion Fraiiçaise : junicl;lgc dc I i ~ ~ ~ i c l i c ~ ~ i l l e  a 
hlnrr~gi ic-ait-Pcrcl>c> en i-raiice, aorîr 19-57. Alcicic Dodicr, niairc dc Morragiic, sigiic Ic livre d'or 

dc l a  vil lc dc Muiirri-jl. Dcbour, tlc gniiclic à drt i i tc : I' l i i l ippc Sigiirrt. dc Morragiie; Dr LCoii 
Ldrric. consciller niiinicip.31 dc l,~ ville dc MontrCal: Clinrlcs Qcsniancaii, dirccrciir da  rclarions 

~'ubl iques de Roiiclien,ille; MC Dorizc: Mn'< t1.D. Arcl iainl iai i l t ;  C luv is  L~r ig lo i s .  i i iaire rle 
Rnuclicrvillc; Mc klnulrd I .eBr~ucl irr ,  Iir6sidciir dc I'erclic-Caiind3. 
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le cadre d'une agglomération municipale. Les travaux avancent vite et, dès 
janvier 1966. les services municipaux emménagent dans le nouvel tdiFice. 

E'inauguration offcielle de l'hôtel de ville et d u  Cenrre civique s'est 
déroulée pendant une semaine au cours de laquelle on t  éré conviés tous 
les groupes de la population : les ciroyens, les associations, les getis d'affai- 
res, les employés de la Ville, les organismes sportifs e t  culturels, ainsi que  
Ics conseils muriicipaux des vi l la  avoisinantes. 

L'édifice de l'hôtel de ville, inauguré officiellement le 29 octobre 1966, 
revêt un caractère particulier. En effer, les plans d e  construction respecrerir 
le riche passé parrirnonial de Boucherville. L'architecture extérieure du 
bâtiment rappelle cçlle d'un fort, lequel servait h la défense des premiers 
colons, et  lu fenêtres, à l'exception de celles situées dans les angles, reprt- 
sen tenr les meurtrières urilisécs pour  rirer sur  l'ennemi avec un maximum 
de sécuriti. 

Le IO octobre 1984, l'liôrel de ville est devenu Ic Centre  administratif Clo- 
vis-Langlois, en I'horineur d'un grand Bouchervillois. E n  effer, M. Lan- 
glois a consacré plus de [rente-cinq ans de sa vie à la Ville de Boucherville, 
soit de 1949 à 1984, à titre d'Échevin, de maire et de cor~lmissaire indus- 
triel. Par ce geste exceprionnel, le Conseil municipal, a u  nom des citoyens, 
a voulu honorer le dkvouemeiic de l'homme qui a donrié le premier élan 
au dCveloppemenr er S la modernisation de sa ville, Boucherville. 

La Corn m ission du tricentenaire 

E n mars 1965, des citoyei~s sc regroupeiit et formenr la Commission d u  
rriceiicenaire de Bouclierville en vue des céléliracions de 1967. Satis- 

faites de I'iriitia tive, les aiitori tés municipales lui octroient la somme de 
50 ooo a, échelonnée sur rrois ans, pour préparer des acrivirls. 

La Commission d u  tricelitenaire 3 écé à l'origine d u  jumelage dc Boucl~er- 
ville, en 1967, à la ville de Mort~gne-au-Perche en France, lieu de nais- 
sance de Pierre Bouclier, ec à la ville de Kingston en Ontario, fondée par 
l'un des perits-fils de Pierre Boucher, René-Arnablc Boucher. 



Les préparatifs et les féces populaires organisdes dans le cadre du tricente- 
naire ont  permis à la population, I'adminjsrration municipale en &ce, de 
développer un senrimeiic d'appartenance ec une gande  fierté d'être des 
citoyens d'uiie ville irnprtgnée d'une histoire des plus dynamiques. 



Les services 

D epuis 1955, quatorze services sc sont greffés autour de I'admiiiisrra- 
riori municipale pour lui permettre de rCaliser sa mission. Ils se sont 

structurés a u  fil des ails, selon les besoins des citoyens, en tenÉint compte 
du développemenr de la niunicipalité. 

lusqu'à la fiision de 1963, la Ville n'offrait que des services à usage e t  
bénifices collecrifs tcls que police er lucre coi-irre les incendies, entretien 
du  réseau routier ec déneigement, alimentarion en  eau pocable, disposi- 
cion des eaux usées ec des ordures ménagères, éclairage des rues. en plus de 
quelques services connexes. Mais avec le rcmps, la municipalici a élargi ses 
acrivirés en y ajoutant des services cels que les ressources humaines, I'in- 
formacique, les communicacioi~s, le transporr en commun ainsi que le ser- 
vice récréatif et communautaire. 

L'analyse de I'évolurion des services offerts permet d'une parr de revivre 
Ics diffdrences étapes d u  dkveloppement de Bouclierville et d'aurre parc de 
rriesurer la clairvoyance et la planification des élus et des fonctionnaires 
municipaux face aux transformarions de la société. 

a plus iinpartante rdalisarion du Conseil municipal après la fusion de 
1963 est celle de dorer Boucherville d'un plan de développernenr er 

d'urbanisme. Les gesrionnaires onr v u  jtisce en urilisarir des direc- 
tecirs qui tiennent compte des limites humaiiics, matérielles et financières. 



Prévoyant 1'exparision au  cours des anriees 1960, la Ville se dote  d'une 
scructiire administrative minimale a6n dc Faire face à la croissance. Airisi, 
le Conseil décide d'embauclier un chef de police, des directeurs de services 
(génie, rdcrdarif er communautaire, travaux publics) e t  u n  adminiscrateur 
afin de consolider les bases de I'administ ration municipale. 

Avanc mon arrivie à Boucherville, j'étais rrtsorier de la Ville de Saint-Vin- 
cent-de-Paul. sur l'île JGus, qui utilisait les services d'urbanisme d e  la 
firme Soudre & Latrt. A la même époque, cette firme élabore le plan de 
développement de la ville naissanre de Boucherville. Sachant que cette 
dernikre se cherchc un secrétaire-trésorier, la firme d'urlanisres agit 9 titre 
d'inrerrntdiaire et  m'invite à poser ma candidatiirc. 

Le 2 avril 1965, le Conseil vote l'embauche d'un adminiscrateur, e t  c'est 
ainsi que j'ai Cté norntné le 6 avril A rirre d e  sccriraire-trésorier- 
administrateur. En janvier 1966, le posre est scindé en deux : geffier ct 
trésorier-adiniiiistrareur, posce que j'occupc jiisqu'en 1973 À certe date, le 
Conseil confie la trésorerie à une autre prrsoiilie rr jc deviens alors direc- 
teur gdtiéral jusqu'à ma prtretraite le 12 août 1991. Depuis mon dtparc, 
c'est Me Serge Allen qui occupe le poste dc directeur gtnéral d e  la Ville. 

Le dirccreiir général remplit les fonctions d'un adminisrrateur, autrefois 
appelé géranr selon la Loi su r  les Cités et Villes. Son rôle consiste à pla- 
nifier, coordonner, dirigcr ct conrroler l'ensemble des opérations tnunici- 
pales. A titre de fonctionnaire priricipal, i l  relève d u  Conseil municipal et 
est responsable d e  la bonne marche des services administratifs e t  de leur 
personnel. A la demandc des ciroyens, du  Conseil, ou d e  sa propre initia- 
tive, il étudie les dossiers, en collaboration avec les services concernis, cc 
fair les recommandations q u i  s'imposcric aux aurorirés municipales, en 
respectant les limites d e  ses foncrions. 

En 1369, avec I'anipleur des taches confiées au  directeur général, Ir Con-  
seil embauche iin directeur général adjoint. Ce poste est confié à l'ingé- 
nieur municipal Gilles Chaboc jusqii'en 1976. De par sa formarion, 
M.  Chabot  a eu à chapeaurcr les scrvices dirs techniques : Génie, Travaux 
publics, Permis de  consrruction et Urbanisme, alors que  chacun des ser- 
vices avait soli propre directeur. 

Avec la venue d e  M. Chabot  q u i  a pris en charge une bonne partie des ser- 
vices, je pouvais nie consacrer davanrage à d'autres secceiirs, notamnienr 



le Greffe, la Cour municipale, le Service récréatif et communautaire, la 
Gesrion financière, I'EvaIuation, la Sécurité pbl ique,  la Bibliochtque, les 
Ressources humaines ,  I'Informatiqiie et les C o m m u n i a  rions. 

De 1976 à 1990, Pierre Maloney a été le directeur gdnéxal adjoint. Depuis 
août 1990, ce poste est conhé à Alain Barbeau. 

Les comités et Les comnzissions 

Dès le début des années 1960, I'administrarion municipale a. voulu s'asso- 
cier aux citoyens en les iiivitant a faire partie des différenrs cornitCs et 
corninissions de la Ville, dans le bu t  de bénéficier de leur expérience e l  
d'obrenir des avis éclairés ec des recommandations qui reflèteiit la volonté 
populaire. C'est le Conseil muriicipal qui décide la création des comicés, 
soir pour répondre aux exigences d'une loi, telle que la Loi sur l'aménage- 
ment et l'urbanisme, soit pour combler un besoin spécilîrlue. 

En règle génkrale, le Coi-iseil nornn-ie l'un de ses membres à cirre de 
conseiller délégué auprès d u  comirE ou de la commission. Trait d'uiiion 
eticre les deux organismes, le conseiller municipal est le porte-parole du  
cornit4 auprès d u  Conseil où i l  s'engage exposer à ses collègues les 
recommandatians analysées par le corniré, en vue de leur approbation er, 
éventuellement, leur adoptiori. D'autre part, i l  a la tâche d'expliquer acix 
membres d u  corniid le point de vue du Conseil, et plus parriculièremenr 
lorsque ce dernier ne retient pas, eiitièrem~nr ou partielleinent, les rec0n.i- 
mandarions du comjré. 

Plusieurs comités ou commissions, qiii relévent d'un service particulier de 
la Ville, on[ éré décrits dans  les secr ions correspondantçs. Cependanr, les 
coiiiités suivants relèvent de I'adiiiinistrariori générale.9 

A la suire d u  jumelage de Uouchervillc à Mortagne-au-Perche cn France 
et à Kingsron en Onrario cti 1967, ec des contacrs avec la Fédération 
inondiale des villes jumelées, la CECB a été c r i &  e n  1974 afiti de favoriser 
la recherche de la paix et de l'amitié entre les peuples, par des cornmu- 



nications et des échanges dans tous les domaines. La CECB a également 
contribu4 au jumelage de Boucherville à la commune Les Abymes, rn 
Guadeloupe, le rg juin 1788. 

Son mandat consiste à maintenir les contacrs entre Irs villes jumelées et à 
promouvoir des dchanges comrnunauraires er socio-culturels rritre les 
citoyens de ces villes er les Bouchervillois, par la réalisation d'activitb comme 
les rencontres sociales et culrurelles, les voyages de groupe, la correspon- 
dance ainsi que  l'accueil des jeiines et des moins jeunes dans  les famiIles.2 

L 'O$ce munictpnl d'habitation de Baz~chewille (OMHB) 

En 1976, la Ville icleiirifie u n  besoin de logements à loyer modiqiie chez 
certains de ses citoyens, soir les personnes âgdes. Des démarches ont &té 
entreprises dans  ce sens auprès de la Société d'liabitarion di1 QuCbec 
(SHQ). A l'achat des résidences sicuées rue Antoine-Giiouard par la 
SHQ, le Conseil accepte la création de I'OMHB, en 1378, conformément 
aux normes de la SHQ. 

L'OMHB a comme responsabilité la gestion de la résidence de la rue 
Antoine-Girouard, soit lc pavillon Saint-Louis, en plus de deux autres 
conscrucrions sur le chemin d u  Lac, soit les pavillons du Lac et du Moulin, 
ce q u i  permet à pliis de cent personnes âgies de bénéficier d'un logement 
adiquac à un loyer qui rient çompre de la capacité de paycr de chacun.* 

Le Comité d'aménagement du Kew Viiiage de Bozicherville 

(UWB) 

Lorsque au milieu des années rpo la Ville signe des ententes avec le gou- 
vrrnement du Québec pour la rPalisatioii du Progranime d'amélioration 
de quartiers, le PAQ, elle décide djy associer un groupe de risidenrs d u  
Vieux Village. Eri plus de privoir des travaux majeurs de rtfection des 
infrastructures, donc le reseau d'aqueduc, les égouts domestiques ec de 
surface, les rues, les trottoirs et l'éclairage, le PAQcomporce un volet per- 
lnertanr la rériovation des propriérés. 

La conrribution d u  Comité a été rrès importante en ce qui a trait au  con- 
cept d'aménagemenr, ce qui a facilici l'acceptation, et par le Conseil et par 
la population d u  secteur, d'iine réglernencation plus contraignanre afin dc 



sauvegarder le riche patrimoine d u  Vieux Village, rout en y améliorant la 
qualitt de vie, chose grandemenr appriciée aujourd'liui par les résidents. 
Le Comité a cesse de siéger en ~ 9 8 9 ,  aprts avoir compléré son mandat.? 

L'Ordre du mérite de Boucherville (OMB) 

A la recorn mandarion des direcceu rs de services de la Ville, le Conseil crée, 
le 19 septembre 1979, l 'Ordre d u  mérite de Boucherville. Par le biais de cet 

organisme, la Ville souligile le rravail extraordinaire et I'apporr exceprion- 
ne1 de cicoyens ayanr œuvré à maintes reprises dans I'ombxe, sur un plan 
local, régional ou national. En décernarit ses prix, I'OMB des 
béndvolcs dévoues à la corninunauré et les fait connairre du  public, ce qui  
représeiice une sorte d'i nciration au dépasseinenc pour leurs concitoyens. 

LL premier comité de I'OMB 2 Cté fornid le 7 mai 1980. Il était composé 
de Thérkse Sénécal, Nicole Saia, André Provost, Paiil-Henri C h a p o n ,  
Victor r)uliarnel, Jean-Claiide Bourcier comme conseiller déIrgué er moi- 
nitme, à cirre de secrétaire. Ln première remise des mérites a eu lieu le 
24 avril 1381 à la salle du Conseil. Les rdcipiendaires sont : 

1381 

1982 

1983 

Mérite 
Joachim-Savaria 

Florianne St-Pierre; 
Rollande Desjardins; 
Olivette Lapointe; 
Jacques Dunarit;  
Jules Allard 

Jean Montpetit ; 
Yolande Pharand ; 
Denis Racicot; 
Lucille Rioiix ; 
Yolande Robiraille 

Consrance Bouffard; 
Édouard Chicoine; 
Suzanne Coupa1 ; 
Marie-Berthe 
Rosraing; Gilberte 
Ménard-Viau 

Mérite 
Pierre-Boucher 

Clovis Langlois 

Rolland Côté 

tRo Whecler 

Mtri te 
Louis-Lacosre 

Jean er Josée Lapierre; 
Maurice Boisvert ; 
Tony  LeSaureur 

Charles Desmarteau; 
Marierte Hamelin;  
Lorraine Ursaki 

Paul Donin; 
Madeleine Chagnoii ; 
Thérèse Belisle; 
Thérèse et Marcel 
LalibertP 



La Commission du 32je annivcmir~ de)ndztion de Bo~chewi l le  

1985 

1987 

1989 

1991 

La Commissioii a éré mise sur ~ i e d  pour comrnCrnorer le 3 1 5 ~  anniversaire 
de l'arrivée de Pierre Boucher sur les rives du fleuve Saint-La~ircnr ec de 
son insrallatioii en  permanence siir le rrrritoire, donc de la fondation de 
Bouchemille. 

Sous la prtside~ice de 1'1-ionoralile juge Oscar d'Amours, la Commission 
fait appel aux forces vives de Boucherville afin de préparer, promouvoir et 
coordonner un ensçinble cl'acrivirés er dr festivités cour au long de 1772. 
Plusieurs bénévoles, eiivranr dans divers secteurs, offrent u n  appui iricon- 
djtionnel i la réalisarion d'activités desrinées à la population. 

Mérite 
Pierre-Boucher 

Margurri te 
Aubi II-Tellier 

Thérèse Laplanre 

Rénald Legendre 

(non décerné) 

Mérite 
Louis-Lacoste 

Roland Choinière; 
Mariette Savoie 

Florence 
Junca-Adenot ; 
Jean Frenettc; 
Suzanne Stiyder 

Pauline Bastien; 
Pierre Bnineau; 
O S G ~  d ' h o u r s  

Roger Allain; 
Édirh Claude 

Mérite 
Joachi m-Savaria 

Colette Côté; 
Serge Laramée; 
Roland h r c h e r  ; 
Claude Larocque ; 
Joseph Lefebvre 

Yvon Deslandes; 
Céline Oiiellet ; 
Denis Lanctôc; 
Moniqiie Laforest; 
Guy Labelle 

Benoît Cloutier; 
Marie-Marthe 
L.-Pageau ; 
Jean-Marie Milecte; 
Blanche Savaria; 
Raymond Séguin 

Denis Amiot; 
Jean-Guy Boileau ; 
François Boisvert; 
Joser te Gravier- 
Granby; 
Robert Tousignanc 



En plus de Son budget de foticrionneinent, la Commission bénéficie d'une 
somme additionnelle de plus de 400 ooo s pour couvrir les frais d'évi- 
i~emenrs sptciaux entourant le 32se anniversaire. Outre  ce firiancement 
fourrii par la Ville, la Commission fait appel aux gouverîieinents, aux 
commerçants ec aux induscricls de Boucherville, ainsi qu'aux entreprises 
de I'exrérieur, pour commanditer certaines acrivi ris.$ 

Ln Cornmaision de t'environnement de Boucberville (CEB) 

Compte tenu de I'imporrancc de prottger l'eiivironnernenr, et devant 
I'an~pleur des problèmes Ecologiqiies et environnementaux actuels, le 
Conseil a créé, le 6 février 1931, la commission de l'environnen-ient de 
Boucliervi Ile. 

Cornposée de metnbres de  la coinrnunauté, d'une &lue et  d'employks de 
la Ville, la CEB doit rccommandcr aux autorités municipales les moyens 
appropriés pour la mise sur pied dc projets dc sensibilisation ec d'informa- 
tion de la population, en plus de suggérer des intewencions en accord avec 
la nature du rôle er des responsabilités de la  municipa1ité.f 

La Commission d orientation de lahrnil le  (COF) 

Conscienr du  r6le que  peut er doir jouer la municipalité daris le domaine 
familial, le Conseil a créé la Comniission d'oriçntarion de la famille, le 
3 avril 1931, afin d'obrenir des avis et des recommandations permettant 
I'acceptariori cc la mise en place de politiques fainiliales. Ln COF esr coin- 
posée de personnes muvranr dans des organismes familiaux oii para- 
familiaux, d'un représentanr du  secteur jeunesse, d'une conseillère et dc 
fonctionnaires municipaux.$ 

Ld Tizble de concertfition sur k vieillissement de la popuhtion 

Bouchcrville, à l'instar des autres m~inicipalités d u  Québec, voir sa popu- 
lation vieillir malgré la vciiue de jeunes familles. Afin d'analyser l'impact 
de cetre siruarion t.r de suggirer nu Conseil les actions appropriées pertnet- 
tant de comhlcr les attentes, les besoins et les aspirarions de cette clientèle 
de plus e1-i plus nornbreusc, une table de concertation, réuiiissanr rous les 



inrervenants du milieu dont les activités touchent les personnes âgées, a 
été crCde en r970. 

En plus de conseiller les aiitorirés municipales sur les réalisations à entre- 
prendre, cette Table permec une concertation enrre cous les organismes. 
Elle assure la prise en charge des problèmes par l'un ou l'aurre des groupes 
d'intervention et suscice des acrions utiles pour les a h é s ,  tout en évitant la 
du plicarion. 

Le Service du greffe 

-C e Service d u  est le secrétariat d u  Conscil ec de la municipalité 
en ce qui a rraic aux docirrrients officiels. En janvier 1966, Eugène 

McClisli devient le premier grenier de la ville. En  1776, il quitce son 
emploi et i l  esr remplacé par Albert Dion. Ce dernier occupe le posre jus- 
qu'en avril 1979. Depuis, c'est Claude Caron, 0.m.a. (officier municipal 
agrée), qu i  dirige ce service. 

Le greffier esr le tdmoin privilÉgié de toutes les activirés et, mainres fois, i l  
en est l'un des acrcurs acrifs ec iric(ispensables. Avanr chacuiie des séances 
du  Conseil, il veille à la pripararion de l'ordre d u  jour et des documents 
d'accoinpagnement. Par la suite, i l  traduir en termes ldgaux les décisions 
ec les résolurions acloprées par les aucoritds municipales. 

LE Greffe est un elkinenr clé de la vie miinicipale. Ce service, q u i  com- 
prend Cgalen~ent les archivtis miinicipales, garde préciecisemenr l'ensem- 
ble des documenrs relarifs à l'adminisrration de la ville, notamment les 
procès-verbaux des réunions des conseils su~cessifs, de la fondation de la 
miinicipalité eii 1855 à cc jour. 

Le greffier esr égalemenr responsable de la gestion documentaire, grandc- 
menr centralisée depuis 1965. La cen rralisarion élimine la duplicarion des 
dossiers ec assiire lin classemen t uniformisé, ce qui accélère la reclierche et 

réduit l'espace 114cessnire à la conservation des documents. En 1973, et  en 
vue de rationaliser scs opérations, le Greffe s'est dori d'une macliine à 
écrire avec mémoire, afin de simplifier la reproducrion de documeiits ori- 
ginaux tout en éliminant les erreurs de transcriprion. Plus rard, l'implati- 



tarion de l'informatique est venue faciliter davantage ce travail. Depuis 
quelques années, u n  calendrier de coriservarion des documenrs a étC adop- 
rd, applique er inrdgré à un sysrème de microfilms. 

Les tâches du personnel de ce service soiir varidcs : rédaction des projets 
de règlement et des émission de copies cerrifiées des réso- 
lutions, procCdure d'approbation des règlements et des normes, contrôle 
des documents, confection des listes électorales, exécution des procédures 
d'blecrioi-i, enregistremetir des naissances et signature des contrats de la 
municipaliti. 

Le Service de gestion jfinanciève 

e Service de gestion financière esr le moteur de la gestion municipale. 
C'esr pax là que passe I'argenr des contribuables, recueilli par le biais 

des taxes foncières ec dcs autres conrrihiirions, qui leur revient saus forme 
de services collecrifs ou  individualisés. 

Jusqu'en 1973, j'ai agi 3 titre de trésorier-admiiiistrateur, donc comme 
responsable de la Gesrion financière. Mais, compre tenu de l'expansion de 
la municipalire, le Conseil a réévalué l'ampleur de la tache et a décidt, à 
comprer de rn3i 1973, de recenir les senrices d'un comptable agréé, 
L.G.Serge Gadbois, c.a., à tirre de rrésorier. A son départ, en 1376, il a 
été remplacé par Yves Provost, o.rn.a., qui occupe roujours ce poste. 
Responsable de la gcstion des finances er du  conrrôlç biidgétaire, le cré- 
sorier doit coriseilier les aiirorirés tnunicipales et les directeurs de services. 

Avanr que le gouverneinenr du Québec ii'oblige les municipalités a recoii- 
rir à des budgets annuels Cquilibrés pour  evicer de rertnincr l'année avec 
un Clir7cirtl les autorirés boucher vil loi se^ avaient compris l'importance 
d 'un  tel insrrutnent de gestioil. 

t. Dc1>11is 1976, la Loi sur les Cirés ct Villes obli~c iinç admin isr ra t ion  localc à sdoptcr iin biidget 
~équililirél, et Iiii intcrdir de tcrni i i icr  snn evcrcicc fiiiai7cicr avec iiii d6ficii. 



Les taxes e t  h tanfication 

Jusque vers la fin des années 1350, les citoyens considdraienr les raxes fon- 
cières exigées par la municipalité comme un luxe payé en trop, compara- 
riveinent aux services peu nombreux dont ils bénéficiaient. Et cetce 

tendance se reflérair par un bon nombre dc retards dans les paiements. Par 
exemple, en 1964. les arcidrés de taxes représentent plus de 30 % du toral 
de l'imposition annuelle, cc qui pose un sérieux problème de gestion 
financitre et de liquidités. Cependanr, aucune mesure n'est prise par la 
Ville pour mettre fin aux paiements tardifs. 

De plus, le paiement des inrérêts sur les compres en souffrance n'çtnic pas 
le fair de tout le monde. Un jour, à l'été de 1965, après analyse des chiffres, 
la Direction consrate que la caissière ne pcrçoir pas tous les intérêts exiges 
selon les règlements. Lorsqu'elle esr interrogée sur les motifs de cerre façon 
d'agir, clle rCpond <c ... mais ce sont de vieux con tribu ab les)^, dans le sens 
qu'ils etaient propriéraires de père en fils. Malgré les explications selon les- 
quelles ni la loi ni le rtglcmenr d'imposition ne fait u n e  telle distinction, 
la caissitre ne voulait pas entendre raison. Cc n'esr qii'en la rendant per- 
sonnellement responsable de la noti-perceprion des intérêts siIr  les arritrés 
de taxes qu'elle s'est pliCc aux exigences dr l'Administration. 

Toujours en 1965, les comptes étaicnr exptdiés une fois l'an, en octobre. 
Ces dix mois de retard obligeaient la municipalité emprunter à court 
terme pour payer les comptes courarits, les ii.irCrérs faisant augrnerirer la 
charge fiscale. L'adminiçtrarion municipale songe alors à modifier certe 
formule, mais l'e11voi d'un compre des janvier 1966 aurair eu de graves 
conséquences sur les finances familiales. 

Après discussion, le Conseil décide d'en devancer graduellement I'expédi- 
rion. Près de 80 % des comptes iraient directemenr acqiii t t 6  par les créan- 
ciers hypothdcairrs qui, eux, percevaienr l'argent en même remps que le 
versement mensuel de I'liyporhèque. Devant ce fait, la municipalité 
informe les créanciers de la nouvelle politique et leur suggère de répartir 
le paiement sur dix mensualités. Ainsi, le rerard a été rartrapi en cinq ans. 

Petidanc tout ce temps-là, et nialgri les changemenrs intervenus, quelques 
contribuables, y compris des cnrreprises, persisraient à laisser traîner leurs 
comptes en se fiant sur une prescription de la Loi sur les Cités et Villes. En 



effec, la loi oblige la municipalité i réclamer son dû dans les trois anntes 

suivant la dace d'échtance di1 con-ipce, sinon, ce derilier esr prescrit. 

Devant l'inertie de certains payeurs, le Conseil agit de façon draconienne 
r t  dkcrère une ordonnance de vente pour taxes. La premiÈrc vente de pro- 
prieres a lieu le 13 avril 1967, ce qui  provoque de vives rkaccioi~s et, surtout,  
u n  choc chez les concribuables concernés. Ainsi, quatre-vingt-seize pro- 
priétes o n t  é t i  mises en vente, mais seulement dix ont &té réellement ven- 
dues. les autrcs propriéraires ayant acquirré lcurs dus. L'objectif principal 
de l'opération a été arteint er tous ont fini par admettre le bien-fondé de 
la decision. Aiijourd'hui, les arriérés de taxes coiisrituenr moins de 5 O! de 
I'irnpositioi-i annuelle. 

Plusieurs concribuahles et plus particulièrement les grands propriétaires 
de terres considtraient la Ville comme source de hnanccment.  Afiti de 
rdcupérer I'argeric des raxes le plus rapidemenr possible, les autorités 
municipales ont  décidé, tel qu'aurorisé par la loi, de majorer le raus d'in- 
rérêt applicable lors du paiement des arriérés de raxes. Ce taux, loiigremps 
à 18 %, a consritué une boiine incirarion a u  paiement rapide des taxes. 

Pour assurer Ic firiancemet~r des accivitis d u  centre sportif construit en 
1965, les autorités m u ~ i i c i ~ a l e s  opceiir pour le principe de la tarification, 
plus connu sous la formule d e  l'utilisateur-payeur. La Ville offre a ses 
ciroyciis des installarioiis collecrives; mais, en Etablissanr un coût unitaire 
o u  familial pour chaque service, elle demande à chacun de payer selon sa 
consommarion, ce qui dvitc une augrnenia tion des raxes foncières. 

Le coiicepr de 13 carification aux Boucl~ervillois. E r  c'est aiilsi que la 
Ville facrure la plupart de  ses services, eiirre aiitres, I'éniission des permis 
de construction, les copies d e  dociiments, le raccordenleor aux conduites 
de servicc (aqueduc er égouts), la coupz d u  béron des trotroirs pour les 
encrées charretières, er cour service personnalisé. De plus, la consomma- 
tion de l'eau potable et la cueillette des ordures niénagères sont tarifées et  
leur coUr esr ajouté au  comptc des raxes municipales. 

Depuis l e  débur des aiinées 1970, les citoyens reçoivent leur compte de 
taxes en janvier, ce qui esr plus conforme à iine saine gestion. Dans le but  
de r~irionaliser les dépenses, le Service modifie en 1376 l'envoi des raxes en 
utilisant le système (~auroposte>i, accélérant ainsi la production des comptes 



en éliminant l'insertion de ces derniers dans des enveloppes. De plus. 
I'expédicion massivc, à la même pCriode, permet des économies a u  niveau 
dc l'affranchissement. En 1979, le gouvernement du Québec modifie sa loi 
et autorise les municipalités a rdclamer le paiement des taxes foncières 
annuelles en deux versemenrs, soir en janvier et en juiller. 

Le budget 
Au fi1 des ans, le processus budgétaire s'est raffiné et l'exercice en soi est 
devenu un moment privilégié pour l'administration municipale d'évaluer 
les besoins de la population. Chaque année, les élus passent en revue tous 
les services offerts er leur utiliré. De pliis, ils analysenr les noilveaux projers 
et leurs objectifs en tenant compte de la capacil-é financière drs contri- 
buables e t  de la rn~nic i~al icé .  l'our ce faire, la Direction générale a préparé 
des formulaires à l'intention des directeurs de services, où ils proposent les 
((plans d'actiotiii nécessaires pour atteindre les objectifs visés, touc en esri- 
manr le coûr des projets par rapport à l'année précédente. 

Lors de la présentation et de l'adoption du budger, les dépenses sonr esti- 
mées avec une marge irnportanre, alors que les revenus sont prévus de façon 
prudente. Ceci minimise les risques de surprises désagréables tant pour 
les Clus que pour les ciroyens. l'ar la suite, un contrôle hebdomadaire 
permet aux dirccteurs dr gérer leurs services en  respectant les prévisions de 
dépenses, ce qui. doublé d'une rationalisarion constance des opératioiis, 
permet de fonctionner en  deçà d u  cadre budgttaire autorisé. Tous ces fac- 
reurs, et bien d'aurres, coiitribuenr à générer un surplus à la fin de l'aririee. 

Outre Içs prévisions budgétaires qui engendrent des surpliis, la Ville 
compre sur des revenus de placement. En effet, la perception soutenue des 
taxes foncières permet à I'Adminisrration de disposer rapidemenr de liqui- 
dités. En période d'inflation, pour  kvirer les déceptions, on prévoit un 
raux de rendement de IO %. Des taux réels supérieurs signifient des reve- 
nus supplémentaires. Le même effer s'observe au  cours des bonnes annCcs 
de développemen t tconornique, la construction domiciliaire er indus- 
trielle produisant plils de reveiius de taxes que les privisions. 

L'urilisation des surplus s'effectue à la discrétion du Conseil. Depuis 
quelques annécs, et lorsque c'est possible, une somme de yoo ooo s est 



atcribuéc dans le budgcr de l'exercice suivant. L'exctdenc esr utilisé pour 
payer comptanc cerraines dépenses, quescion de réduire le service de la 
dette. Pa r  exemple, cet argent a déjà servi à régler une partie des coUrs de 
consrrucrion dc nouveaux immeubles ( b i b l i o ~ h t ~ u e ,  poste de police et 
incendie, centre culturel) et acquitter l'achat d'équipements. Également, 
certains travalix de réfection du réseau routier o n t  pu ètre entrepris grâce 
aux surplus. Enfin, une sornine non negligcable a pçrrnis dc racheter une 
parc de la dette municipale. Nu l  besoin de prkciser qu'une celle gestion 
permet des économies appréciables aux contribuables, tout eri leur offrant 
des services à la mesure de leurs acrenres. 

En 1979, l'adoption de la Loi sur la fiscalité niunicjpale marquc une 

riforme en profondeur des finances locales. En effcr, le gouvernement d u  
Qliébec décide de garder pour lui la coralitt de la taxe de Vence. En con- 
treparrie, i l  accorde aux niu~i ic i~a l i rés  la presque totalité du cl-iarnp de 
raxation foncière, lequel était jusqu'en décembre 1979 partagé entre les 
inunicipalités er les commissions scolaires. Ainsi, chaqiie municipaliré 
peut ddrerminer le taux de taxation qu'elle rdcupère. Dans le cas de 
Boucherville, cette réfornie représerirait en 1980 une somme excédant les 
besoins dç 700 ooo 5.  

De pliis, b réforme a aboli les permis que  les municipalitis pouvaient 
imposer aux commerçants itinératits : lairier, boulanger, électri- 
cieii, etc. et a systPmarisé l'imposirion de la raxe d'affaires sur tous les 
locaux iitilisés à des fins industrielles, commerciales ou  professionnelles. 

En 1980, le Conseil décide de s'approprier la cotaliré du champ d'impôt 
foncier scolaire normalisé er d'affecter le surplus ainsi g i n f r i  à 13 cons- 
truction di1 posre de  police et incendie, réduisant d'aiitant les emprunts 
su r  le marché obligataire oti les taux d'intérets frôlaient les 70 '?/o. À la suite 
de cetre décision, G u y  Tardif, niinisrre des Affaires municipales, convo- 
que le conseil municipal de Boucherville à ses bureaux. 11 exerce des pres- 
sions sur les aurorirés municipales pour limirer I'uritisation de l'irnpcit 
foncier scolaire à 50 %, soulignanr que la r n ~ i n i c i ~ a l i t t  ii'avait pas besoin 
de la roraliré d u  champ libéré. 

Après de longues discussions, le Conseil fait savoir au minisrre qu'en vercci 
des lois, la Ville a la responsaliiliré exclusive de décréter le taux de raxation. 
Déconccrré, M. Tardif SC tourne alors vers le dirccteur du conrenrieux de 



son ministère pour lui demander ce qu'un ministre peut faire dans u n  rel 
cas. Avec un grand 4clat de rire qui lui &ait aractérisrique, le directeur du 
contentieux répond simplement : (t IUEN, monsieur le minisrren, ce qui a 
mis fin à la rencontre, au grand deplaisir d u  ministre qui venait de se con- 
fronter à l'autonomie municipale. 

L 'Enquête dujouvndl Les Affaires 

En octobre 1389, la publication d'une analyse Financikre des municipalités 
du Québec dans le journal Lc~Afftiressème la conrroverse. En effet, selon 
I'ktude menée, la derre per capita de Bouchetviile a augmenté er se chiffre 
à I 329 $, soit au 23e rang des municipalitds. M a i s  cornparativernenc à I'tva- 
luation municipale, la derre a décru sensiblement depuis 1378, passant de 
6,4 % à 5,G 96. 

Ce que l'étude ne nietitionne pas, c'est qu'il est importanr de comparer 
des comparables, ce qui rend discile la comparaison avec justesse de deux 
rnunicipali tés dont l'une est en développement, er l'autre, enciercment 
développCe. Dans les deux cas, la miinicjpalitP qui se trouve aux prises 
avec une n~aiivaise rlpucation de sa gestion municipale voit le nombre des 
nouveaux acqutreurs a u  niveau risidenciel et industriel diminuer. De plus, 
la detre contractée pour le développemerit industriel génère des revenus, 
non de la population. Cette derce est donc incluse dans la dette per a p i t a ,  
augmentant d'autant celle-ci et rendant coure coniparaisoti boiteiisc. 

La tdxe de reartition locale 
Pour viabiliser les terrains, la Ville doit implanter des infrastructures 
(aqueduc, Cgours, rues, éclairage...), ce qui cobte cher. De là est née la taxe 
de répartirion locale appelée friquemrnenr ((taxe d'atndlioratiotis locales M. 
Au dtparc, la Ville payait tous les fiais cil emprunranr I'argcnr sur  le mai- 
cllé des obligarions. alors que Içs propridtaires remboursaient la somme en 
vingr ans,  avec des rermes renouvelnbles généralement aux cinq ans. 
Compte tenu de la variation des condirions de reriouvellemenr, surtoiit en 

période d'inflation lorsque les taux d'intérêt sont habituellement à la 



hausse, l'augmentarioii de la raxe de réparririon locale suit, ce qui pro- 
voque de nombreuses questions de la part des contribuables ec même de 
vdhémenrcs prorestacions. 

En décembre 1977, au cours d'une réunion de travail entre Noël er le Jour  
de l'An, le Consejl analyse la situarion. Selon rous les experts, le ratio 
derrçlévaluarion ne doit plis dépasser r y  %. Par exemple, en 1977, pour une 
rdsidence évaluée à 60 ooo 5 ,  les infrasrriictures représencenr un investis- 
semenr d'environ 9 ooo s;, soit 1 5  %. DOIIG, 13 Ville ne dispose pas de 
marge pour couvrir les frais des équipemenrs collec[ifs rels que les parcs et 
les installations sporrives, culturelles ou administratives. Par conséquent, 
ori cxigrra dorénavant des nouveaux propriitaires de payer comptant, au 
momenr de I'achat, 50 % di1 coût des infrastrucriires. 

En 1987, face à la demande accrue pour des services de qualirt et ?i la crois- 
sarice des charges de la municipalité, i l  est devenu impérieux d'exiger des 
nouveaux propriéraires de verser la tocaliré de la somme au momenc de 
l'achat de leur maison. Cependanr, a 6n d'accommoder Ics constructeurs, 
on  exige le paiement soir lors de I'émissiati d u  permis de consrrucrion, soit 
après un an. De toure façon, lorsque la Ville fiilance à courr terme I'ini- 
plantacion des infrasrruccures, le propriéraire se voir imputer des intérêts 
aux raiix couranrs pour I'ernprunr effectué par la Ville. 

Ln politzqzre des achats 

Depuis plus de vingr ans,  une polirique d'achat plus sévèrc que les pres- 
criprions légales a éré adoptée par la Ville. En effer, cette poliriqiie oblige 
rous les direcrcurs de services et le personnel a procéder par voie de sou- 

missions publiques pour une mu1 ri rudes d'achars. en vile d'obrenir la 
rneilleilre qualité au meilleur prix. 

A maintes reprises, les cornmerpnts  de Boucherville ont  demandé à la 
Ville d'utiliser une politique d'achat q u i  les privilégie. Les autorités muni- 
cipales onc roujo~irs repoussé la  delriande pour éviter les hausscs de prix 
qiii peuvenr en dCcoulec. Par ailleurs, 13 Ville a invité rous les commer- 
çants houcliervillois à soumissionner au mème ritre que. les autres,  pour 
favoriser le jeu de la libre concurrence. 



Depuis sa mise en place et jusqu'à nos jours, le Semice de la gestion finan- 
cière joue un rôle de premiére importance dans la prestation des services 
ii la population. A ritre d'exemple, rn 1960, le budget de la municipalité 
se chiffre à prPs de  rio ooo s. Quatre ans plus tard, soir en 1964, le budget 
approche les 500 ooo s, er en 1991, i l  totalise plus de 42 millions de dollars, 
démonrrant la montée en flèche des activités. Cetce croissance reflkte d'un 
&ré l'augmentation de la population er les développements qui s'ensui- 
virent, mais d'un autre côté, l'inflation et les coûcs qui lui sont imputables. 
Le Service de gestion financière tient compte de l'effort fiscil demandé 
aux contrjbuables et fair en sorce qu'ils en aient pour leur argenr. 

Le Service de l'évaluation 

T our alimenter le Service de gestion financière et offrir par la suite des 
services à la population, la municipalitt doit percevoir des raxes for>- 

cikres établies selon le rôle d'évaliiation. 

Le Service de l'évaluation a polir fonction de déterminer la valeur des pro- 
priétés foncières, qui sert de base à la taxation municipale. L'évaluation 
municipale doic refléter la valeur réelle de chaque immeuble o u  cerrain 
afin de permerrre une juste et équitable riparrition des charges fiscales. 

Jusqu'en 1970, l'évalua tcur du  Service déposait Ic r6le municipal d'évalua- 
rioi-i le premier seprembre. Selon l'exigence de la loi de l'époque, la Ville 
publiait u n  avis 3 ce sujet, niais i l  passait souvent inaperçu. Les proprié- 
taires avaicnr quant à eux jusqu'au preni ier octobre pour contester la 
noiivelle évalua tioii de leur propriété. 

Le devair par la suire soumettre le &le déposé au Conseil pour 
homologation. Après cetre étape qui avait lieu en ocrobre, i l  n';tait plus pos- 
sible d'apporter des modificarions au rôle ni méme de rectifier une erreur. 

Généralemeiit, les citoyens se rendaient compte de I'augmentarioii de leur 
évaluation lors de la réceprion d u  compre de raxcs,  au début de l 'année 

suivante, alors qii'il esr trop tard pour porter plainte. 

Par souci d'iqiiiré envers ses citoyens, la Ville décide dès 1966, bien que 
non obligée par la loi, d'expédier un  avis personnalisC à chaque contri- 



buable pour  l'informer de la nouvelle évaliiatiori et des formalités à entre- 
prendre en  cas de contestation. 

Par la même occasion, le Conseil crCe un bureau de révision local chargé 
d'étudier les ~lainres. Compose d'un avocar, d'un comptable agréC 
et d'un ingénieur, le comiré du bureau de révision accueille les plaintes, 
les erudie et rend sa décision. La premikre annte, environ ro % des contri- 
buabjes o n t  déposé une plainte. Ils ont été convoqués un à un ,  orir fait 

valoir leur point de vue, er ont obtenu les explicarions approprites. Par la 
suite, le nombre de plaintes a baissé coosid~rablement. Cr  bureau a kt6 aba- 
l i  avec la création du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec. 

A partir de 1970, le rôle issc dépose en novembre et  ne doir pliis être homo- 
logué par le Conseil. 11 entre en vigueur dès la de l'avis prescrit 
par !a loi. Depuis 15180, le rôle est deposé en septembre. De plus, chaque 
envoi de compte de taxes inclut un avis a u  propriétaire l'informant de son 
droit de porcer dans les délais prescrits, s'il juge que I'ivaluation 
de son bien ne reflècc pas sa valeur réelle. C'est le Bureau de révision de 
l'évaluation foncitre du Québec, organisme gouvernemen ta1 indtpendant 
de l'adrninisrratioii municipale, qui accueille et  enrend !es plaintes, et 

rend jugement suivant la preuve présentde. 

Lionel Giroux a t ré  le premier directeur du Service de l'ivalua[ion. En 
1372, il quitre son posce et est remplacé par Gilles Leroux qui quicre à son 
tour en 1976. Guy Godbour assure I'incdrim. En r981, M. Godbour 
dçvienr évaluateur agrét et, par la même occasion, esr nommé direcreur 
du Service. Depuis, i l  occupe ce posrc. 

a Sécurité publique designe le Semice de police et inceridie, dont  le 
devoir est d'assurer la sécuriré di: la population, un  défi continuel 

pour le persoi-inel. Le mor d'ordre c'est de faire face toutes les urgences : 
feux, incidenrs et accidents de routes sortes, crimes contre la personrie et 
les biens, et ce dans de brefs delais, a h  dc minimiscr les effers traumari- 
sanrs rr de rdcablir la situation le rapidement possible. De pliis, le per- 
sonnel veille i la sécurité rourière, tant pour les piérons et les cyclistes que 
pour les conducteurs. 



Le 16 mai 1960, la Ville embauche Réal Crevier à titre d e  chefde police et 

incendie. Premier titulaire, i l  occupera ce posce jusqu'à sa rçtraire en avril 
1988. Pour lui, les débuts onr  éti rrès exigeanrs. E n  effet, seul policicr en 
devoir, i l  devait intervenir vingrquatre  l~eures  par jour, sept jours par 
semaine, alors que  son épouse était mise à contribution en répondan[ aux 
appels tdléphoniques. 

Malgré son dévouement, Réal Crevier n'était pas bien accueilli par Ics 
anciens de la place, n'étant pas natif de Boucherville. Cependant,  son 
intervention spectaculaire en aoinir [y61 l'a Fair accepter de tous. Lors d'un 
vol à la Banque Provinciale d u  boulevard Marie-Vicçorin, trois baiidics 
dérobenr plus de IO ooo a. En quittatic les lieux, ils arraclient h Mgr Pois- 
sanr, curé de la paroisse Saiiite-Famille, Ic: sac de dépbt  conrenanr r 200 $, 

soic la quéce d u  dimanche précédent. Ils se sauvent en  taxi en  direction d e  
Longueuil en emprunratit le boulevard Marie-Victorin. Parti seul et i 
grande vitesse à leur poursuite, le chef Crevier dépasse le taxi pour l i i i  bar- 
rer la route avec l'auto-parrouille. Utilisant son véhicule pour se proréger, 
il ordonne aux voleurs d e  sortir. Sous la menace d e  son arme de service, 
les trois s'exécutent. Il les désarme et  les fair monter dans sa voiture eii 
arrachanr deux bandirs ensemble avec ses seules menotces et en asseyant le 
croisième sur Ic siège avant. Après avoir récupéré le butiti, il deniarre en 
rrombe vers le poste de  police. 

L'année 1961, et surrout l'hiver, a é t i  particulitrçnien t éprouvante pour le 
Senrice qu i  ne compraic eiicore que qiiclques employés. E n  effet, une tet-ri- 
pêre de verglas a brisé les lignes élecrriques e t  téléphoniques du  boiilevard 
De Montarville, ce qui a rendu I'inrervention des policiers tri-s difficile. 
Malgré cela, tous les efforts ont été déployés afin de secourir les citoyens 
concernés. 

La Division police 
E n  1961, lorsque le Service dérntnage de la rue Notre-Dame à la rue 
Pierre-Boucher, il bénéficie d'une structure de base : une cellule, un répar- 
titeur er quelques policiers pour seconder le chef. Avec l'augmentation de 
ta population, Ics demandcs d'intervcntion sont  devenues plus nom- 
breuses et diversifiées, passant des batailles de <(gars chauds)) a une  variété 
de crimes jusque-là inconnus à Boucherville. Ceci a amené une évolu tion 
dans le rôle et le rravail des policiers. 



La direction du Service a coiijours su prendre ses responsabilirés et  a cenct 
d'être de son remps en recornrnandanr aux aurorités municipales l'achat 
des nouveaux équipemenrs o u  les inrervenrioiis appropriées. Au débiit 
des années 1970~ Ic chef Crevier suggtre au Conseil de doter la Divisioti 
police d'un système de tilkvision en circuit fermé afin de surveiller les sus- 
pects mis en cellules au soiis-sol de l'hôtel de ville. Une semaine aprts 
I'installatian du systtme, on a sauvé I n  vie d ' u n  détenu qui tentait de se 
pendre. 

La Sécuricé publique intervieiit igalemenr dans cerraines siruarions der 
risque ou dans les cas d'urgence extraordinaire. Chaque fois, les policiers 
er les poinpiers s'empressent de &ire leur devoir. Plusieurs se souviennent 
de la tempête d u  siècle q u i ,  en  197r, s'est abartue sur la région. Peridai~t 
trois jours, tauces les activirés o t ~ r  Cr6 suspendcies. Sur les auroroures, de 
nombreux automobilisres ont t t é  prisonriiers de l ews  véhicules, lesquels 
etaient pris dans la neige. Faisant preuve d'ingéniositt, 13 direcrion du 
Service demande aux moroneigisres de Iiii prêrer main-forte, afin dc 
secourir les gens. Ainsi, le sous-sol de I'l-iôrel de ville a accueilli plus de 
trente pcrsonries qui ont  été hébergées et nourries prndanr les [rois jours. 
Au cours de cetre même te~npete de neige, un immeuble a pris feu. Ne 
ménageaiir aucun moyen, le personnel a déployd des efForcs surhumains 
pour sauver l'édifice et ses occupanrs. Le cl~asse-neige des Travaux publics 
a éré urilisé pour frayer un chetniii au  camion des pompiers. Malgré iin 

certain rerard, I'opiracion a réussi. 

En juillet 1972, des pluies diluviennes s'abattent sur uri secteur de Bou- 
cherville, inondaiit Ics commerces et les sous-sols des inaisons. Pendanc 
plus de vingt-quatre heures, les policiers-pompiers er les einployés des 
Travaux pu blicr; 0111 travaillé d'arrache-Pied afin de miniiniser les dég$ ts 
et  de réconforrer Ics sinistrés. 

A I'affUt de nouveaux coiicepts cr de nouveaux moyens d'inrervcnrion, la 
direction voit à la formarioil de soli policier. E n  1366, une salle 
de tir a été aménagée au sous-sol de I'hotel de ville. Avec la conscriiction 
d u  nouveau posre de police, Ics équipemenrs oiir étC ceaménagés er celogis 
dans le nouvcl ddifice. Chaque  mois, les policiers vieririenr i cour de rôle, 
sous la surveillance d'un agent qualifié, s'etirraîner lu rnaniemcnr des 
armes à feu et prariqueiir le r i [  de hçon 3 rendre leurs interventions plus 
sfcu ritaires. 



A ses débuts, l'équipe du  chef Crevier couvrait l'ensemble des opérations. 
E n  plus de cumuler les Fonctions de pompiers et de policiers, les employés 
s'occupaienr de la misr en applicarion des règlernenrs municipaux cels que  
le respecr du Code de  la route, la signification des avis publics, et j'en 
passe. Ils veillaient à la sdcurité lors des activités communautaires spéciales 
en plus d'assurer les dépôts d'argent er la livraison d u  courrier aux mem- 
bres d u  Conseil. Aujourd'hui, I'ensem ble de ce rravail p a ~ a - ~ o l  icicr est 
effectué par les agents de sécuritk ou les inspecteurs, alors que le corps de 

se consacre à la protection des personnes et des biens. 

Depuis quelques annCes déjà, la Division police assume pleinement l'évo- 
lution de  son rôle. Patrouille dans les rues; application des règlemenrs du  
Code de la sécurité routière afin de pcrmetrre à cout pitton, cycliste o u  
conducteur de circuler dans les condirions les plus stcuritaires ; lutte 
contre la criminalict er les vols avec ou sans effraction; cllasse aux veti- 
deurs de drogues; Iiitte conrre les abils sexuels er contre la violerice sous 
toures ses formes, surcour envers les femmes, les a i n t s  et les enfants; Cam- 

pagnes de prévention. Au f i l  des ans, le chef Crevier a mis sur unc 

srructure correspondant aux besoins er aiix arrenres des citoyens. Depuis 
sa recraite en r988, c'esr Claude Laurent qui dirige le Service. 

Le 16  avril 1983, le Service de police-incendie, avec la collaboration de la 
Ville er de Bell Canada, insralle le Service 9x1 à Boucherville qui  deviendra 
la rroisierne ville au Qutbec à se dorer d'un tel outil moderne et rapide. 
Facile à retenir, ce nuniéro permet i l'utilisareur de communiquer direc- 
temenr avec le répartiteur du Service de sécurité publique, qui [raite les 
appels par ordre de priorité selon l'urgence. De plus, un systtine de rappel 
automatique des numéros permet à la Sécurité publique de rerracer 
Facilemcnr la provenance des appels. Souvenc, dans l'énervemenr, les per- 
so~iries appellenr et rnccrochenr sans  laisscr leurs coordonnées. Avec ce 
système de rappel quasi iiisrarirané, on s'assurc s'il s'agir véritablement 
d'un appel d'urgence ou  de celui d'lin simple farceur, ce qiii réduit les 
fausses alnrines er accélère le servicç. Le 311 peur êrre rejoiiit saris frais dans 
les cabines téléphoniques. 

Les terres de  Boucherville baignent dans le fleuve Saint-Laurcnt qui repré- 
sente un attrair croissant pour les amateurs de naucisine. Jusqu'en 1983, 
malgr6 le nombre d'incidents er d'accidents, seuls les policiers du Port de 
Montréal et la GRC éraienr aurorisis à intervenir er leur rravail se limitait 



aux cas graves. En 1983, la direcrion de la Stcurird p b l i q u e  consrate l'aug- 
mcncarioir du nombre d'accidents dus à l'inobservance des règles de sdcu- 
rit6 et à l'usage de boissons alcooliques. Elle recommande au Conseil la 
mise sur pied d'une patrouille nautique en période de grand achalandage, 
ce qui a étt accepcé. Depuis, eL rouc au cours de la saison estivale, nos poli- 
ciers patrouillent le fleuve, prodiguent des conseils de sécurité, fonr res- 
pecter Ics règlements, enquêrent sur les vols à bord des bateaux, et porrcnt 
secours aux personnes qui demandent leur aide. 

Chaque année depuis 1385, une Semaine de la Police se déroule a u  cours d u  
mois de mai. L'accent est mis sur la sécuxiré sous toutes ses formes, particu- 
lièrement celle des jeuiies à bicyclette. Les policiers sensibilisenc les jeunes 
ec les moins jeunes à un ensemble de mesures de sécuriré leur permett-anr 
de jouir pleinement du cyclisme, rout en minimisant les risques d'accidents. 

Depuis quelques années déji, un policier cornmuriautaire, Serge Paquette, 
s'occupe des adolescenrs de l'École Polyvalente de Mortagne et de la 
Maison des jeunes. Il veille mkticuleusernent à les informer sur les dangers 

de la droguc et à les sensibiliser i cc flEau. 

En 1990, la direcrion a embauché u n  analyste en criminalité afin de mieux 
cibler lc rravail policier er le rendre plus efhwce, pour contrer les crinies 
et les infracrioris de toures natures. De plus, le système Info-carre a été 
introduit dans le même but. II permer de visualiser rapidement les secteurs 
à haur risque de crimes, ainsi que la nieilleure décision à prenclre selon les 
circonstances. 

En 1792, le Service de  police de Boucherville compre quarante policiers 
donr quatre femmes. La premitre policière a été embauchée le 24 février 
1986 er depiiis que  l'on a constaté l'apport des fcrnmes dans ce iriilieu, on 
recruce du personnel féminin à niesure de la disponibilité des postes er des 
candidaces. 

En effer, en 1988, à la suite d'une d'une femme battue, ln  déclara- 
rion au  policier s'esr limitée à quelques lignes. Le directeur a jugé la sirua- 
tirin anormale considéranr I'étar physique de la plaignante. 11 confîe alors 
3 une policière la riche de complérer le dossier. Ellc obrieric une déclara- 
cion explicite de plusieurs pages. Voyant la confiance que peuvenr accor- 
der les femmes battues à des agenrs féminj~~s, le directeur décide de 
rransmerrre cous les dossiers d u  genre aux policières. 



La Division incendie 

Si la Division police bkndficie de nos jours d'une équipe élargie, la Divi- 
sion incendie n'a pas Cté délaissée pour autant. De fait, même si jusqu'au 
dtbut  des années 1980 les policiers intervenaient également à titre de pom- 
piers volontaircs, la situarion actuelle est tout autre. Devant la croissance 
du nombre d'appels et  la complexité des interventions, des équipes de 
pompiers à temps partiel ont  été spdcialement forrntes dans la lutte cancre 
les incendies, sous la direction d u  personnel perrnanenc. En  1990, une 
femme pompière s'est jointe à l'kquipe de pompiers A temps partiel. 

La Division incendie, en collaborarion avec le Service des permis et ins- 
pections, exerce une  surveillance accrue dans  les secteurs industriels de 
Boucherville afin d'assurer u n r  utilisation judicieuse dc  certains produits, 
de prévoir leur entreposage conformément aux normes de sécurité et  de 
connaitre leur réacrion chimique en cas d'accident ou d'incendie. 

Les pompiers mettent I'accenc sur la priverition en général. A titre 
d'exemple, pendant quelqiies années, la cuisson A I'liuile chaude des frites 
surgelies a été à l'origine de nombreux incendies graves. Une campagne 
de sensibilisation a permis de réduire ces accidents de façon significative. 
Outre les campagnes de prévention, la Division incendie recommande au 
Conseil l'achat des équipements cc des autopompes, en de favoriser 
l'adoption des normes de sécurird, notamment pour I'inscallation da 
bornes-fonraines à distance sécuriraire. 

En 1988, sur recommandarion de la direction du Service, les auroricks 
 nun ni ci pales adopreiit un règlernenc rendant obligatoire I'installacion drs 
détecteurs de furnée, plus particulièremenr dans les résidences. Une Cam- 
pagne d'informnrion s'crisuivir af in  de sensibiliser la population a ce nou- 
veau système de prorection peu dispendieux mais tres eflicace. Le mois 
suivant la campagne, une famille a Çté sauvée grâce au  détecceur, car elle a 
étt réveillée au  cours de la i~uir alors que le feu ravageait la niaison. 

La Commission de Sécurité publique 
Née le rer avril 1387, er composée de deux membres d u  Conseil, du  maire, 
du directeur général et d u  directeur de la Sécurité publique. la Commis- 



sion a la mission spécifique de veiller, par tous les moyens sur la 

sécurité de la population. Elle dcudie les ec les situations dan- 
gereuses et fait ses recommandations au  Conseil municipal. En fonction 
des besoins des citoyens ec de l'évolution des valeurs, elle suggère des 
d'acrion ec d'inrervention réaliser, soit par la Division police, soic par la 
Divisioti incendie, ou encore par le comité des mesures d'urgence. 

La Cour municipale 

a Cour a été cri& au débur des années 1760 pour aider I'administra- 
tion municipale ec la Stcuriré publique à faire respccter les lois et I r s  

rtglements. Jusqu'eti 1972, Eugène McClish, le greffier de la rnunicipalitd, 
agir égalenient comme greffer de la Cour niuiiicipale. Par la suite, 
c'est Jacqueline Monette, 0 .m.a.  ec qui gère le service. 

AIa demande de la Ville de Sainre-Julie, le conseil municipal de Boucher- 
ville accepte en 1367 d'étendre la juridicrion de la Cour municipale à cette 
IocalitE. En  1770, la Ville de Varennes formule la méme dematide, suivie 
de la Ville de Verchères en 1989. 

La Cour, qui jouir d'une triple juridiction, civile, pinale et criminelle, voit 
à l'application des règlements. Elle analyse les déposées par la Stcu- 
riré publique ou par les inspecteurs municipaux à l'endroit de citoyens o u  
d'entreprises ayant commis des infractions : nori-respect du Code de la 
sécuricé rnurière, niiisances, par le bruit, malpropreté des ter- 
rains vacants, opérations d'activités sans permis, non-respecr des règle- 
ments de construction, de zonage ou d'arrosage, non-paiement des taxes 

foricières, ainsi qu'un certain nombre d'infractions au Code criminel. 

Au dCbut des annies 1960, quelqiies proprittaires de terres dans les rangs, 
particulièremerir dans l'Est, ouvrent des cinierikres d'automobiles. L'un 
des terrains conrient à lui seul plus de J ooo voirures abandonnées, ce qui 
rend le paysage d'une laideur itiacceptable. Pour contrer cette Ilabitude 
d'acciimuler les voitures mises à la casse, le Conseil adopre un règlcineilt 
sur les nuisances er déclare la guerre à de telles prariqucs. Malgré cela, les 



propriéraires ne réagissent pas. 11 a fallu deux ans d e  procédurcs eri C o u r  
municipale pour iiormaliser la situation er fermer ces cimeriéres. 

La Cour municipale de Boucherville &vite aux jusciciables d e  SC rendre au  
Palais de justice de Longueuil, pendant le jour, duranr les heures de rra- 
vail. Ainsi, elle leur assure une plus grande facilité de ddfensc lors des 
plainces portées contre eux er leur permet iine économie de temps et d'ar- 
gent en siégeant le soir. 

E/J 

Le Service du génie 

ès le début des annies  r960, le Conseil juge opportun d'implanter 
un Service d u  génie nf i i i  de bien planifier le développement de  Bou- 

cherville, renati t compte de toutes les prévisiotis possibles : fusion, cons- 
truction d'aiicoroutes, demande pour l'ouverture d e  nouveaux secteurs 
résidentiels, commerciaux e t  indusrriels. Au ddbut, le Service a contribiié 
non seulemenr à la conception de nouveaux d4veloppernenrs, mais égale- 
ment  à la solution de dans le cadre de la gesrion quotidienne 
du  Srrvice des travaux publics. 

De 1361 à 1367, Gilles Chabot, ingdnieur, a œuvré à cirre de directeur du  
Service d u  gtnie er,  par la sui te, comme directeur gdndral adjoin r jusqu'en 
r976 alors quirre la Ville pour I'enrreprise privée. A rirre de d '  I recteu r 
du  Service dii ginie, il a grandeincnr contribué i I'élaborarion du premier 
plan de zonage er des rkglemçnts appropriis, aprés la fiision de la paroissc 
et de la ville en 1963. 11 a été l'un des principaux artisans de In conceprion 
d 'un  rkseau routier urbain qiii dcvair accommoder Urie population en 

croissance. Un concept de rues collectrices y a ;ré intégré afin de faciliter 
la circulation enrre les différenrs secreurs et les communications avec le 
réseau de grandcs roures. 

Le rble du Service du  gtnie est de concevoir er de réaliser les infrasrrucru- 
res necessaires 3 la viabilisa rion de rcrrains pour fins rtsideiicielles, com- 
merciales ou  indusrrielles, incluant les espaces verts, les p a r a  et les terrains 
de jeux. 11 collabore avec les aiitres serviccs er surveille au nom d u  Coiiseil 
le cravail des firmes exrérieures à q u i  l'on confie des rnandars. De plus, il 
reprdsente la municipaliré dans la réalisation régionale de grands travaux 
rels que I'ipiirarion des eaux. 



A la suire de la nomination de Gilles Chabot comme directeur gtnéral 
adjoint, Rodolplie Pliaiieuf prend charge du  Service de 1971 3 1976. 
Depuis mai 1976, c'esr Denis Chagnon, ingénieur, qui dirige ce service. 

Le Service des travauxpublics 

T endanc dc nombreuses anrites, Arsène C1-iaperon a écc' l'homme à 
tout faire du village de Soucherville. Se déplaçanc à bicyclette, i l  assu- 

rair la bonne marche, sans relâche et souvent avec des moyens de fortune, 
des services d'aqueduc cc d'tgours et du  rdseau routier. A sa rcrrai- 
te en 1961, c'est Dominique Riendcau qui prend la relève à cirre de surin- 
rcndanc du service. 

Comme son prédécesseur, Dominique Riendeau travaille seul et lorsqu'il 
y a un surplus Je travail, il fait appel 5 Gérard Meunier pour de courtes 
périodes. Avec le temps, i l  s'enrocire d'une peticc équipe mais continue 
pendanc longtemps à être le seul i répondre aux urgences ec aux appels de 
nuit et de la f i r i  de semaine. 

Domiriique Riciideau est un homme de terrain ec il n'a jamais aimé jon- 
gler avec les chiffres. Chaque année, In préparation du budger représentair 
pour lui iin casse-tête et i l  ne refusait jamais la collaboration des autres 
pour passer à travers cecre corvée. 

E n  1963, avec I'auginentation du persotiticl de ce service, le Conseil vote 
l'achat de nouveaux équipcmenrs ainsi que la consrruction d u  garage muni- 
cipal servaiir i I'ei~tre~osage d u  marériel d'entrerien et de la Botte de véhi- 
cules. Plus tard, I'imitieulle est agrandi pour mieux répondre aiix besoins. 

En 1966, à l'ouverture d u  Cenrre sportif, la Ville confie l'entretien des 
immeubles, des parcs et des terrains de jeux à u n  service distinct chargé d u  
bon fonccionriemenc et de I'accessibilicé aiix Cquipernerits collectifs. Cette 
décision avair ses avantages et ses inconvtniencs. 

D'une parc, l'équipe du Centre sportif assure aux utilisateurs une prtsence 
continuelle, mèrne lorsque le Service des travaux publics est aux prises avec 
des bris de conduits ou iine tempête de neige. Ccpendnnt, on ne se prErait 



pas facilement la équipements d 'un service à l'autre ec des tensions se sonr 
développCes entre les équipes de travail. Cerre si tuation a duré jusqu'cn 1981. 

En 1977, une grève d e  six mois déclenchée par les cols bleus h ic  vivre des 
heures di ficiles à Dominique Riendeau et  aux quelques cadres des deux 
services d'entretien. A cetre époque, rien n'obligeait le syndicat er les 
employts à assurer les services essentiels. Par conséquent, ce sonr les cadres 
qui devaient parer aux urgences d'une manière générale. 

Ce lorig conflir d e  rrawil a particulièrement marqué la saison estivale. En 
effet, les activicks sportives et ccilrurelles o n t  ér t  annultes. Les parcs, les ter- 
rains de jeux, la pisciiie e t  l'aréna o n t  été Fermis. Le gazon, laissé sans 
tonte, s'est rapidement transformé en foin. L'entretien du  réseau routier 
laissait à désirer et on ne bouchair que  les gros trous. Les bris d u  sysrème 
d'aqueduc onc et6 difficilernenr riparés rnenie qu'un cas a néccssirt l'in- 
rerven rion de I'esco~iade an ri-érneures. 

Avec ses années d'expérience, Dominique Ricndeau connaissait par  c e u r  
tout le réseau d'infrastructures de la ville. En 1978, au moment oii i l  quiite 
son travail pour cause de maladie, la miiiiicipaliré lui fait une offre qu'il 
accepte : pcndanr près deiix ans. c t  aidé par u n  dessinateur au senlice dc  
la Ville, M. Riendeau devait indiquer sur les plans les réseaux d 'aqueduc 
et d'&gours en échange de son salaire habirurl. 

Avec I'augmentacion des activités e t  afin de répondre aux besoins d'une 
population saris cesse croissaritc, en 1978, le Conseil inaugurc u n  nouvel 
édifice pour les Travaux  pciblics, soit I'eritrep6r municipal permettant d e  
conserver à l'abri des intempéries le niarériel et les équipements. 

En 1780, l'aiigmentation d e  la charge de travail, le manque de coopération 
et 13 rivalité cnrre les employés des Travaux piiblics et ceux de I'enrretien 
des bâriinerirs s'accroissent a un  point tel que le Conseil municipal décide 
de se pencher sur le problème. En guise de solution, o n  fusionne les deux 
services à partir de février 1981, assuriinr ainsi une meilleure rationalisarion. 

En mars 1981, Dernard Roussçaii est embauché pour diriger le Servicc des 
cravaux publics. II quirre son poste en avril 1784 ct est remplacé par Louis- 
René Siniard qui reste au service d e  la Ville jiisqu'en juiller 1987. Depuis, 
c'est Daniel Trudenii qui a pris en  charge le service, en premier à rirre de 



directeur intbrimaire, e t  A compter de janvier 1988 à titre de directeur 
nommé. 

En 1989. les autorirds municipales ont autorisé des modifications à I'tdifi- 
ce des Travaux piiblics a6n de dotcr ce service de bureaux administratifs 
qui repondrnt mieux aux besoins. 

L'entretien préventif des immeubles, des équipements mécaniques er des 
vPhicules prolonge la durée de vie urile de ceux-ci. Une Ctudc effecruée, il 
y a quelques anntes, a permis d'érablir un échdancier pour le remplace- 
ment des véhicules avant que les cofics d'entretien ne deviennent prohi- 
bitifs. DE la direction d u  Service des rravaux piiblics a élabore u n  
programme d'entretien préventif de tous les véhicules er équipements, 
éliminant de nombreux bris et rarionalisanr les opérations au  meilleur 
coiic. 

Avec le développement de riouveaux secteurs résidentiels, commerciaux et 
industriels, le rôle des Travaux ~ i i b l i û  s'est modifie suivant les besoins. 
Actuellement, les employés de ce service assurent d'une parc le bon fonc- 
tionnemenr des infrastructiires (réseailx d'aqueduc, d'égours doniestiques 
et de surface), et d'autre part le suivi de l'enlèvement des ordures métia- 
gères ou industrielles (collectes ordinaires, selecrives ou spéciales), réalisé 
à cotitrat par l'entreprise privée. 

Ils enrreriennent le réseau routier (proprctd, asphalte, déneigement, nids de 
poules), ics pistes cyclatlcs, ainsi que les différents équipemcnrs sportifs 
(intérieurs et extérieurs) urilisés l'hiver ou l'été. Ils veillent également sur les 
espaces verts, soir près de dix millions de pieds carres de terrain gazonné 
(parcs, terrains de jeux et parrerres des édifices miinicipaux), sans oublier les 
soins apporrés aux arbres et aiix Fleurs. Enfin, i ls s'occupenr de l'entretien 
général dcs édifices municipaux et effeccucnr les réparations et l'en- 
tretien mécaiiique des Rorces automobiles et des équipements de la Ville. 

L 'entretien du réseau routier 

Dans les années 1950, le déneigement et l'entretien dci riseau routier 
traient confiés 2 la firmç Lassonde er par la suite à Roinéo Jodoin. Depuis 



1966, les employés des Travaux publics assurent 2 0  % du  dtneigernen t des 
rues, alors que le reste est confié à contrat à l'entreprise privée, par voie de 
soumissions publiques. 

La plupart des rues de Boucherville ont  été construites aprks 1960 avec une 
espérance de vie d'environ vingt ans.  Mais l'usure prodiiite p a r  I'incessanc 
passage des vChicules auromobiles, des poids lourds et  les phénoinènes 
naturels encrainés par les intempéries tant Iiivernales qu'estivales ont  r t -  
duit la durée de vie du revêtement birumineux. Afin de préserver le revê- 
ternenr extérieur er de conserver les fondations, i l  est devenu urgent de 
rajeunir les rues. 

En 1976, une polirique de réfection d u  réseau routier a écé tirnidernent 
inrroduite, car peu de gens voyaient I'utilicé de rajeunir le rtseau routier, 
croyant que I'asplialre ne se détériore pas. Le degr; de sarisfaccion mani- 
festé a la suite des premières expériences a amené le Conseil non seule- 
ment à concinuer mais à intensifier le programme de rajeunissement. 

En 1788. un programme de rattrapage étalé sur cinq ans a éré approuvé par 
les autorités muiiicipaIes, ce qui a permis des incervenrions majeures selon 
les expertises techniques élaborées. Le plan de réfectiori du  réseau a érC 
achevé en 1992- Ainsi, la mise en clivre d'une polirique permanente d'in- 
tervention va nécessiter moins d'investissements. 

En 1970, le gouvernemerit du  Québec fair don à Boucherville de 70 km 
de routes de campagne. Jusque-là, t'entretien de ce réseau routier Crait 
assuré par le ministère de la Voirie (maintenant le tninisrère des 

Transports). Pour faire profiter pleinement ses ciroycns dc ce cadeau, 
Boucherville consacre ann~iellement, et ce depuis 1971, plus de 300 ooo $ 

en ctitrerien et des sommes importantes en investissements afin de rendre 
cette partie du riseau routicr sécuritairc pour ses utilisareurs..~ 

La sig~zalisntiola routière 

A I'inrtrieur d u  réseau routier local, il y a peii de feux de signalisation, soit 
à quatre intersecrions seulement : Samuel-de Champlain et De 
Montarville; dc Mortagne ct De Motirarville; Dc Montbrun et la rouce 
132; De Moiirarville et la sortie de l'aliroroute Jeari-Lesage. Cerre n-iesure 
a é t t  prise à cause de I'affluencc des véhicules a ces points de circulatioii. 



Cependant,  ['ensemble d u  réseau routier est contrôlé par des panneaux d e  
signalisation ({arrêt ii a u  croisemelit des rues. Ainsi, la Ville Cconomise 
l'énergie électrique et  Le cofit des réparations et d'enrrecien des feux de 
signalisation. Pour leur parr, les contri buables économisent l'essence, 
n'ayant pas une longue attente aux feux. De plus, la circulation en dehors 
des heures d e  pointe esc plus rapide. 

R4guli&rernent, le Conseil reçoir des demandes pour I'jnstallat~on o u  la 
suppression des trarréts ». Certains considtrent que la multiplication d e  ces 
panneaux permec de réduirr la vitesse des véhicules. Par contre, routes les 
dtudes menées à ce jour démoiirrent le contraire. En effet, le conducteur 
devient excessivemenr irrité par !a fréquence injiisrifite des arrtts, ce qui  
le pousse à accélérer pliis rapidement aprts s'être arreré, o u  parfois même, 
à ignorer l'arrêt et à passer tour clroi[. 

Les réseaux daqueduc e t  dëguuts 
Jusqu'en 1955, Bouchcnlille puisair son eau à mCmc le fleuve Saint- 
Laurent, par le biais d'une srarion de pompage situte a u  20, rue Pierre- 
Boucher er des puits de la rue D u  Puits. Même si la pollution n'avair pas 
encore fait autant de  ravages qu'aujourd'hui, la qualiré de l'eau potable 
n'irait. pas des rncilleiires, ce qui  susciraic de nombreuses de la parc 
des citoyens. 

Le 1 5  novembre 1955, la municipalité signe un conrrar avec la Ville de 
Jacques-Cartier pour la fournirure de l'eau porable. Ainsi, Bouchcrville se 

raccorde à une conduite de  six pouces sur le boulevard Marie-Vicrorin 
afin d e  fournir aux Boucliervillois une eau de qualité er en quantitd suffi- 
sante. Malgré cela, ce ne sonc pas tous les secreurs de la ville qu i  en o n t  
profité. Par exemple, le secreur de la Cannerie (boulevard du  Forr- 
St-Louis, cimetière, rues D u  Puirs, D e  La Perrière et  De Lavaltrie), bien 
qu'habitd dès les années 1740, n'a béntficié des services d'aqueduc et  

d'égout qu'au d tbuc  des années r96o. 

Au cours de l'été de 1765, la pression de l'eau de consommation baisse a 

un point tel que plusieurs résidenrs du  secteur est se plaignenr a la Ville de 



la pdnurie d'eau donr ils souffrent. Afin de remtdier à la situation, le Con- 
seil dtcrère la consrriicrion d 'un réservoir d'eau potable d'une capaciré de 
2 millions de gallons afin d'assurer à la population une alimeritarion con- 
tinue, plus particulièrement en période de poince. Situé siIr la rue 
De Montbrun prÈs de la route 132, le premier réservoir esc mis en service 
en 1968. 

Entre-temps, l'eau de consommarion était achetée de la Ville delacqlies- 
Cartier Li bon prix. En 1967, la Ville insralle des compteurs d'eau dans les 
commerces et les indusrries afiti de mesurer leur consommation d'eau et 

de les facturer en consbquerice. Voyant leurs factures grimper, les indus- 
[ries les plus consommatrices ont reconsidéré leurs processus de produc- 
tion et, dans bien des cas, ont eu recours à des techniques de rtcupéra[ion 
et de réurilisariori, ou  ont trouvé des rriéthodes de remplacement de I'eau. 
L'tconomie de grandes q~iancit6s d'eau générde a minimisé d u  même coup 
les investisscmenrs de la Villc dans ce domaine. 

En 1777, après des inois de négociations, le gouvernement du Québec 
accepte de consacrer une somme de 30 millions de dollars à quatre villes 
de la Rive-Sud afin de régler le de I'alimentarion en eau potable. 
Le projet global prévoyait dcs débours dç 44 millions subvenrinnn&s à 
70 %, soit une révision à la baisse du  projet initial de 80 millions. Cerre 
révision a été l'œuvre des reptésenranrs des insrances municipales et gou- 
vernementales afin de trouver des solutions adéquates, touc en tenan r 
compte des contrainees fiiiancières, en vue de régler les problèmes selon 
les besoins de la population. 

L'entente coriveniie encre les parties a permis de réaliser des travaux qui 
doublent la capaciré de traiternenr de l'usine de filrration de Longueilil, 
passant de 34'5 à 69 millions de gallons d'eau, en plus d'augmenter la capa- 
citt dc pompage d'eau brute. Le projet s'esr complécé par la construcrion 
de conduires d'aliinen tarion vers les différentes niiinicipali tés desservies 
par l'usine de Longueuil, soit Saint-Bruno, Saiiit-Huberr ec Boucherville. 

L'implantation de nouvelles industries et la croissance de la popularion 
onc incité Ic Conseil A dCcrérer en 1979 la construction d'un deuxième 
réservoir d'eau potable, cette fois dans l'ouest de la ville, soit au  sud de la 
rue De Normandie, dans un furur parc. DJutie capaciré de 2'5 millions de 
gallons, ce réservoir assure une alimçiirarion constante. en pkus de consci- 



ruer avec le premier des rberves essentielles afin de liitter effiacernent 
contre les incendies. 

Au cours de la memc $riode, des experis en la rnacièrr recomrnandenc au 
Conseil un programme d'encrerien et de nettoyage des conduirs d'aque- 
duc. En eger, Ic passage dc l'eau laisse des dépôrs calcaires sur les parois 
incérie~ires des canalisations, ce qui réduit le flux. Pour éviter le remplace- 

menr des conduits encore en bonne condition, ces derniers sonr ncrtoyés 
et le calcaire est enlevé par des firmes spécialisées. Un programme accél6rt 
etal6 su r  quinze ans a permis d'améliorer les condirions d'alimentarion en 
eau porable poiir la population, tout eii Cranr plus économique que le 
remplacement des condui ts. Actuelletnen t, le programme sr rnainrienr 
mais à u n  rythme moindre. 

Au début des anndes 1960, sur recommandation des autorirés provinciales, 
des systèmes d'égouts combinés ont été insiallds, recueillant aussi bicii les 
eaux de surface qiie les eaux usées. Pour calculer la dimension des conduits 
à utiliser, on s'est fié pendant quelques années siir les tables de chute d'eau 
calcultes sur une p5iode de cinq ans, le raiit suivanr les rtgles de l'art. Par 
la suite, on a utilist des tables de dix ans, assurant une plus grande sécurici. 

Malgrd cela, les inotidations ne peuvcn t être [oralement élimintes. Acicre- 
fois les cours arrières étant gazonntes et les enrrécs charretières en pous- 
sière de pierre, I'eau de pli~ie s'infilrrair directement dans la [erre. Avec 
l'utilisation de cuiles en béron ou en pavage, matériaux imperméables, 
l'eau glisse plus rapidement dans la rue, donc dans les conduits, ce qui 
occasioii ne des engorgcmci-its et des refoulemenrs. 

De 1980 à 1985, grâce à des subvenrions la Ville procède à 
des travaux d'amélioration en doublant les conduits d'égout ou e n  les 
remplaçari[. 

En avril 1984, le gouverriernenr d u  Québec signe des prococoles d'entente 
avec les miinicipalités de Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint- 
h m b e r r ,  Lemoyne er Green field Park prévoyant la réalisarion de grands 
rravaux d'épuration des eaux d e  la Rive-Sud et rçprésenrarir des invesris- 
semenrs conjoints de près de 260 inillions de dollars. Le preri~icr minisrre 
d u  Québec René Lévesque, le ministre de I'Environnen-ient d u  Qutbec 
Adrien Ouellerre, le ministre et dépuré du comté Denis Lazure, ainsi qiic 
les s i x  niaires des municipalirks concernées ont signi I'enrenre. 



La gestion des déchets 
En 1971, le minisrére des Affaires municipales crée u n  comité d'étude 
chargé d'érablir une poli tique de gestion ec d'dlimination des déchets pour 
les municipalités de la Rive-Sud. 

Gilles Chabot. directeur général adjoint de la Ville et membre d u  comité 
d'Prude, a conrribué à la rkdacrion d'un rapport inréressarit, mais dont la 
rblisation est encore à venir, cri raison plus particulièrement du manque 
de volonré polirique des autorités provinciales. Depuis la parution de ce 
rapport, la Rive-Sud a fait l'objet de nombreuses études sans suite. Au 
cours des anndes, divers intervenants ont  crée des tables de concertation 
afin d'en arriver à des solutions acceptables. 

Tous ces échanges et la sensibilisation de 1a population ont amcné le Con- 
seil à instituer, en 1990, une cueilletrc sélective [rés bien contrôlée. Cepen- 
dant, certaines coi.irrainces minimisent les solutions En effet, les 
sites d'enfouissement des dfcl~ecs sont de plus en plus contestCs er, en ce 
qui a trait aux déchers récupérables, le marché de la revenre er l'utilisation 
de ces matériaux n'en sont qu'a leurs débuts. 

L 'aménagement des parcs 
et la politique de reboisement 

Les autorirts municipales ont toujours considért, h juste r i  tre d'ailleurs, 
que tous les biens dr la municipaliré font ~ a r t i e  du  patrimoine municipal, 
donc qu'ils sonr non aliéliables gratuitement. De plus, la direction de la 
Ville a toujours refusé de vendre à rabais les biens publics, mime lorsque 
les promoreurs faisaient valoir l'importance des investissemen ts et la pos- 
sibilité de nouvelles taxes foncières. 

Par conséquent, chaque fois que la Ville vend une parcelle de terre plus ou 
moins grande, clle ~rocède  sclon la valeur marchande d u  terrain. Les 
revenus générés par ces ventes, versés dans un fonds spécial, servent 
l'achat d'aurres rerrains ou à l'aménagement des parcs et des espaces verts. 



Ainsi, les aménagements sont maintes fois réalisCs sans recourir à des 
emprunts. 

En vue d'eorichir Boucherville d'un incCressanc rCseau d'espaces verts er 
de parcs, le Conseil a adopré en 1962 une rtglemenration qui oblige les 
promoteurs et  les constructeurs céder à cette fin 5 % (maintenant IO %) 
d e  la superficie totale du  terrain subdivise. La Ville se rtscrve le droir de 
choisir I'emplacemenr du tcrrain cCd4 ou, si elle le juge opporrun, elle 
peur exiger le paiement en argenc de la valeur d u  terrain en question. L'ar- 
gent ainsi recueilli esr dépost dans u n  fonds spécial. De plus, chaque fois 
que la Ville vend iin terrain dans le parc industriel, elle verse IO % du prix 
de la venre dans le méme Fonds. Ces deux politiques, a u  niveau résidentiel 
et industriel, onr permis de crker h travers la ville un réseau de parcs et 

d'espaces verts, lesquels, après aménagement, sont facilement accessibles 9 
la population. 

Depuis I'iinplantation du plan d'urbanisme en 1969, chaque fois que la 
Ville se fair céder du terrain, elle exige que cette cession se fasse conformé- 
ment au plan d'aménagement. Plus particulièrement, là où il en existe, elle 
requiert la cession de terrains boisés q u i  bénéficieront aux citoyens en 
créant des zones d'ombre et dr ddtente. 

Le rerriroire dr Boucherville, de par sa longue vocation agricole, a écé 
débois6 et les [erres arables cultivdes. En 1964, l'administration municipale 
a acheté des arbres pour reboiser une partie urbanisée du  territoire. Par la 
suite, des démarches onr été entreprises auprès d u  ministère des Terres et 
Forêts pour obtenir des arbres à plancer le long des rues. 

Lors de la construction de I'hSrel de ville, un  aménagemen[ paysager a été 
rtalisé sur le terrain et de jeunes arbres ont  été plantes. Aujourd'hui, ces 
majestueux arbres font l'orgueil de la De plus, un aminage- 
ment du pourtour de l'édifice a créé un immense parterre s'étendant pr2s 
des bâtiments municipaux. Sur l'ensemble des terrains publics de la rnuni- 
cipalité on dénombre acruellemenr plus de 9 ooo arbres auxquels l'équipe 
des Travaux publics apporte ilne constante attention. 

En 1974, le Comiré d'amknagernent des parcs propose au Conseil un pro- 
gratnme d'aménagement pour les parcs de la ville. Le plan d'ensemble a 
été réalisé en totalicd. y compris la conservation du parc Bois de Brouage 



et de son terrain bois6 naturel. Le financernei-ir a Cr4 possible grâce à 
l'argent accumulé dans le Fonds spLcial er à des emprunrs. 

Toujours en 1374, en collaboration avec les services municipaux, deux 
biologisres du minischre des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche du Québec 
ont men4 une  tcude sur la rivitre aux Pins I'emboucl-iure du  fleuve Saint- 
'Laurent. L'étude a démontré la richesse de la flore et de la faune de I'en- 
droit, sans compter I'importancc de la rivitre comme frayère à brochets. 
Boucherville posstdait ddjA tout le terrain entre la voie ferrée et le boule- 
vard Marie-Victorin, er le miriistère des Loisirs, de la Chasse et de la P2che 
s'wr porté acqudreur d u  terrain entre le boulevard Marie-Victorin et le 

fleuve Saint-Laurent, à l'est du  restaurant La Saulaie. 

En 1989, le Conseil a approuvé u n  nouveau plan de  développement des 
parcs de la ville qui tienr coinpre de l'évolurion des groupes d'âges de la 
population. EII 1991, uiie somme dépassant le million de dollars a écC 
affectde pour réaliser les phases 1 et II d'un plan quinquennal, en accord 
avec les nouvelles vocations pour les anciens parcs et les orientations pro- 
poséas pour les nouveaux parcs.* 

La Servitude de h British American Oil Compmy Ltd 

En 1968, la British Arnerican Oil Company Ltd décide de consrruire un 
pipeline qui relie Montréal à son usine de Varennes, en passanr par le 
fleuve et par l'est de Boucherville. N'ayant aucun pouvoir d'expropriation, 
la socidtt se heurce aux exigences trks fortes de quelques propriétaires. 

Paul Daemen, ciroyen de Boucherville er directeur des optirarions de l'en- 
treprise, demande l'aide dc l'administration municipale pour coiicrériser 
le projec. Boucherville propose l'expropriarion du terrain d'accès au fleuve 
er des terrains en I-iordure de la rivière aux Pins, ainsi que d'une parcelle 
de rerrain enrre le boulevard Maric-Victorin et la voie ferrPe, pour une 
superficie totale de 97,52 arpents.  

Ainsi, Boucherville pourra acquérir un parc naturel entiéreinenr payé par 
I'enrreprise et, en contrepartie, cette dernière obtient une scrvitude de pas- 
sage pour enfouir son pipeline sur une infime partir d u  parc. L'Assemblie 
nationale du  Québec a donné son aval au projet par l'adoprion d'une loi 
spéciale pcrrnettant I 'e~~ropriarion.  



L.e projer, doiir toutes les dépenses oiic été absorbées par l'entreprise de 
Varennes, a permis de préserver l'une des $us belles frayères à brochets 
du  Quibec. L'observation, le printemps, des milliers de brochets qui 
viennent y frayer est cour simplement. fascinante.$ 

Les rives du J2euve Saint-Laurent 

Dans un règlement de zonage de 1967, le Conseil a décrire zone verte une 
bandc de terres longeant le fleuve, allant des berges de ce dernier jusqu'au 
secreur n o n  construit du boulrvard MarieVictorin, afin de préserver cerie 
richesse pour les générations futures. Avec la collaborarion du ministère 
de l'Environnement, Lin contrôle sévère a tviré le remplissage d u  fleuve. 
Au f i l  des ans, la Ville a procidé à I'acquisirion de plus d u  tiers des rives 
afin de les intégrer au patrimoine municipal. Actiiellement, la Ville est a u  
stadc de la concrprion de I'arnénagemenr dans ce secteur. Depuis deux 
ans, un premier projet a tré soumis en consultation. A la suite des obser- 
vations, I'adminisrrarion municipale met la derniere main a u  projet qui  
devra être réalisé par pliases dans un poche avenir. 

Dès le débur des années r970, Tony hsaureur, un Bouchervillois au ser- 
vice du  gouvernement du  Québec, développe le concept (<un  fleuve u n  
parci), projer qui a reçu l'appui des autorirés municipales, plus particulit- 
rement dans le cadre de la préservation des îles de Boucherville. A la suire 

dc ddmarches cnrreprises par les auroriris municipales et par diffdrents 
groupes, le gouvernement proviiîcial a acheté ces îles pour en faire u n  
magnifique parc récréarif, connu sous le nom de parc des llcs dc Boucher- 
ville, d'une superficie de plus de r 500 acres. 

Lorsque les aiicorires municipales ont  donné leur appui au projer, elles 
traient conscientes de la perte de revenus que  ce choix engendrait. En  
effet, I'emplaceinenr privilégié des îles ec le grand porçnriel de développe- 
ment domiciliaire auraient pu procurer à la Ville des revenus scibstantiels 
en raxes foncières. Cependant,  les élus o n t  préfiré garder à l e~ i r  ville une 
qualiré de vie siipérieurc, a u  détriment des promoteurs immobiliers.$ 

+dro - Québec 

En 1980, le ddveloppemenr d'un secreur résidentiel longeant le boulevard 
Iiidustriel a nécessité l'installation dc lignes élecrriqiies d'Hydra-Québec. 



Durant les travaux, les ernployÉs d'Hydro ont coup6 cous les arbres et  les 
arbustes d u  boulevard. Immédiatement, le Conseil a réagi afin d'obtenir 
réparation pour un tel acte qui a privé le secteur de ses arbres existants. 

Après des pressions, Hydro-Québec a versé une somme de 7 ooo s qui a 
servi à l'achat et à la d'arbres lors de la construction de la piste 
cyclable le long du boulevard.* 

Prix Villes et l/L'lhges feuris 

En 1980, le gouvernemenr provincial lance le concours «Villes et Villages 
fleurisx pour favoriser l'aménagement paysager dans les villes du Québec. 

Un effort particulier et soutenu a Cc4 f a i t  pour faire fleurir le territoire et 
amdliorer l'apparence des terrains non construits, des espaces verts et  des 
propriétds de la ville. L,es efforrs ont éré récompensés puisque Bouclierville 
a obtenu un certificat d'honneur en 1980, le deuxième prix rtgiorial cart- 
gorie IO ooo à 50 ooo de popularion en 1988, er le premier prix régional 
pour la inême cattgorie en 1970. 

Bouchewille a son programme annuel de maisons fleuries, ce qu i  crie une 
4mulation entre les citoyens des divers secteurs. Chaque année, au débur 
de septembre, le jury fair connaître publiquement Ic nom des gagnants 
pour chacune des cattgories. L'évinemenr est entouré d'une campagne 
publiciraire pour motiver toiire la population à y participer. 

Le Sewice de planzfication 
et d'dménagement du territoire 

vec I'expansiori des années I ~ G o ,  les besoins ont  changé et i l  est 

( A d  evenu impérieiix d e  rnerrre sur pied un Service d'urbanisme, 
ayant comme mission la concepcion du développement de Boucherville. 
la préparation de projets de règlemeiirs de zonage, de construction et de 
lotissement. le tour en harmonie avec les orientations hxdes par les auto- 
rires municipales. 



A la suite de l'adoption de la Loi sur I'aintnagernent du territoire et de la 
création de la MRC de Lajemmerais, le Service de l'urbanisme s'est vu 
confier de nouvelles responsabilités, soir la parriciparion à la préparation 
du schéma d'aminngement régional, la conception et l'application d'un 
règlement de contrôle intérimaire, la prtparation d'un plan d'urbanisme 
pour le territoire municipal, la délimirarion de la zone d'urbanisation et 
de la zone agricole, et, enfin, le développement des conceprs d'aménage- 
ment des différenrs secteurs. 

Pierre-Paul Gingras a été le premier direcreur du Service d'urbanisme, de 
1976 A 1973 A son départ, r r  cornpcr tenu des nouvelles responsabilités 
dévolues à la municipaliré par la Loi sur I'amdnagemetit d u  rerritoire, ce 
service a t t é  scindt en deux : le Service de planificarion er d'aménagement 
du  terriroire, dirigt par Alain Barbeau de 1979 à 1990, er ensuite par Chris- 
tian Hkberr, et le Service des permis et inspections, dirigé depuis r973 par 
Pierre Pion. 

développement 

Dès 1958, alors que la paroisse ec la ville sotit encore des enrirés distinctes, 
les autorités municipales de la Viile de Boucherville adopeent un premier 
reglement de construccion et de zonage en vue d'assurer un dévcloppe- 
ment urbain Iiarmonieux. 

Au début des années 1960, lorsque le gouvernement provincial entame ses 
grands projets de consrtuction rourière, les reprCsentanrs du miniseère de 
la Voirie (devenu le minisrère des Transports) proposent la construction 
de In roure x j z  dans  le Reuve Saint-Laurent. Boucherville s'oppose a u  pro- 
jet qui allait couper l'accès aux berges d u  fleuve. 

Avec l'accord des autorités muriicipales, I'itigdnieur Gilles Chabor, alors 
direcreur d u  Service d u  gr'nie, s'esc porté i la défense de la demande rnui-ii- 

cipale et a multiplié les ddrnarches afin de sauvegarder une des plus belles 
richesses du rerritoire. Son travail a porré fruit er c'est ail-isi qii'il a con- 
vaincu les autarirts provinciales de modifier les plans de consrrucrion ec 
de préserver les rives du  Aeiive cn construisanr l a  route 132, non pas sur les 
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berges ou dans le fleuve tel que prCvu, mais à l'jnrkrieur des terres, ce qui  
a accepté. 

Grice A la rénacitt de Gilles Chabot,  les rives d u  fleuve on t  Cr6 kpargntes 
de cette consrrucrion dont  les effets environnementaux, alors peu pris en  
consid~rarioii ,  auraient été incalciilables. E n  effet, e n  partant de Candiac 
jusqu'h Boucherville, la route longe le fleuve jusqu'à la hauteur de la rue 
Fréchette pour ensuite péndtrer à l'intérieur des terres. 

En vue de conserver des grands espaces verts h Boucherville, le Conseil 
adopte e n  1962 u n  rtglement exigeant des promoteurs immobiliers e t  des 
consrrucreurs de maisons la cession d 'unr  superficie égale à 5 % (actuel- 
lement ro %) d e  chaque terrain construit pour amtnager des parcs. De 
plus. lorsque la Ville vend un rerrain industriel. elle verse ro O/o du mon- 
tant de la venrc dans  u n  fonds spécial qui serr à aménager les espaces verts 
de la ville. 

Au dibut ,  l'application de ce rtglement a soulevé les inqiiiftudes bien com- 
prthensiblcs des propriétaires rerriens. E n  effet, une relle pouvait 
engendrer une hausse des prix des terrains par rapport à ceux des autres 
villes de la région. Par conséquent, les propriétaires craignaient de 
les acheteurs éventuels au profit des villes voisines. La sirruation s'est vice 
rttablie lorsque les villes environnanres onr adopré la même reglemencation 
et que les consrructeurs on[ constaté qu'uii ce1 concept facilirair la vente des 
proprii-t6. 

En 1363, à peine les formalités administrarives de la fusion terminées, le 
noiiveau Conseil municipal fait appel aux services d e  la firine Soudre & 
I s r r é  pour Glaborer un plan de divcloppemcnt et d'urbanisme 3 long 
terme. Le plan tient compte en premier lieu de la ndcessitk de conscruire 
de nouveaux (difices municipaux. A cet effer, la Ville aclihte en rpG4 u n  
terrain de 102,51 arpents afin d'triger ces bâtiments. 

En 1764, la Ville, ddja propriéraire de grands terrains dans le quadrilatkre 
De Montamille, Forc-Sc-Louis, Jacques-Viau et la route 132, entame la 
planification de la construction d'un hIitel de ville qui regroupe les 
bureaux administratifs de l a  mairie, une  bibliorhèque publique ainsi 
qu'un poste de police et incendie. A proximité, la construcrion d'un ceo- 
cre sportif accueillant une patinoire coiiverie et deux piscines, l 'une in[&- 
rieure et l'autre extérieure, est égalemenr prévue. 



Les différentes drapes préliminaires érant complécées, la Ville soumet à 
l'appro bacion de la population l'cnsem ble des règlements relatifs aux rra- 
vaux de construction ec aux emprunts nécessaires à cette fin. Les citoyens 
donnent leur accord et le gouvernement provincial les occrois promis. 
Ainsi, les travaiix de construction ddbutenc en décembre 1764 pour se ter- 
miner à la fin de 1965. En effet, la construction a été accélérée afin de 
bénéficier de subvenrions suppltmenraires accordées par le gouvernement 
provincial pour les travaux effectués en hiver. 

De 1970 h 1980, plusieurs promoteurs iminobiliers traient inriressds par 
l'ernplacemenc stratégique de ces terrains. Ils croyaient que la Ville laisse- 
rait aller ses terres pour des prix dirisoires, afin que de nouvelles construc- 
rions viennent générer des taxes foncilires. La municipalité a décliné toures 
les offres en expliquant aux proinoreurs qu'il y avait A Boucherville assez 
de terrains privés non construits permettant de réaliser plusieurs projets, 
sans empiéter sur le patrimoine ~ n u n i c i ~ a l .  Ainsi, les conseils successifs 
ont  conservé ce joyau patrimonial pour les besoins municipaux. 

En 1963, une bontie partie d u  réseau roiirjer provincial es[ terminie, ce qui 
incite quelques jeunes familles à s'établir en banlieue. LR 4 septembre 1966, 
Boucherville est clioisie ((banlieue de l'anndefi, tirre dtcerné par l'Associa- 
tion des constructeurs d'habitations du Monrréal mi~ro~ol ica in  pour rewn- 
naître la qualité du  développement et de la gestion administrative d'une 
ville. Bouclierville devienc vite un endroit de prédilection. Poiir éviter la 

ru&, les aurorités municipales optent pour une politique de dheloppernent 
conrrdlé. En effec, en tenant compre de la capacicé d'accueil des différents 
services municipaux, Ic Conseil a limité le nombre de rermins viabilisés à joo 

par année et a par la siiite augrncnri cc nombre jusqu'à joo terrains. 

Chaque Fois qu'une derriande de viabilisarion est déposée à la Ville, le pro- 
jet de ddveloppement est étudié. En  moyenne, la Ville vial~ilise une rren- 
taine dc terrains par conscructeur, et lorsqu'il s'agit d'un groupe de 
promoreurs, ce nombre augmente jusqu'?ixzo lors. Ces limites permettent 
à la niutiicipalitC de concrôler la construction domiciliaire, ce qui  évite les 
co~istrcict~ons en plein cliamp, d'autant plus que la Ville doit s'endetter 
pour nietcre en plam les infrastrticcures. De plus, ceci permet au Conseil 
de mieux planifier les besoins en Équipements collectifs. 



La Commission d'urbanisme de BouchervilLe 
Le 29 ddcembre 1965, dans le but de mertre A contribution la population 
locale, le Conseil crée la Commission d'urbanisme de Boucherville, for- 
mée de citoyens et d 'un tlu, Dès sa création, la Commission a joué u n  rOle 
de premier plan dans le développernenr de Bouclierville. Chargée d'éru- 
dier les plans d'urbanisation et de faire les recommandarions appropriies 
aux autoritCs municipales, elle a analys6 er approuvé l'ensemble des docu- 
ments soumis ec des demandes reçues. Depuis 1980, la Commission agir à 
titre de corniré consultacif d'urbanisme en vuc d'analyser les demandes de 
dbrogatioiis mineures, le tour sclon les exigences de la Loi sur l'aménage- 
ment et  l'urbanisme. 

En 1966, uo groupe de  construcreurs d'habirations résidericielles propose 
au Conseil municipal la tenue d'une c( parade d'habirations a sur le boule- 
vard de Mortagne, aFin de promouvoir les construcrions domiciliaires de 
la ville. II s'agissait de faciliter la visite de plusieurs maisons modèles 
situkes sur la même rue. L'événemenr a t t é  entour4 d'une campagne 
publicitaire conjointe, par la Ville er les consrructeurs, afin de réaliser les 
objectifs de diveloppement. 

Le le' mars 1967, une quarantaine de personnes, des citoyens et des élus, 
assistenr à la pri!senrarion d u  premier plan d'urbanisme prCparC par les 
urbanistes-conseils et recommandé par la Commission d'urbanisme pré- 
sidCe par Rodolphe Phaneuf. Les plans prévoient des interventions majeu- 
res dans le Vieux Village, notamment en ce qui a trait au  réaminagernent 
urbain. Dés lors, le Vieux Village ne doit plus etre considéré comme un 
muste mais bien comme un ctieur vivant, le centre des acrivités. De plus, 
le plan direcceur s'esr servi des anciens rangs pour créer des axes routiers 
majeurs ec faciliter la circulation automobile. formant des quadrilatères de 
ddveloppemenr à I'incériecir de ces arrèrcs. 

Lc développement urbain s'est inscrit dans uiie contiiiuité qui a pcrmis à la 
ville de grandir. Dr ce fait, la Ville a pu planifier les besoins et les investis- 
sernenrs pour des pdriodes de cinq à dix ans. Les diffirenrs plans de zonage 
et d'aménagement qui se sont succédé ont créé un ensemble harmonieux. 
Les différents secteurs d'habitation se cdtoiçnc ct gravirent autour de pôles 
d'acriviris ripondant aux besoins scolaires, sportifs, culturels, commer- 
ciaux et indusrricls. La démarclie entreprise par la municipalité a permis de 



répondre aux attentes de la population. Par la suite, i quelques reprises, 
I'Cvolution des concepts de construction et les prdfirences des ciroyens ont 
amend le Conscil à adopter de nouveaux rtglernents de zonage. 

Af n de se tenir à la fine pointe des derniers développements, le Conseil 
municipal a envoyé à Washingron et à Toronto des missions d'dtude per- 
merrant de constater de vku les nouveaux concepcs de ddveloppements 
domiciliaires, d'en identifier les avantages et les inconvénients, e[ d'ana- 
lyser dans quelle mesure l'implantation de tels concepts pourrait se rdaliser 
à Bouchervil le. 

Bcaurivage, Des Vitérans, Villeroy, La Seigneurie, Domaine Racicot, 
Domaine Auclair, Coop4rative, Champ des Papillons, Sabrevois, tous ces 
noms évoquerit des secteurs de développements résidentiels qui ont  ac- 
cueilli de jeunes familles recherchant d'abord une meilleure qualité de vie.$ 

Le mur anti-bmi~ 

Ln conscrucrion de la roiice 132 A l'intérieur des terres, et plus parriculière- 
melit dans le secteur des rues Bachatid ec Cicot, a généré une inteiisité de 
bruit incomrnodante. Pendanr vingt ans, les résidents d u  secteur on[ exigé 
des autoritts municipales une solution 9 ce problème. 

La soliition la plus usuelle consistair à élever un mur an ri-brui t, sans con- 
sidérer l'apparence visuelle. De nombreuses démarches ont  dté faites par 
la municipalité pour faire contribuer financièrement le minisrtce des 
Transports la construcrion d'un rel mur. 

Après de multiples choix présentés et refusés, le Conseil a confié un  man- 
dat à une firme extérieure. En collaboration avec les services de la Ville, la 
firme a propose un nouveau concept, soir la coirstruction dc  ((monticules 
de terre ,>, avec un mur de sourènernenr en blocs de béton pour une partie, 
accompagné d'un aménagement paysager intégré. Ce concept a été accep- 
té et réalisé en 1991. II prtsente un aspect visuel intéressant en plus de 
réduire I'intensitt du  bruit dans le secteur.$ 

En 1977, un projer dc changernelit de zonage d'un cerrain vacant sur le 
boulevard Le Barori a fair l'objet d'iinc levée de boucliers. Lors d'une 



assemblée d'informaiion tenue le I~~ juin, les citoyens ont  réagi avec hos- 
tilité au projet visant à ériger des maisons rn rangées sur un terrain zoné 
unifamilial. Il s'agissait de copropriétés divises, soir des maisons unifami- 
liales de type cottage, regroupant cinq ou six uni th ,  avec srarionnement 
inririeur souterrain. 

Les citoyci-is onr invoqué plusieurs arguments, dont quelques-uns étaient 
uniquement basés sur l'imorivitt. Par exemple, u n  citoyen appréhendait 
que la venue d'une rrentaine de familles dans le sectrur allait provoquer le 
débordernenr de t'École De La. Broquerie et que certains enfants scxaient 
obligés de fr6quenter des dcoles de Longueuil. D'autres onr parlt du risque 
de dévaluation des résidences du secreur, si jamais un tel type d'habita- 
rions est construit à proximité, sans comprer le danger que représente 
pour la populatiori une circularion plus inrense. 

Devanr I'opposi~ion des citoyens, les promoreurs onr modifié le site d u  
projet niais le réalistrent quand même, en 1978, à i'intersecrion des rues 
Phe-Marquette er Samuel-de Cliamplain, sous le noni de Bourg-Joli. 
Curieusement, au moii-is crois des premiers acheteurs à Bourg-Joli étaient 
les mimes citoyens q u i  onc condamné la consrruction sur  le boulevard Le 
Baroii.3 

Au cours de la Journée d'orientation de mars 1387, l'administration muni- 
cipale a dévoilé les résultars d'une écude sur la densification qui ,  préten- 
dait-on, générait de grandes ressources financitres. En cffet, plusieurs 

promoteurs à cette dpoque faisaient des pressions pour pouvoir construire 
des édif ias en hauteur. 

Par consiquenc, l'étude réalisée par le Service d'urbanisme en 1979 er. mise 
à jour en 1986 visair i éclairer les aiitorirés municipales sur la densificarion 
et les cooscructio~is en haureur, à savoir si Boucherville devra se plier aux 
demandes des promoteurs. Les r6sulrars ont  dkmontrt le contraire. Piiis- 
que les taxes municipales basées sur I'évaluacion Foncière des propriécés 
r6identielle.s consriruent la principale source de revenu de la niunicipa- 
liré, la densifiation ne pourra générer des bénéfices que dans la mesure où 
la valeur des unités d'habirarion esr élevée. 



Étude sur la densification m e d e  à Bouclierville en 1986 

La région 

1 
I Description de 

la propriété 

Uni familiale 
dérachée 

Uni familiale 
jumel te 

Unifamiliale 
ligne laterale 
ztro 

Unifainiliale 
inr6grée 

Habitations 
mulrifamiliales 
(Iogernen r 
locarif) 

Habitations 
multifamiliales 
(copropriéck) 

-- 

La décennie 1960 a drC celle des grarides études portant sur l'adminisrra- 
cion municipale, sa régionalisation er son regroupement. 

Le 2 avril 1965, Bouclierville adlière à la Coinmission intermunicipale 
de la Rive-Sud qui regroupe les villes de Lemoyne, Greeiifield Park, Sainr- 
Ltnber t ,  Longueuil, Jacques-Carrier, Sainr-Hilbert, Sacre-Cmur, LaflS- 
che, Brossard et Boucherville. Cer organisme sans pouvoir réel conscituait 
une rable de concertation où les élus de chaque municipalitt apprenaient 
à se connaître, i dialoguer er à Cchanger sur différents sujets afin de trouver 

lhaluation 
municipale 

93 000 $ 

64 650 $ 

71 500 $ 

73 300 $ 

27 600 s 

36 ooo $ 

Densicé par acre 

Personne 

----- 
20~67 

3 ~ ~ 8 3  

30,851 

4O~75 

79,2 

79,2 

Revenu net de la 
municipalitC 

~ r o f i i  (+) ou 
manque à gagner (-) 

+ 225 

- 104 

- 24 

+ 8 

Logement 

5144 

9$43 

8 ~ 3  

10172 

- 

24140 

26,4 

- 357 

- 250 

1 



des solurions aux problèmes rkgionaux dans uii climat de coopération e t  
de comprdhension. 

A la même époque, ec à l'exemple de la Commission d'érude de l'f le-J~sus 
qui a conduit i la criarion de la ville de Laval, le gouvernement provincial 
c r te  la Coininission d't tude pour le regroupement des municipalirés de la 
Rive-Sud, rniriix connue sous le nom ecommission Lemayu. 

Composte de I'économiste Henri Muhn ,  de I'urbanisre R.W.J. Bryant e r  
sous la présidence de rMe Henri-Paul Lcmay, la Cornmissioii devair écu- 
dier l'avenir des administrations locales, notamment les avantages et les 
inconvenients d'une ~ve i~ tue l l e  fusion entre certaines municipalitts ou le 
regroupemenr dc l'ensemble des villes de la Rive-Sud. 

Pour aider la Commissioii dans ses travaux, le gouvernement du Québec 
injecte la somme de 27 ooo $ et les rnunicipalirts concernées versent glo- 
balemenc une contribution équivalente, répartie au  prorata de la popula- 
tion rtspccrive de chaque ville. 

En  janvier 1967, Ia Commission Lernay dépose son rapporc er recom- 

mande la créarion de trois grandes villes sur la Rive-Sud. L'une d'elles 
regroupe les municipalités de Jacques-Cartier, Longueuil, Boucherville et 

une partie de Saint-Hubert. De plus, le rapport suggtre la formariori d'un 
gouvernement régiotial, d'une con~tnission consulcarive ainsi que la créa- 
tion du  poste de prorecteur piiblic. 

Lors de la présenration d u  rapport aux dirigeants municipaux, lin parrici- 
pant demande au prksident de la Commission ((Pourquoi les gens qiiitrent 
Monrréal pour venir s'établir sur la Rive-Sud*.  Le président répond que 
(( ... c'est pour s'installer sur un rerriroire accueillant ec pour fuir le brui t ,  
la fumée, le béton, l'anonymat er la pollution...u. Alors le parricipanc 
ri-plique en disanr : ((Si les gens quittent Montréal poiir fuir le bruit, la 
fumée, le t é ton ,  I'anonymar er la d'une grande ville, pourqiioi 
c r t r r  un autre monstre où, dans quelques années, la population chercliera 
à. fuir encore plus loin les mênics prollèn~es ct inconvtnienrs. 8 Ce corn- 
mentaire, fort pertinent d'ailleurs, a fair dire a M e  Lemay que I'incerve- 
i-iant ne comprenait rien. 

Ayant érudié le xapporc Lemay, Ics auto ri tés mcinicipales de Boiicherville 
ne voient aucun avanrage econornique o u  social à ce qu'il propose. Lc 



7 février 1967, le Conseil rejette a l'unanimité les recommandarions d u  
rapport et répond, par écrir, en indiquant ceci : (<Le rythme de dévelop- 
pement de Bouchervil le, sa sicuatiori géographique, la superficie de ses 
terres et ses possibilités dans tous les domaines la promettent u n  avenir 
brillant qu'il nous apparait normal de voir envier. Pourtant, i l  n'csc pas 
moins normal er impçrieux de défendre notre bien contre la convoitise de 
quelque sorte que se soit. N Heureusement pour tous, les propositions de 
la Commission L m a y  n'ont pas éid suivies. 

En 1972. Maurice Tessier, alors ministre des Affaires municipales, soumet 
à l'attention des dirigeants municipaux uri livre blanc sur l'aménagement 
du territoire. Tx projet propose de nouveaux concepts d'aménagement 
planifiés par Québec que les villes doivent appliquer. Les municipalités, 
Boucherville incliise, ont  h i t  échec au  projet, considérant que l'aménage- 
ment doit en premier lieu se concevoir localeincnr, tout en tenant compte 
des particiilarités régionales. 

Q u a t r e  ans plus tard, le ministère des Affaires municipales propose un  
nouveau livre blanc sur l'aménagement dii terri roire à l'échelle d u  Québec 
et à une consultation provinciale à ce sujet. Le 3 fkvrier 1976, 
Boucherville adhère au Comité provisoire de plani6catioii de la Rivc-Sud. 
Dans le cadre dci travail de ce comité, l'administration municipale a pu se 
familiariser avec le projet de loi qui inrroduir une nouvelle orirritation 
dans la gestion municipale, soit l'aménagement d u  territoire sur une base 
régionale. La parriciparion a u x  réunions d u  Comiré a favorisé les kchariges 
de coopération entre les villes, ce qui a joué un  r6le majeur dans la mise 
sur  pied des rnunicipalirés régionales de comté ou MRC. 

t e  5 sep~embre 1980, plus de deux cents reprksentariis de seize municipa- 
lités se rencontrent pour échaiigcr sur la proposition du gouvernement 
provincial. Le Secrétariat à I'aménagcmcrir du gouvernement du Québec 
a créé des comitds de consulration pour la mise su r  pied des MRC sur cour 
le territoire qutbécois. Le comité de consultation Montréal - Kive-Sud, 
présidé par Jean-Guy BCdard, regroupc seize municipalités de Boucher- 
ville à Sainr-Consranr. Le comiré de coiisultarion Riclielieu, présidé par 
Diane Viau, regroupe les municipalités qui bordent la riviere Richelieu. 
Ces coinités devaient définir le concept d'appartenance et protfger l'équi- 
libre entre les villes, en vue d'amener les municipalirés à s'enreridre sur le 
découpage du territoire e n  MRC. A u  cours de I'arinée, les comirés ont aiii- 



mC plusieurs rencontres et ont fait un rravail giganresquc afin d'entendre 
toutes les parcies et de permettre un dialogue sain. 

L'objectif de la crkation des MRC esc de préparer des schimas d'aména- 
gement sur de grandes portions d u  territoire québécois, en sensibilisant les 
tlus locaux et  la population par le biais de rnicanismes de consultation, 
En s'associant aux MRC, le gouvernement d u  QuCliec voulait définir er 
préciser ses propres interventions sur chaque terriroire. 

Le découpage de la région Montréal - Rive-Sud débute I'auromne 1980 
par les rencontres du comitd de consulration prtsidé par Jean-Guy 
Bédard. Bouchervjlle allaic désormais faire parrie de la Montérégie, un  ter- 
ritoire de plus de 1 200 ooo personnes regroupées dans 250 municipalirts 
de la rive s u d  de Montréal. En  fa i t ,  le 29 février 1380, à la suite d'un con- 
cours, le Conseil régional de la santé et des services sociaux de la Rive-Sud 
dévoile lors de son colloque le nom retenu par le jury, la ( ~ M o n r é r i g i e ~ ~ ,  
q u i  évoque la prisence des sept collines montérégiennes, soir les monts 
Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Saint-Grégoire, Rougeinont, Yamaska' 
Shefford et Bromoiit. 

Dés le débur des consulrations sur le découpage terrirorial, plusieiirs inter- 
venanrs, donc des municipalités et l a  Société pour le progrès de la Rive- 
Sudi, considèrent que Boucherville devrait nariirellemcnt s'associer à 
Longueuil. Les aucorirés municipales de I3oiicherville avaienc pour leur 
part une aurre vision dc la chose. La population Ctait égalemenr divisée sur 
le sujer.2 

La MRC de Ltzjemmerais 

En décembre 1980, les elus municipaux mettent sur pird l in comité de tra- 
vail chargé d'étudier la question, à savoir si Bouclierville doit s'associer aux 
villes q u i  se trouvent à l'est ou  à l'ouest de son emplacement géographique. 

Le corniré, formé du maire Parent, des conseillers Villeneuve ct Junca- 
Adenor. du  présidenr de la Commission d'urbanisme André Blais, de I'ur- 
baniste Serge Giteau, d'Alain Barbeau d u  Senlice d'urbanisme, de trois 

t .  La Socilid pour le progr& dc la RiveSud. [ondée en 1965, regroupait du gcns d'affaaires, des pro- 
ressionnels et dcs admiiiistrateurs piiblics afîii dc travailler au dheloppcnicnr social et ic& 
noinique de la RiveSiid. A ce riire, In SPRS s'esr longrcriips inrérade aux concepts de gesrion 
niuiiicipalc. au rqrriupcinciir et  i la fiisiaii muiiicipdc, aiiisi qu'a I'm16n;igcinciir dii rerritoirc. 



autres fonctionnaires ainsi que de moi-niême, a mis plus d'un an  pour 
analyser la sitiiarion et soumettre ses recommandations. 

Le 5 février 1981, le Conseil municipal présente le rapport du comité à la 
population. En une vingtaine dc pages, on expose les principes de base 
devant orienrer la Ville : t( Boucherville ne privilégie pas la croissance pour 
la croissance. L'expression de ceIre vision, mise en pratique à I'jnttrieur du  
territoire depuis quinze ans, doit se retrouver au sein du futur regroupe- 
ment rdgional. Par constquenr, la MRC doit être un lieu auquel les 
cicoyens s'identifient. Elle doit tenir compre de l'équilibre socio-dtmogra- 
pliique, de l'intégration de l'urbain er du rural, ainsi q u e  des interrelations 
eiitre les municipalirds. Son aménagement doit être conçu en fonction de 
l'homme ct viser à l'améliararion continuelle de la qualité de sa vie. ii 

Dcpuis plus de vingt ans, Bouchcrville échangeait des services avec les 
villes situCes tanr à l'est qu'à l'ouest de son territoire. Par conséquent, son 
inrégrarion au  sein d'une MRC de l'une ou l'aiirre des deux régions était 
envisageable. Cependant, cerrains politiciens locaux er provinciaux sou- 
haitaient forcer un mariage de Boucherville avec le secteur Ouest en vue 
de créer une communauté urbaine de la Rive-Sud. Cette cornmuriauté 
urbaine devaic regrouper Ics villes de Brossard. Saint-Hubert, Saint-Lam- 
bert, Lemoyne, Greenfield Park, Longueuil et Boucherville. Les autori tés 
municipales pour leur part onr rejeti cerre idée et ont considéré qu'une 
telle entreprise ne pouvait ctigendrer qiie des coûrs supplémentaires, sans 
nkcessaitement apporter de bénéfices appréciables pour la 

Ainsi, le Conseil a fini par retenir I'urie des propositions du  Secrétariat I 
I'amCnagenient et à la décencralisarion qui privoir le regroupement de 
Boucherville avec les municipalirés qui se trouvent à l'est de son rerricoire. 
Dans sa décision, le Conseil a fair valoir, de façon non fquivoque, sa 
préférence pour I'incégracion de Baucherville dans une future MRC d u  
secteur Est, regroupari c les niunicipali tés de Varennes, Sainte-Julie, Ver- 
cheres. Contrecmur, Calixa-Lavallée, Saint-Amablc et Boucherville. Selon 
l'administration [nunicipale, une relle division conscitue eune unit6 de 
plariification respectant les principes et les crirères retenus tout en étant 
conforine aux besoins cr aspirations exprimes par la population. DE plus, 
elle représente u n  évident d'aucosufisance de I'arnétiagement~,. 

Pour sa part, la Société pour lc progrts de la Rive-Sud propose le dkcou- 
page du vastr territoire de la Rive-Sud en sept MRC, dont la population 



varie entre Go ooo et 328 ooo personnes. T o u t  en SC rdféranr aux mêmes 
critères que la Ville de Boucherville, la SPRS prend une direction diamé- 
tralement opposde. Pour la SPRS, une MRC formée des villes faisanr par- 
tie de la Commission de cransport de la Rive-Sud aurair les meilleiires 
chances de réussir, car le transport les reliant y est déjà assuré. Tou te  
arnputarioti. au profit d'une aurre zone, risquerait d'une façon ou  d'une 
autre de diminuer la rarionalict obrenue par le decoupage propose. 

Le 22 octobre 1381, le Comité de consulrarion Monrrc'al - Rive-Sud remet 
son rapport Final au minisue des Affaires municipales du  QuCbec, M. Jac- 
ques Léonard. Dans son rapport, le Comi r t  propose ((un découpage qui 
vise à respecter I1incégritP du  rerritoire de la comrnunautt régionale dc la 
Rive-Sud, à éviter la balkanisation par un  morcellement inapproprié [sic] 
et à susciter un authentique partenaire du  Jéveloppeme~it de la grande 
région mérropolitaine~. On y recommande une grande MRC regroupant 
toutes les villes comprises entre la réserve de Caughnawaga (devenue la 
risenre Kahnawake) et la limite sud dc Verchères, d u  fleuve Sainr-Laurent 
3 I'auroroute 30,  incluanc Sain te-] iilie, er regroupant 375 ooo habiranrs. 

Le Comité de consultacion nichelieu, q u a n t  à lui, ne voyait pas les choses 
du même mil. Contrairement au groupe de M. Rédard, ce groupe de tra- 
vail, prhidé par Diane Viau, reconîrnande à Jacques Léonard la création 
de trois MRC au lieu d'une seule sur la grande Rive-Siid, dotant  ainsi le 
territoire d'un ou til administratif et de développement tquilibré. Selon les 

conclusions d u  rapporr, Bouctiervillc devra s'associer aux municipalités de 
Varennes, Verchères, Sainte-Julie, Sainr-Amable, Calixa-Lavallée et Con- 
treceur .  Le rerritoire proposé se veut le fruir d 'un lorig processus de ntgo- 
ciation oii Ics parties onr d û  fi ire preuve d'hurnilitt et de modesrie pour 
en arriver à une  encente. 

Malgré les opinions émises par les di ffirenrs groupes, le tnii-iistre Jacqiies 
Léonard décide de ne pas aller a I'enconrre des v a u x  unanimes exprimes 
par les sept villes de l'Est. Dc plus, à I'exceprion de  Longueuil, toutes les 
villes de la Rive-Sud favorisaient la crlation de trois MRC sur le rerriroire. 
Et c'est ainsi qu'est née la rnunicipalitt régionale de comté de Lajem- 
merais. 

Ji MRC de Lajemmerais a vu le  jour le premier janvier 1982 avec le man- 
dat  de favoriser la concertation régionale dans le cadre de la préparation 
dci scliéma d'aménagement du  territoire, en tenant compte des réalitCs 



locales. Sa mission était de tisser u n  lien structurel enrre les municipalités 
et de forger un senrimenr d'appartenance. Son cerriroire regroupe des 
rnunicipalitds à vocation agricole et d'autres à vocation urbaine, pour un 
total d'environ 72 000 personnes. Le schtina d'aménagement final esr 
entré en vigueur le 28 août  1987 après son adoption par les délégués des 
municipalités membres de la MRC dans u n  harmonieux esprit d e  coopt- 
ration C C  de collaboration. 

Le 17 mai 1982, le miniscre Denis Lazure, déput6 du comrk de  Bertrand, 
en présence d u  députt  de Verchères Jean-Pierre Charbonneau et  des 
maires des villes concernées, remet l'acre de naissance dc la municipalitt! 
regionale de  comré de Lajemmerais i Jean-Marie Moreau, maire de  
Verchères et préfet de la nouvelle MRC. La MRC de Lajernmcrais regrou- 
pera désormais les inunicipalités de Contreccur,  Varennes, Calixa-hvallée, 
Saint-Amable, Sainte-Julie, Verchères et Boucherville. Depuis novembre 
1789, le maire Aubertin esr le préfer de la MRC. 

Le regroupement des municipalités selon cc nouveau découpage territo- 
rial régional n'a pas ernpèclii la collabora rion iiitermunicipale à l'extérieur 
de  chaque MRC. En effet, toutes les villes reconnaissaient le besoin d 'une 
saine coordination dans certains domaines, nocarnmen t par la créa rion 
d'ententes intermunicipales pour dispensçr des services et par la collabo- 
ration entre les administrations municipales afin d'apporter des solutions 
novatrices aux problkmes communs. 

Par exemple, depuis 1972, la Sociécé de  transport de la Rive-Sud de  Mont-  
rial (anciennement la CTRSM) est gérée par les villes de  Longueuil, 
Brossard, Green field Park, Lemoyne, Saint-Lambert, Sairi t-Hubert et 
Boucherville. 

Depuis de nombreuses années, Longueuil alimente r n  eau potable les 
villes de Saint-Bruno, Saint-Huberr et Boucherville. Lors d'investisse- 
ments majeurs, les autorités forment un comité techiiique afin d'apporter 
des solurions aux probl&mes vécus par les muriicipalitts parricipances. 
Cette concerrarion permet à chaque municipaliré de suivre les travaux et  

leurs coûts, puisque finalement ciles auront h en supporrer les frais qui 
sont inclus dans le prix payé lors de I'acliar de I'eaii. 

En 1984, une nouvelle concerrarion régionale se développe alors que ces 
mêmes sept villes unissent leiirs efforts afin de réaliser un  programme 



d'kpuration des eaux usees. Cliaque inunicipaliré agit à titre de maître 
d'oeuvre pour tous les travaux réaliser sur son territoire. Un cornite de sur- 
veillance composé des maires dirige les travaux, avec l'apporr d'un comité 
rechniqur regroupant les ingéniehrs municipaux ec, lorsque ntcessaire, les 
direcreurs gt néraux. 

Cette structure souple a permis de réaliser des travaux de plus de  250 mil- 
lions de dollars, soir la mise en place des collecreurs qui acheminent les 
eaux usCes 1 la future usine d'tpurarion et la construccion de crrre derniPre 
sur l'Pie Charron. Grâce à la coopérarion de ious les intervenants, ce projet 
se rtalise dans l'harmonie, sans recourir à une superstructure dispendieuse 
ec parfois sclérosante, au  plus grand btnéfice des contribuables de la région. 

Depuis toujours, la parriciparion de l'adrnii-iistrarion municipale au sein 
d'organismes regionaux a permis à Roucherville de jouer un  r6le de 
premier plan dans la n iu~i ic i~ale .  Cette présence sur la s c h e  
régionale permet d'apporter une contribution positive et d'orienter les 
décisions en rcsprcranr les points de vuc de la callectivirC bouchervilloise. 

Le zonage agricole 
Au dibur  des années 1960, la partie urbanisée de Boucherville ne  repré- 
senrait que IO % d u  rerriroire. Par consiquent, le Conseil s'esr acriveinent 
etnployk 5 assiirer, a u  cours de ces annies et jusqii'rn 1978, un dtvclop- 
pement résidentiel, indusrricl e t  commercial selon Ics atrenres de la popu- 
latiori. 

En 1978, lors de l'adoption ec de la mise en application de la L,oi sur la pro- 
teccion d u  territoire agricole, 75 % d u  territoire de Bouclierville a été zo~ik 
agricole. Par cette démarclie, le gouvernemerit provincial empiérait sur 
une juridiction municipale, celle de I'aménagemeiir du terri roire, dans le 
bu r de protéger les tcrres agricoles pour procurer à I'ensen~ble de la popu- 
larion une autosufisance alirnen taire. 

Bien qu'elle const iiue un acte d'ingdrcnce dans l'auronomie des villes, 
certe décision d'incervenrion était nécessaire, car auciin conseil rnu i~ ic i~a l  



n'aurait, de son propre gré, accepré dc limiter le dtveloppernenr futur de 
sa ville en consacrant la majeure parric du  rerriroire A des fins agricoles. 

LR zonage agricole a e u  un impacc direct sur les finances municipales. En 
effet, la valeur marchande d'une [erre agricole est de loin inférieure à celle 
d'une terre pour fins spécularives. Ainsi, la valeur de rout le terriroire agri- 
cole a chuté d'environ 50 millions dc dollars, ce qui a causé une perte de 
revenus pour la municipaliré de 500 ooo s, somme que les contribuables 
ont  dû absorber dans leur compre de taxes. 

Dans un premier rcmps, Boucherville a nCgocié avec la Commission de 

protection du territoire agricole, rcspansable de l'application de la loi, en 
vire de l'agrandissement de la zone d'urbanisation. En effet, la démarche 
visait à permettre un aménagement rerrirorial qui tienne compte des 
orientations dé j i  accepries, rout en protigeanc les terres les plus propices 
à la cultiire. 

De plus, les négociarions avec la Commission de protection d u  tcrriroire 
agricole ont  permis de régler des situarioris pour le moins curieuses, par 
exemple le cas d u  parc industriel qui esr zoné agricole, ainsi que le dézo- 
nage du  secreur triangulaire De Normandie, Transcanadienne et De 
Mon ramille, permettant ainsi d'intégrer dans la zone d'urbanisation des 
terrains peu propices à I'agriculrure et assuranc le dCveloppemenr de 
Boucherville pour cinq autres aniides. Ces i-iégociations ont  abouti en 1980, 
en gardant une zone agricole qui représente 66 % du  rerritoire. 

En seprembrç 1979, le Service d'urbanisme présente une deuxième de- 
mande d'exclusion de 2 ooo acrcs, soir rocir le secreur qui se trouve à 
l'ouest de la roiite 20, qui est prévu pour fins industrielles, ainsi que le qua- 
drilatère de Mortagne, De Monrnrville, De Touraine er De Montbrun. 

Cependant, à la siance de novembre de la même année, les conseillers ne 
s'enreiidcnr pas sur la qucsrion. D ' u n  cbrt ,  trois conscillers étaient en 
faveur du  projet présenrt par le Sewice d'urbanisme, et de I'aurre, trois 
conseillers qui refusaient le dézotiage agricole pour des fins rEsideririelles 
mais l'accey raienr pour des fins iiidusrriellcs a u  coniinerciales. Ces der- 
niers on r propost le développernenr, pour les vingr prochaines années, des 
espaces vaunts dans Ics Iiinires d u  périmètre actuel d'iirlanisarion, à rai- 
son de xyo nouvelles unirés d'habiration par annCe. Pour sa part, le maire 



Parent a vort en faveur du  projet suggéri par le Service d'urbanisme e t  a 

fait acccprer la proposition. Il a indiqut que Boucherville ne doit pas 
fermer ses porces au ddvcloppement ni non plus croirre à u n  rythme diffé- 
rent de celui des dernières années. Le Conseil prc'voyair qu'en l'an zooo, 
Boucherville cotnpteraic 50 ooo habitants. 

L'entente intervenue enrre la Commission de protection d u  terricoire 
agricole, les représei-itanrs de I'UPA et la Ville a permis l'urbanisation du 
triangle De Normandie, autoroute Jean-Lesage er De Monrarville, en plus 
de  rrois bandcs de terres, l 'une d'enviroi-i I ooo pieds le long d u  boulcvard 
De Moncarville, entre de Mortagne er De Normandie, la deuxième d'en- 
viron Goo pieds au sud du chemin d u  Tremblay, et une rroisième bai-ide 
de 600 pieds à I'ouesr de la rue Eiffel. 

En 1989, à la suite de l'adoption d u  schéma d'urbatiisme dc la MRC. 
d'autres négociarions ont été entreprises avec la Commission de procec- 
rion d u  territoire agricole et  oor abouri en juillet 1970 au  changement de 
la vocarioi-i agricole à des fins de dkveloppement d'une superficie de plus 
de 2 200 acres, ce qui assure à Boucherville une capacité de dévelop- 
pemenr pour encore vingt ans. La zone verre représerire inainrenanc envi- 
ron 45 % d u  territoire. 

Le secteur industriel 

La rrs'alisario~i d u  grand réseau rourier provincial et le développemenr rési- 
denricl à Boiiclierville ont décidé les édiles municipaux i investir dans 

I'averiir indusrriel de la villc. La création d'un fonds indiistriel er l'achar 
de quelques rerrains onr permis I'implnnratioii des premiires usines. 

En janvier 1364, la municipalité achète une  terre de près de 87 acres, siruée 
da ris le secteur ouest de Boucherville, er lui donne une vocarion industrielle. 
On devair procéder au lorissement pour fins de revente, cn vue dç crker 

un parc indusrriel. DI.s 1365, la Ville erirame I'ouverrure d'une artère 
majeure, le boulevard Induscriel, pour donner accès a u  secceiir. Ide premier 



parc industriel de Boucherville, connu sous le nom de parc Lavoisier, est 
délimité par les boiilevards Industriel, de Morragne, Marie-Victorin et la 
limite de Longueuil. 

Pour vendre ses lors et intiressec les entreprises à s'drablir A Boucherville, 
la Ville retient les services des maisons de courtage hmand Desrosiers 
Inc. et Abboct Realties Lcd. La politique municipale consistait à vendre les 
terrains à un prix supérieur au prix de revient, mais avec une faible marge 
de profit. L'application de cette politique a permis de maintenir le prix des 
terrains industriels à un niveau très compétitifcomparativement à ceux de 
la région. 

De plus, une cornmission industrielle a <ré mise sur pied afin d'aider I'ad- 
minisrration municipale dans son travail. Sous la présidence de Gaétan 
Lavallée, la commission regroupait Jean-Guy Maheu, Marcel Fayette, 
J.-René Rue1 et Lto Roy, ainsi que Charles Desmarteau à titre de secri- 
taire et commissaire industriel. 

De 1965 à 1970, Boucherville a fait appel à un groiipe de travail compose 
d'indusrriels, siégeant à rirre de conseillers, pour discurer du dévelop- 
pement du parc industriel alors à ses déburs. La contribution de ce groiipe 
de travail a permis de poser les jalons de ce q u i  est devenu l'un des plus 
beaux parcs indusrriels de la région. 

En juillet 1965, le Conseil procede, en présence de nombreuses personna- 
lités d u  monde industriel, financier er polirique, à la levte de la première 
pelletée de terre pour les toiices premières entreprises Prablies sur le bou- 
levard Industriel : C.A. Cayouerte Lrée, dirigke par Bruno Cayouetce, 
Magnus Chemicals Ltd, représentée par Jean-Guy Jubinville, Faymour 
Chemicals Ltd, sous la direction de ~aut-Êrnilc Pichet, er enfin, 
M.G. Patrern Works de Jean Montpetit. De 1965 à 1973, l'implantation 
indusrrielle s'est effectuée à une moyenne de cinq nouvelles entreprises par 
annCe. En plus de générer des emplois, ces industries paient leur quoçe- 
parr des taxes foncieres. 

Pendant prPs de dix ans, les industriels desireux d'obtenir des informa- 
tions sur les possibilitis qu'offrait Bouclierville étaient accueillis à l'Hôtel 
de Ville, soir par le maire, soit par le directeur général ou encore par le 
commissaire industriel. Charles Dcsmarreau occupe le poste de commis- 



saire industriel de 1965 à 1367, date i !aquelle il laisse le posre vacant 
jusqu'eri janvier 1369, lorsque Charles Amesse prend la rclkve. Ce dernier 
démissionne à son rour en août 1970, et  le poste demeure vacant. En 1973, 
Clovis Langlois quitte la mairie e t  agit cirre de corninissairc industriel 
jusqu'cn 1384 Yves Maurais le remplace jusqu'en r390, suivi depuis par 
Jean Groulx. 

En 1369, la Ville de Longueuil adopte un règlcmenc pour annexer un  lot 
du  cadastre officiel de  la paroisse Sainte-Famille d e  Boucherville, situ4 à la 
limite ouesr d u  rerritoire. Les autorités municipales de Boucherville 
s'opposenr aussitôt au projer d'annexion, ce lot étant sicué à I'enrrée d u  
deuxii-me parc industriel de Boucherville, soir le parc Edison, dotit  la 
planificarioii écaic déjà complérée. La réalisation d'une telle annexinn 
aurait compromis l'avenir de ce pnrc industriel. 

D'annke en année, le Conseil a acheté d'autres lors et les a viabilisis pour 
répondre à une demande sans cesse croissance. Du même coup, la Ville a 

établi une réglementation er des normes d'implanration qui  tiennenr 
compte des préoccupations environnementales. Grâce I une saine gestion, 
le prix des rerrains aux industriels esr restt compétitif, Souvent-, les coûts 
de I'achac du terrain er de la coi-isrrucrian de l'édifice iiidusrriel sont  n-ioins 
élevés que le seul prix d u  terrain s u r  I'fle-de-Montrkal, sans parler des taxes 

municipales qui se comparent avanrageusernenr à celles des aurres rnurii- 
cipali tés. 

E n  1374, les villes de Longueuil, Sain r-Hubert, Saint-Bruno et Boucher- 
ville unissenc leurs efforrs ct forrnenr un commissariat industriel rtgional, 
COiMSUD, chargé de promouvoir la rtgion auprès des indiistriels. 
CQiMSUD n'a duré q~t ' i in  temps, car les responsables de chaque muni- 
cipaliti ne voyaient pas l'avanrage qiie peur procurer l'ixriplantarjon d 'une 
entreprise sur un territoire voisin. I l  a fallii attendre 12 de création 
des MKC de 1779 "982 pour que les municipalicds apprennenr h dialo- 
guer et qu'elles rkalisenr la nécessité er Içs bénéfices d'iine concerration 

rdgianale. 

Le 5 mai 1983. une vaste opératioiî de marketing est organisée pour 
souligner les vingr ans d u  parc indusrricl Lavoisier. Pour I'occasiori, l'ad- 
ministration municipale a invitt plus de cent promoteurs à visiter Boci- 
cherville par hélicopclrre. Parmi les invites, on  coinptaic des industriels, 



des banquiers, des représentants d u  secteur de développrmenc Çcono- 
mique, des hauts foiictionnaires du ministère de I'Indcisrrie e t  d u  Com- 
merce ainsi que  des représentanrs de la Ville. A la fin de I'acrivird, le maire 
Parent a adressd un mor aux promoteurs : ((Nous vous avons invités parce 
que vous êtes des leaders dans le domaine du  développement industriel. 
Nous voulons faire de vous des ambassadeurs de Rouchervi1le.i~ En 1983, 
Boucherville comptait  179 érablissernents indusrriels e t  commerciaux, 
procurant du  travail à près de 6 ooo personnes.$ 

La Corporation de dhloppemerit économiqrre de Boucherville 
(CDEB) 

Pour que Boucherville detneure dans la course et qu'elle soit en mesure de 
concurrencer ses rivales, les aiiiorirés muiiicipales on t  créé, le 2 novembre 
1983, la Corporation de développement économiqiie de Bouclierville, sous 
la présidence de Jacques Hamrl .  

Lors de I'atinonce dc la création de la CDEB, le maire Paretit a souligné 
que «. . .notre  développemenr iconomique va reposer sur toute une équipe 
qui onc [sic] des idées, possèdenr de nombreux contacts et pourront jouer 
le rôle d'ambassadeurs de première classe*. 

Comme son tiom l'indique, la CDEB rravaille au développemeni com- 
mercial er industriel de la ville. Elle regroupe des représentants du monde 
de l'industrie er des affaires, d u  ministère de I'Indusrrje e t  du Commerce, 
ainsi que  des représentanrs de la Ville. Elle joue un raie prépondérant dans 
l'essor Pconomiqiie que connair Boucherville. Son conseil d'administra- 
t ionest formi de neuf personnes. soit deux élus, deux foncrionnairrs muni- 
cipaux, ainsi que cinq personnes q u i  viennent du domaine des affaires. 

LRs membres de la CDEB sonr les ambassadeurs de la Ville auprès d'autres 
industriels e t  gens d'affaires. Lc personnel fait de la prospection de clienrs, 
informe les intéressés pour faciliter I'itnplanration de leurs entreprises, 
riegocie la vente des terrains selon les normes inunici pales, aide les nou- 
veaux venus a s'intégrer dans la vie cominerciale er industrielle liouclicr- 
villoise, et etifin, sert de lien auprts  des différents directeurs de services de 
la rnunicipalitt. 



Mal@ les périodes économiques difficiles, Boucherville a su se faire 
connaicre et atcirer des industries de prestige sur son territoire de façon 
continue. Grâce à l'initiative er a u x  efforts du personnel de la CDEB, le 
parc industriel compte aujourd'hui plus de 400 entreprises, qui emploient 
près de 11 ooo personnes. Ces entreprises, tvaluées A prts de ~ o o  millions 
de dollars, versent environ 25 % des taxes foncières municipales. 

Depuis quelques années, les aurorités municipales ont oiivcrt au dévelop- 
pemenr industriel le sud du chemin du Tremblay et la rue Eiffel, près de 
I'autorocire Jcan-Lesage. Ail cours de la même période, l'entreprise privie 
a développé, à son compce et en coopération avec la municipalité, les rues 
Arnpkre et Gay-Lussac. En 1376, après de nombreuses démarches, la Ville 
vend au gouvernement fédéral un terrain qiii a permis I'implanration de 
I'lnsricur  ES mareriaux industriels, Urie division du Conseil national de 
rcclierches d u  Canada en génie ct matériaux, amenant cin rayonnement à 
travers le Canada ainsi qu'à l'étranger. 

La concentrarion de I'accivité municipale près du  boulevard De Monrar- 
ville a permis au Conseil de cr ter  un  centre dynamique et a susciré I'im- 
planration d'édifices à bureaux sur ce même boulevard, entre le boulevard 
du Fort-St-Louis er la route r32. D'autres édifices à l'intersection des bou- 
levards de Morragrie et  De Moncarville, ou  encore dans le secteur de la rue 
Ampère ec du  boulevard De Montarville, accueillent- des enrreprises de 
service e t  des bureaux de professionnels.~ 

A l'ouverrure du boulevard Industriel, la Ville pose les infrastructures 
nécessaires pour viabiliser les [errai tis industriels. Pour réduire les coûts, 
elle creuse un profond fossi: sur le côré esc di1 boulevard pour capter les 
eaux de surface du secreiir industriel er du secteur résidentiel a u  sud d u  
boulevard de Mortagne. 

A cette époque, la construcrion la plus proche se siruair à une distance d'au 
moins 2 ooo pieds du fossé. A mesure que le secteur ri.sidenciel s'est déve- 
loppé, des pressions sans cesse croissantes ont éré faites afin de canaliser le 
fossé. Malgré les nombreux efforts d u  Conseil, cette canalisation ne s'est 



rtaliste qu'en 1988, car tous Ics projers de règlement antérieurs à cette date 
avaient été refusCs par les citoyens. 

Au début des annCes 1980, lors des discussions pour trouver une solurion 
au problème, la Ville mentionne qu'après le remblayage d u  fossé, sur la 
bande de terrain de vingt pieds, on y érigerait la piste cyclable. Certaines 

personnes, ayant mal compris les intentions de I'adminisrrarion munici- 
pale, ont répandu leur version des [airs, soit que la Ville allair dépenser 
r , j  million de dollars pour faire une piste cyclable sur une longueur de 
un mille. Ceci a créé une forte opposition au projet. 11 a fallu attendre 
quelques années pour laisser tomber les poussieres avant de presenter un 
nouveau projet, tout en évirant de parler dc  I'iirilisacion future d u  site, une 
fois le remblayage terminé. 

En effet, à l'occasion dr l'ouverture du secteur sud de la rue D e  Norman- 
die, on a procédé à une nouvelle analysc du p r o b l h c .  La construction 
d'un collecteur spécial pour relier les igouts du secreur De Normandie au  
ruisseau Salirevois aurair cobcé plus de 4 millions de dollars, alors que la 
canalisation du  fossé d u  boulevard Iiidusrriel et les corrections aux con- 
duits du secteur De Normandie auraient coûté moins de 2 miIl ions, ce qui 
a finalement permis le remblayage du fossé. La nouvelle canalisation etait 
justifiée, d'aucanc plus que de nombreuses familles avec de jeunes enfants 
habitaient déjà le secreur. Le fossé de plus de dix pied de profondeur, rem- 

pli d'eau a u  printemps ec à I'autoinne, représentait un risque Cvidenr pour 
ces enfants.$ 

Le secteur commercial 

Pour &virer la construction d'un imrncnse centre commercial, la Ville a 
rtglementf ce secreur dJacrivité de façon à répartir de pecits centres 
commerciaux sur l'ensemble du  territoire. Ainsi, chacun peur bénéficier 
de services dans son voisinage immédiat. Dç pliis, ce concept de cenrres 
commerciaux 3 échelle huniairie a permis i des Bouchervillois de réaliser 
iin rêve en meccarie siir pied leur propre commerce. 

De 1963 à 1966, Bouchervill~ voit l'implantation de quarre modesres 
centres cornmerciaux le long d u  boulevard d u  Fort-Sr-Louis er un 
cinquikme sur l a  rue De Varennes. En 1979, un centrc à l'angle des 



boulevards De Montarville et de Mortagnc vient s'ajouter aux autres. 
Dans rous les secteurs, boulevard Marie-Vicrorin, dans l'Est. dans 
I'Ouesr, boulevard de Mortagne, le secreur Sabrcvois ..., on trouve une 
concenrration de petits commerces qui desservent chacun des quartiers de 
la ville.* 

L'AGAB, afhliÉe à la Chambre de commerce de la Rive-Sud, regroupe la 
presque roralité des cornrnerçanrs, des professionnels ec des indusrriels de 
la ville. Elle organise depuis quelques années le Salon du commerce, en 
plus d'une campagne d'achars à BouchervilIr sous le rhèrne ~Magavoi- 
sinons à boucher vil lei^. Depuis 1985, ces deux activir6 permettent à la 
population de mieux c o n n a t t r e  les services dont elle peur bénéficier et les 
encreprises gdntratrices d'emploi. 

L'implantation d'iiidusrries et de commerces a conrribuil A rendre Bou- 
chervjlle de plus en plus aurcisufisai~te dans de nombreiix secteurs.$ 

La Servitude Esso 

En 1969, la société Esso décide de relier Montréal-Est à Drumrnondvillr 
par un oléoduc. Selon les plans, les pipelines traversent le territoire de 
Boucherville et, plus parriculièrernenr, le boulevard du Fort-St-Louis. 
Esso prdsenre une demandc d'approbation, sans payer de frais. 

Après discussiori, le Conseil conclur qu'un ce1 usage suppose pour la Ville 
I'obccnrion d'une compensarion, ce qui a été signifié aux rcprtsentants de 
la société. Ces derniers s'opposent à rouc paieïncnr et décidenc de com- 
mencer les travaux, car Esso n'avaic jamais xieir déboursé à aucune autre 
municipaliti. 

Aussit6r commencés, aussicor arritr's par la Ville. D w a n r  cerre prise de 
positioii carCgorique et ferme, les deux parties en sonr venues i une en- 
tente. Esso a déposé dans un compce en fiducie la soriime dc 70 ooo $ 

pour 20 ans et les in té ré t s  sonr versés annuellemenç à la Ville. En 1990, la 
somme de 70 ooo $ a ete versée dans le fonds de  parcs.? 



Le déplacemmt de la voie f e d e  

DPs 1960, le Conseil enrreprend des démarches pour le dtplacemerit dc la 
voie ferrée qui longe le boulevard du Forr-Sr-Louis. A cercc époque, le 
motif principal urilisk par la Ville était d'assurer la tranquillité et la sCcu- 
rité des ciroyens, par I'éliminarion du bruit et des passages 4 niveaux. 

D'ailleurs, depuis 1975, un rtglemenr municipal interdit le sifflement des 
trains aux passages à niveaux entre 22 h e t  7 h. De plus, la municipalir4 
participe depuis 1965 A un programme de protecrion des passages à 
niveaux afin d'assurer une plus grande s4curité à la population. 

Au fil des ans, le transport ferroviaire des matitres dangereuses a augmenté 
en quancitd et en importance. Ceci a incité les autorités municipales, d6s 
1980, à presser les gouvernements provincial et fédiral d'agir. Les études 
cr les analyses ont clairement démontré l'urgence de minimiser les risques 
en cas d'incident ou d'accident sur la voie Ferrte, cc qui justifie amplement 
le déplacement. 

Le projet a rnaintcnanr reçu toutes les approbations des différentes ins- 
rances er i l  ne resre plus qu'à trouver les sources de financement pour pro- 
céder A la phase de rialisarion. 

Le Sevvice des permis et  inspections 

vant la crtarion de ce service, l'émission des permis de consrruc- 
tion er la vdri6cacion de la conforrnitt des projers faisaient partie C/4 

d u  travail de I'inspecceur des bâtiments, une riche que l'on conhic,  selon 
l'occasion, au secréraire-trésorier, à l'ingénieur municipal ou à l'évaluateur 
municipal. 

Le Service des permis er inspections, dirigé par Pierre Pion, voit à cour ce 
qui touche de près ou de loin aux permis de construction et à la confor- 
rnirt des réalisarions par rapport aux plans conçus et autorisés par le Ser- 
vice de planifiarion et d'aménagement. Il emploie les inspecreurs qui 



doivent s'assurer que les règlements municipaux, entre aurres, ceux qui 
ont trait h la construction rtsidenrielle, commerciale o u  industrielle, ont  
été respectés. Avec un souci particulier pour la qualiré de  la vie à Boucher- 
ville, ce service veille sur les projets d'inrégration archiceccurale et les amé- 
nagemcnts d'ensemble. 

La réglementation des enseignes 

Le conrrôle des eiiscignes publicitaires des comn-ierces, des industries et 
des consrrucceurs d'habitations a nécessiré de la part du Conseil de nom- 
breuses heures de travail. La dvéxité de la régiemencation a suscité le 
rntconrentemenc des gens d'affaires. 

De concert avec l'Association des gens d'affaires de Boucherville, u n  coini- 

l é  conjoinr s'est penché sur la question, pour finalement reconnaitrc la 
pertinence de la rtglementacion, tour en y apportant de légeres modifia- 
tions. Les enseignes doiverit être sobres, de bon goAt ec limitées dans leurs 
dimensions, ce qui a été maintes fois souligné de façon positive par la 
population. 

De plus, au  61 des ans, la Ville a développé u n  concept d'enseignes direc- 
tionnelles ucilisan t des pictogran-imes afin de diriger les futurs acheteurs 
sur les sites de consrructions résidenrielles. Ceci ;vite la mulriplicarion des 
enseignçs qui constituei-it une pollution visuelle et représentent u n  grand 
irritant pour Ics ciroyrns. 

Le Service de 1 znformatigzie 

T our suivre I'évolution rechnologique rapide, la Ville de Bocichcrville 
achtre des équipements de bureau dts 1965 Ce premier pas dans la 

mécanisation d u  rravail a permis de rationalisrr les opirations, en répon- 



danr aux besoins croissants des citoyens e t  de I'adminisrration municipale. 
En 1971, on passe d u  sysrème mécanique à la bureautique. 

De 1972 à 1989, sous la responsabilité du  Service de gestion financiere, la 
Ville implante I'informacique en vue de rarionaliser les opirarions comp- 
tables et financihes, par le suivi du contrôle budgtraire et la confectioii 
des rôles d'évaluarion er de taxation. Les opérations rPpétitives ont été di- 
minées, sans compter l'économie de temps et In rtduction des erreurs de 
rranscriprion. 

Graduellement, l'informatisation s'est opérée dans les autres services de la 
municipalité. En 1388, le Servicc de I'informarique a été créé et sa direc- 
tion a été confiie à Guy Duval qui ,  depuis, veille au  dévcloppemenr du  
reseau et à la gestion des ressources informariques. 

Le Service des communications 

réé cn 1991 sous la direction d'Anne-Marie Saint-Cerny, le Service 
cd es cornmunicarions est le dernier-nt des services de la Ville. Sa mis- 
sion consiste 3 érabIir u n e  commutiicarion constante entre les citoyens er 

leur municipalité. 

En 1980, Bouchervillc se dore d'une politique de communication, noram- 
menr en cmbauchanr une rclationniste, Louise Legault. Depuis, er jusqu'à 
son rtcenr départ en 1991, Louise Lrpu l t  s'est occupée de la rédaction des 
communiquds, des diplianrs explicatifs, de la tribune municipale hebdo- 
madaire du journal local ainsi que de la conception d u  Bullerin officiel de 
la ville, 111nfi]4B. Elle préparait égaiemenr les conférences de presse et les 
documents pertinents à leur rtalisation. Elle rtpondait aux questions de la 

population, accueillair les plainres et les acheminait aux personnes concer- 
nées, en plus de voir à l'accueil des nouveaux citoyens. De 1331 a mai 1392, 
c'est Anne-Marie Saint-Cerny qui a occtipé ce poste demeuré vacanr 
depuis son dipart.  



La Bibliothèque 

.c a première bitliotlièque municipale de Boucherville a vu le jour grâce 
à I'iniriarive de Thtrèse Belislc, Madeleine Chagnon er Bibiane 

Ricard. En effet, d& 1960, un groupe de citoyens, en collaborarion avec le 
Centre d'Art de Bouchcmille, tente d'obtenir une subvention gouverne- 
mentale pour implanter une b ib l io r l~ t~ue  publique. 

Informées du projet, les autorités municipales donnent leur appui et 
crouvent un petir local sur la rue Notre-Daine. Aprks une collecte de livres 
auprès des ciroyens, la bibliothèque ouvre officiellement ses porrcs le 
ro novembre 1962. Compte tenu d u  budget très restreint ec d u  manque de 
livres et d'espace, la bibliothèque n'offre à ses utilisateurs que des livres 
pour enfancs. 

Dès les déburs, d'autres binévoies viennent offrir leur aide. Très vice, la 
piece de la rue Notre-Dame ne sufi t  plus ec la bibiiotlièque dimenage 
dans la maison des Forestiers de la riie Saint-Charles. Là, l'espace est plus 
grand mais les lieux sont mal chauffés er les bénévoles grelorcenc de froid. 
La collection s'est tlargie et, dès 1765, on offre des livres à une nouvelle 
clientèle, celle des jeunes adulres. 

Eri rgGG, avec la construction de l'hôtel de ville, la bibliorlièque déménage 
encore une fois et occupe à cec endroit un pavillon compler o ù  les adultes 
trouvent eux aussi des ouvrages qui rdpondent à leurs besoins. Aprts quel- 
ques années, la bibliothèque a pris de l'ampleur, les rayonnages sont  deve- 

nus plus nombreux er l'espace esr redevenu trop exigu compte cenu de 
l'augmentation du nombre d'abonnés. Le déménagement de la biblio- 
thèque est devenu imminent. 

Dés 1976, le Conseil envisage la construccion d'un nouvel édifice mais le 
projer avorre par manque de ressources Financières. En 1978, le ministre 
des Affaires culturelles du Québec, Denis Vaugeois, annonce l'octroi de 
subventions dans le cadre d'un programme provincial pour dorer le QU;- 
bec de tjbliothPques publiques adéquarcs. 

Bouchcwillt: profire du programme d'aide et bénéficie d'uiie s~ibveririon 
de 578 ooo $ sur un projet dc consrruction totalisant I 120 ooo S. Le projer 



Inauguration orticicHc de l a  bibliorlièque Moiirarvillc-lioiicticr-Sie h Rruèrc, noveiiibrc 138 1 .  
Dans I'ordrc liahitucl : Dcnis Lariire, <lCpiiré dc Rcrrrand CI rninisrrc dcs Afhircs socides; ]tan- 

Giiy Parenr, niairc de Douchcrvillc; Guy Rouchcr De La Urulrc, dcscendani de Pierre Bouclier; 
Denis Vaiigeois, depure de Trois-KiviPrës et ministre des Affaires culrurcllcs du Quklrcc; Florian 

Dubois, directeur de la bil i l iorl i~qiic. 

En 1962. l a  prcniitre bililiorlitquc. rirucc ai l  i l 5  clc 1.1 riiç Notre-Dame, ouvre ses portes. De gau- 

clic à drtiire : Andrk Qiiintal; M. Sniirli; Giltcs LclicriiC; Rdilicri Jiilien; Lisc lanct6t ;  Jacqcieline 

Metiv icr ;  Clovis Langlois: Hugues MCiivicr; MFr Josepli Puissani; Marleleine Chagiion et l l i t r b e  
Rclisle. Assis : Rosario Tlicrrien. 



est réalist en 1980, et en 1981 la bibliothèque Montarville-Boucher-De La 
Brubre accueille ses premiers ucilisareurs. 

Avec une superficie de 18 soo pieds carrés, cette nouvelle bibliothtque 
est de loin plus accueillante que le petir local de la rue Notre-Dame. 
En  trente ans, l'horaire d'ouverture hebdomadaire de la bibliochtque 
passe de quarre heiires en 1962 à plus de soixante-cinq heures en 1992. 
De plus, le nombre de prêts annuels est passé de 80 ooo en r976 h plus de 
350 ooo en 199r. ce qui représente une moyenne annuelle de 8,9 livres par 
personne. 

En plus des prêts de volumes, la bibliothèque offre A ses usagers un service 
dr rdference, des exposicions, des rencontres-conFérences avec des auteurs, 
un  service de prêt de cassettes audio et vidéo, ainsi que le visionnement de 
microfilms. En 1987, la bibliothèqiie s'est docte d'un système informa- 
tique afin de simplifier aux urjlisateurs, d 'une parc, la gestion des prêrs et, 

d'aucre parr, la recherche documenraire. 

La bibliotheque possède une section réservée au patrimoine, La presci- 
gieuse collecrion comprend, entre autres, le fonds d'archives du QuCbec. 
soit un assortiment de plus de quacre cenrs ouvxages offercs par le minis- 
térr des Affaires culrurelles d u  Québec. De plus, on y rrouve une  copie 
microfilmée de l'ensemble des documents qui traitent de Pierre Boucher 
et de ses descendants. Lorsque vous visiterez cette secrion, n'oubliez pas 
d'admirer le magnifique vitrail éclairé qui s'y trouve er qui représente les 

armoiries de Pierre Boucher. 

L première bibliothécaire embaucliée de 1965 à 1972 a été Rente 
Duchesne. De 1972 jusqu'en 1376, Bibiane Ricard a assurt l'intérim. 
Depuis 1976, Florian Dubois, directeur, veille A la bonne gestion dr la 
bibliothtque. 



Le Service récréatzf e t  commundutaire 

Les loisirs 
Au debut dcs années 1960, er à la demande des paroisses dont la siruarion 
financitre est de plus en plus dificile, le gouvernement d u  QuCbec adopte 
une loi qui  interdit à une fabrique de possdder, d'exploiter ou de main- 
tenir un centre de loisirs. 

Cornme partout ailleurs, les citoyens de Boucherville se rournenr alors vers 
les auroricés municipales pour leur demander de prendre en charge ce sec- 
teu r d'activités. Avec le temps, le Service récrdarif ec comrnunauraire s'est 
développé er a élargi ses horizons, non seulement aux domaines sportif et 

artistique, mais egalemenr aux domaines communautaire et socio-culrurel, 
afin de mieux rdpondrc aux attentes et à la demande de la cliencèle. 

Le 25 aoûc 1963. Gadran Sainte-Marie est embauché à tirre de direcreur d u  
Service rdcrearif et comrnunauraire jusqu'en mai 1972. En 1973, i l  est rem- 
placé par Jacques Rioux. Ce dernier quitte j. son tour en novembre 1977 
et, depuis, c'est Ghislain Girard, rtcrdologue, qui occupe ce poste. 

Le secteur culturel municipal a pris un essor des plus inttressants avec 
l'embauche, en 1976, d'un premier responsable des activités socio- 
culcurellcs. Son travail consiste 3 offrir un soutien aux dimdrents orga- 
nismes q u i  assurent les activités cxistantes. De plus, i l  voit à la création, 
lorsque non existanres, des activitis qui répondent aux arcenres de la 
population, le tout dans les limites hnancikres.3 

Le Conseil suphieur des loisirs de Boucheruille (CSL B )  

Le CSLB a vu le jour avec la consrrucrion d u  Centre civique. En 1987, i l  
a été aboli et remplacé par d'autres organisines à vocation artistique. Tour 
au cours de son existence, le CSLB a fair les recommandations qui s'im- 
posent au Conseil municipal coilceriiant les différentes activités sportives, 
culturelles er communaur;iires à organiser. II s'est occupé aussi du concept 
de financement de ces activités, y coinpris la rarificarion et l'acceptation 
d'une politique d'appui aux organismes. 



Les membres d u  CSLB onr fourni un apporr d'une parc, en effec- 
tuant des analyses sur les besoins qui ont  permis l'aménagement des parcs 
et des terrains de jeux, et, d'aurre parc, en proposant des idées pour la réa- 
lisation d'un centre culturel er communautaire. 

Le I~~ mars 1960 naic Ir Centre d'Arc de Boucherville, un organisme privé 
sans bur lucratif. En collaboration avec la municipalité, il a offert pendant 
plus de 25 ans des cours et des ateliers de toutes natures, pour routes les 
cartgories d'àges. 

Chaque anntc, le Cenrre d'Art renair des exposirjons d a n s  la salle Pierre- 
Viger et dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, a 6 0  de faire connaître 
les talenrs bouchervillois au p b l i c .  C'est d'ailleurs dans ce même édifice 
que, pendant plusieurs années, le Cenrre d'Art a offert ses cours r t  ses acti- 
vitCs. 

En 1982, le Cenrre d'Arc a été le principal urilisareur des locaux du Cenrre 
culturel Mgr-Poissant. Tout au  long de son existence jcisqu'en juin 1989, 
le Cenrre d'Art a éré urie ptpinière d'artistes ec a permis à plusieurs de 
s'épanouir dans Ic cadre de l'expression artistique. 

Afin de promouvoir la culture, les autorités inunicipales consacrent, 

depuis cpelcjues années, I '?/O du coût de consrruction des nouveaux édi- 
fices pour y inrégrer une œuvre d'arr, afin de développer cc secteur essen- 
tiel de la culture.3 

Le Comité des Lem d'apasition 

Créé en 1981 et aboli en 1991 pour laisser la place à de nouveaux orga- 
nismes culrurels, Ic Comité des lieux d'exposirion a contribui durant  cecre 
période à mieux faire connaitrc les artistes bouchervillojs, par  sa partici- 
pation à dénichcr des endroits d'exposirion. 11 voyair également au recru- 
tement des exposants, aux vernissages et à I'inforrnation entourant les 
activitks. 



Restaurée en 1978 et ouverte a u  public en 1980, la maison dite Louis- 
Hippolyte-Lafonraine siruée au 314, boulevard Marie-Victorin est deve- 
nue, grâce a u  Comité, u n  lieu privilégié d'exposition. D'une durée de trois 
semaines chacune, ces expositions permettent de mettre en valeur les 
talenrs locaux ou régjonaux. 

A la même époque, er dans le même but, l'aménagement de vitrines Cclai- 
rées le long des murs extérieurs de la salle d u  Conseil, A l'hôtel de ville, a 
permis, et permer encore, à de nombreux arristes de chez nous d'exposer 
de façon permanence, les aidant ainsi à vendre leurs œuvres.$ 

Le Centre culturel MF-Poissant 

En février 1375% un comité d'ttude a été crté a f i n  de dtterrniner les besoins 
de la population en ce qui a trait aux activirés socio-culturelles. Après trois 
ans d'études, le Conseil décide d'enrreprendre la construction d'un centre 
communautaire intégrant plusieurs tltments. Aprts des consultarions 
publiques, le projer est mis en veilleuse. 

En juillet 1984, Ic Conseil signe à l'unanimité l'offre d'achar di1 vieux 
presbytère Sainte-Famille afin de le rransformer en centre socio-culturel, 
rout en lui coriservan t son cacher archireccural. Cette acquisition s'in te- 

grair dans la mission de la municipalité et le projet a reçu l'approbation de 
coures les parries, d'autant plus qu'une subvention provinciale réduisait 
I'impacr financier direct sur la population. Le Centre culturel Mgr-Pois- 
sanc a Ccé inaugurt en octobre 1986. 

Dans le cadre d u  Programme d'amélioration de quartiers, la Ville a acquis 
l'immeuble sirué au 31, rue Pierre-Boucher, abri tant alors la Quincaillerie 
Denis Racicor. Depuis la rinovarion de l'édifice en 1782, le Conseil a 

confi6 la gesrion de l'endroit au Club de l'Âge d'or de Boucherville, qui 
anime plusieurs activités pour ce segment de la population. De plus, la 
Ville a lout les locaux de l'ancienne école Marguerite-Bourgeois et a 

confié à l'Action Bénévole de Bouchervillc la responsabilité d'y accueillir 
les associarions qui tiennent des activités sociales. 

Au cours des deux dernières decerinies, la vie associative s'est considéra- 
blement déveioppte à I3oucherville. Ceci a permis, d'une part, de hvoriser 
les acrivités familiales et, d'autre part, de briser I'isolemenc er la solitude 
des personnes seules. La Ville contribue à l'essor de la vie communautaire 



en mettant gratuitemenr à la disPosirion des organismes binkvoles des 
locaux, d u  maririel et des dquipements pour faciliter leur iravail. 

En 1991, er (i la suite d'une profonde réflexion par le Comité sur le dévelop- 
pement culturel, ie Conseil a mis à jour sa politique d'appui aux organismes 
communautaires et culturels. Ceci a permis la création d'une table de con- 
certation ec, par la suite, la naissance du Conseil des arrs cr de la culture, de 
la Société des organistnes culturels accrPdir6 et de la Société du patrimoine 
de Boudicrville. De plus, le regroupement des organismes communauraires 
accrddités et le regroupement des organismes sportifs accréditb ont été for- 
més ec constituent des groupes-conseils auprès des auroricés municipales, 
en vue d'dtablir des priorités d'iritervention dans  la diffdrcnrs secteurs. 

Les sports 

Dés 1964, et au f11 des années, Boucherville a inis à la disposition dc la 
popularion un ensemble d'équipemenrs sportifs, à commencer par le 
Centre sportif I'ierre-Laporte, l'aréna intérieur et les patinoires exté- 
rieures, Ics piscines intérieure et extérieure, les pentes de glissade e t  de 
rouli-roulant, les courts de tennis, les terrains de soccer, de basçball er de 
balle molle, les salles de judo, de karaté et  de rir à l'arc, le mini-putc, les 
gymnases, er enfin, les vingt-cinq kilomètres de pistes cyclables. 

L'inauguration officielle du premier complexe sportif, appel6 alors Centre 
civique, a eu lieu en octobre 1966, Une semaille de festivirés a niarqud 
l'événement. Chaque journée érair consacrée à uii groupe de la popula- 
tion, notammenr les représenrants des organismes sport ifs et culturels. 

Cepeiidant, dès ocrobre rgG5, I'aréna érair pr6t p u r  accueillir les amateurs 
d u  patin libre et arrisrique et les hockeyeurs. En février 1966, la piscine 
intérieure a éré ouverte a u  piiblic. Depiiis, d'aurres insrallations sportives 
se sont ajoutées et offrent ailx citoyens de tout âge un ensen-ible d'acrivirés 
familiales ou individuelles. 

La forte parriciparion aux activirés sporrives est conrinue et tç'moigne du 
grand incérêr de l'ensemble de la popiilation, grands et petits. Les organis- 
mes autonomes urilisenc la plupan des insrallations. En  effer, des milliers 



de béntvoles se dévouent sans relâche afin d'assurer, particulièrement aux 
jeunes, un ensemble d'activités ripondant aux besoins.$ 

Le C~ntre sportif Gifles-Chabot 

Dés novembre 1982, on confie au conseiller Hugues Aubertin le dossier de 
la construction d'une nouvelle patinoire couverte afin de répondre aux 
demandes formulées par la population avant les élecrions de la même annte. 

Deux ans d'efforts souteniis et de consulrations ont été nécessaires afin de 
dorer la ville de cette nouvelle installacion devenue indispensable tou c en 

evitant l'endertemcnr. En effet, la solution recenue a abouti à la créarion, 
par un  groupe de citoyens, de la Société d'exploitation des glaces de Bou- 
clierville (SEGB), un orgariisrne à bu[ non lucratif. 

Il a fallu acheter le terrain de la Commission scolaire régionale de Cham- 
bly, modifier le zonage, préparer les plans et devis, entrrpreridre les 

démarches du  finaiicement pernianent et tcniporaire, sans compter une 
multitude d'aurorisations et de contrats à signer eritre la Ville, la SEGB et 
plusieurs autrcs intervenanrs, pour mener à bien ce projet. 

Grâce à une municipale de dtveloppemenc contrAlé, la Ville 
assure une meilleiire gesrion de ses équipements sportifs collectifs selon 
leur capacité d'accueil. En effet, ces limites évirenr la sururilisation des 
équipements causée par l'arrivée massive de résidrn ts qu i  d&i reiir s'ins- 
crire i diffirentes activités sportives et culturciles. Par consdquenr, la pla- 
nification des investisserncnts futurs s'en trouve facilitée. 

Depuis plus de dix ans le nombre d'inscriptions aux  différentes activités 
de groupe s'esc mainteiiu a u  même niveau bien quc la popularion a i t  dou- 
blé. Une telle stabili rd dans les inscriptions esr due au  fait que les nouveaux 
inscrits ne font qiic remplacer les départs. Par conséquent, les installations 
actuelles suffisenr I la demande. 

L'urilisation quotidienne des dquipemenrs sportifs occasionne une usure 
et génkrc u n  vieillissement qui peut augmenter les risques d'incidei-its 
ou d'accidents. Un programnie de rrtnplacement des équipements a éré 
adopté er mis en applicarion afin d'assurer aux utilisateurs des installations 
séciiriraires et en bonne condition. 



Dans u n  souci d'tquiré envers cous ses concribuables, la Ville porte une 
artention particulière lors de la consrruction de nouveaux édifices ou de la 
rénovation des édifices cxisranrs pour faciliter l'accès aux handicapés. 
C'est dans cette perspective qu 'un tquipemenc spdcial a i t k  aménagd à la 
piscine pour permettre aux personnes handicapées de pratiquer la nage au  
même ritre que les autres urilisareurs. De plus, le programme des activités 
esrivales comprend un voler à l'intention de cette clientèle trop longtemps 
negligée, volet prolo~igé touc au  long de I'annte avec le programme 
(i Samedi de m'amuser». 

Depuis quelques années, une  polirique d'aide aux athlètes a été mise en 
vigueur pour encourager l'élire sportive. Cette politique s'applique éga- 
lernenr au domaine culturel pour favoriser l'excellence. II s'agit d'un appui 
modeste mais qui demeure nécessaire pour motiver les gens au dépassement. 

Eti signe de reconnaissance, crois Cquipemenrs sportifs porcenr aujourd'hui 
des noms célèbres. Lc Centre civique est devenu en 1971 le Centre sportif 
Pierre-Laporte, en ~nénioire clu ministre des Affaires municipales assassiné 
lors de la crise d'octobre de 1970. Le Centre sportif Gilles-Chabot porte 
le nom d'un homme qiii a joué un rble irnportanc dans l'histoire de la 
ville. Etifin, la parinoirc intérieure du Centre sportif Pierre-Laporte est 
deveniie. depuis le 6 septembre 1989, I'aréna Charles-Bruneau. en mé- 
moire d'un jeune Bouchervillois qui a ébloui le Québec enrier par son 
couragc dans sa lutre conrre la leucémie.$ 

Les pistes cyclnbles 

Avec la construcrion d u  Ccnrrc civiclue er de l'École polyvalente De Mor- 
tagne en  1365, i l  esr devenu nicessaire de relier les deux établissetnents par 
un réseau sécuriraire pour les jeunçs écoliers qui venaieiic pratiquer lcur 
sport Favori. Dc plus, puisqu'il n'y avait pas de transporr en commun à 
cette tpoque, les jeuries de toure la ville devaient faire le trajet soic à pied, 
soit à bicyclerre. 

Au cours de quelques réunions enrre Gilles Chabor, Dominique Rien- 
deau, Réal Crcvier et moi-même, nous avons développd une id& qui  a été 
proposée au Conseil. Ce dernier a concrétisé le projet dès aoGr 1965. En 
effec, i l  s'agit d u  concepr de (t bandes cyclable si^, soir Line partie de la rue 
réservie à l'usage des cyclistes avec une sigiialisation appropriée. 



Les deux prernitres bandes cyclables ont t r é  tracées sur  deux rronçons 
pour une distance totale d'environ scpr kilomètres : l'une sur le côté sud 
du  boulevard du Fort-Sr-Louis, enrre les rues Tailhandier er De Mésy, et 
l'autre, sur le côté est du boulevard De Montarville, entre les boulevards 
d u  Fort-S [-Louis et de  Mortagne. 

Au printemps 1983, la municipalité a p r o d d é  à des travaux d'arnéliora- 
tion des pistes, plus particulitrernenr sur le boulevard De Montarville, 
afin d'assurer la sécuricd des piérons et des cyclistes. C'est a u  cours d u  
même été que les Bouchervillois o n t  pu Ldnéficier d'une piste cyclable 
avec vue sur  le fleuve, qui  longe la rue Marie-Victorin sur  plusieurs kilo- 
mtrres. 

Depuis, le réseau s'est développé et permet i toute la population de jouir 
des vingt-cinq kilomttres de  pisres et bandes cyclables, et le plan d'ensem- 
ble prévoit le raccordement avec Longueuil dans u n  proche avenir. 

Enfin, les feux de signalisation au coin de la rue Samuel-de Champlain et 
du boulevard De Monrarville possèdenc une signalisation sp6ciale pour les 
cyclisres e t  les piitons, allouant à chacun UII temps pour traverser en touce 
sécurité ces arct.rcs achalandées.$ 

Le site de glissade d %iwr 

Le long de la rue Quesnel, la Ville possède un peric cerrain boisé avec une 
En 1984, pour joindre l'utile à l'agréable, la Ville décide de modu- 

ler le rerrain pour rendre l'endroit plus attrayant visuellement, tour en 
permettant aux jeunes de I'utiiiser pour glisser sur la neige l'hiver. 

Ce projet s'inspirai r d'une côre aminagée lors de la construction du  Cen- 
tre civique près de la route 132 et d u  boulevard De Montarville, où des 
jeunes venaienr glisser l'hiver. Devan t  la popularirk de cetre côre auprès 
des jeunes, les aurorirds mutiicipales ont  voulu répEter l'expérience dans 
un autre secceur de la ville. 

La réalisarion du  projct dans le secteur Sabrevois a suscit6 des réacrions 
negatives de la par t  des résidents qui ont forcé la Ville à interrompre les 
rravaiix. En effet, Ic dépht de nombreux voyages de terre a hit craindre aux 



résidents d u  secteur ia realisarion d'un projet inesthtrique. Une renconrre 
entre les citoyens et la direction de la Ville a permis de reprendre les rra- 
vaux, mais seulement après la promesse formelle que si les citoyrns étaient 
insatisfaits du résulrar, la Ville s'engageait à modifier les monticules ou A 
les éliminer. cvidemmenr, les autorités municipales avaient confiance 
dans leur projet, avec raison d'ailleurs. Une fois terminé, le projer a été 
bien accepté de tous. 

La Maison des jeunes (MW)  

En 1975, la Maison des jeuries qui t te  ses locaux temporaires d u  boulevard 
Marie-Vicrorin, près di1 parc industriel Lavoisier, pour s'installer au 20, 

rue Pierre-Boucher, un édifice trks célèbre dans l'histoire de Bouchewille. 
En 1982, dans le cadre d u  Programme d'amélioration de quarriers, le bâti- 
ment est rénové pour mieux rtpondre aux besoins des jeunes. 

Et voici l'historique d u  20, rue Pierre-Boucher. I l  y a plusieurs annees, la 
partie avant de l'édifice a seni comme station de pompage pour l'alimen- 
tation en eau potable dc la municipalit6. Par la suite, de 1961 à 1966, le 
bâcimenc a été agrandi et utilisé comme hôtel de ville et c'esc à cet endroit 
que plusieurs grandes décisions portant sur l'avenir de Boucherville ont  
&té prises. À part des bureaux de l'administration, on y rroiivait Ic posre 
de police er le garage qui a abriré le premier camion de pompiers que  la 
Ville a acheté en 1943  De 1966 à 1970, l'édifice a été transformé en bcireaii 
de poste, alors quc dc 1970 à 1975, les locaux ont  accueilli les Editions du 
Sablier. Depuis 1975, la Maison des jeunes y anime ses activités. 

Le rassemblemenr des jeunes dans cet édifice n'est pas sans causer des pro- 
bltmcs et soulever le mécontenrement des voisins. En effet, plusieurs 
plainces ont été fornicilées à l'administration ~ni in ic i~ale ,  ce qui a conduit 
à la crCarion d'un comité foriné d'animateurs de la Maison et de résidents 
d u  secteur afin de trouver u n  modzts vivendi. Encre-temps, les jeunes con- 
cinuent de s'y rendre et de dépenser leur rrop plein d'énergie. 



Le Service des ressource3 humaines 

usqu'en 1976, la gesrion d u  personnel, l'embauche, la formation, les 
négociations et l'application des conventions collectives de travail fai- 3 

saienc parrie des tâches du directeur général. Avec l'augmentation d u  per- 
sonnel, l'évolution des relations de travail cr la syndicalisation, le Conseil 
a décidt de mettre sur pied le Service des ressources humaines. Dks la crea- 
rion du Service, Robert Cardinal est cmbauchC comme directeur r t  il y 
travaille de 1976 jusqu'en septembre 1977. A son départ, il est remplacé 
par Langis Paradis, C.R.I., qui est toujours titulaire du poste. 

Dts  1770, la direction de la Ville mer I'accenr su r  la formation de son per- 
sonnel en organisant annuellement des stages de formation, pour Ics 
cadres et les cadres intermédiaires. Au 61 des ans, plusieurs sujets ont ért 
abordés, nocarnment la gestion par objeccics, les principes administratifs, 
la gestion du temps, le gesrionnairc rentable, erc. 

Depuis longtemps, la Direction générale a privilégié la gestion des res- 
sources humaines, car le personnel représente la force de la municipalire. 

. . 
La population établit ses premiers conracts avec les cinployés et juge ainsi 

de l'efficacité de l'administration. 

Au début des anndes 1980, la Ville a orgaiiisé pour ses ernployds une jour- 
née cid'initiarion à la vie municipaleil dans le but d'informer chaque 
ernployi sur son rôle dans l'organisation et de susciter chez lui une fiertt 
dans l'exercice de ses fonctions au service de la population et, par consé- 
quent, pour micux répondre aiix actentes des utilisateurs. 

Cectc journée a permis aux employés de connaître la mission de la Ville, 
soit «satisfaire les besoins des citoyens », ainsi que Ics rôles politique, admi- 
nistrarif et ltgislatif des élus, le processus décisionnel, les rhles et respon- 
sabilicés de la Direction générale et des différenrs services, en terminant 
avec le rôle ct la place prépondérante de l'employé dans la prestation des 
services. Une journée esr consacrée à cette initiation chaque fois que de 
nouveaux employés sont ernbaucliés. 

En 1982 et  1983, la Direction générale a organisé vingt-cinq rencontres 
petits-déjeuners avec les employés, par groupe de douze, afin d'échanger 



avec eux siir la mission de la Ville, mais surtour pour écouter leurs sugges- 
tions concernant la gestion de la municipalité er l'organisation d u  rravail. 

Pliis de cent suggestions ont été émises, e t  par la suite analysées au cours 
de réunions regroupant la Direction géntrale et les directeurs dc services. 
Environ Go % des suggestioi~s ont ét-é retenues et appliquées, ce qui non 
seulement a permis des économies de toute nature, mais a suscité motiva- 
tion et fierté cliez le personnel. 

Depuis 1988, Boiicherville participe A deux programmes : l'accès à l'égalité 
et l'aide aux employés. En effer, dans le cadre d u  programme d'accks A 
l'égalité, la direction de la Ville a analysé, avec la collaborarion des syn- 
dicats concernes, les difflrents plans d'intervention et d'intégration des 
femmes au travail. 

Comme partout ailleurs, la Ville de Boucherville cornptr parmi ses em- 
ployés des personnes aux prises avec des problèmes d'alcool ou de drogues, 
ce q u i  influence leur comportement er, souvent, se reflète a u  travail. En 
1990, les aucoriris n~unicipales ont  accepré l'introducrion d'un pro- 
gramme gtré par une entreprise privée regroupanr des professionnels spi- 
cialisés dalis l a  solution de ces problèmes. Il s'agit d'un programme 
accessible à tous les employés, sur une base volonraire, er qui leur assure 
une aide face à plusieurs problèmes auxquels ils sont confrontCs. 

En 1990, un documenc inrirulé Chnet  de ikmployk a érd conçu, rtdigé, 
imprimé et u n  exemplaire a été disrribué à chaque employé. T l  s'agit d'un 
document qui regroupe des iriformations générales concernant Ics condi- 
tions de travail et toutes les données perrinentcs à I'employt et à son sta- 
tut. On y crouve un bref aperçu de la mission de la Ville, quelques noces 
historiques, la structure politique et administrative de la municipalité, u n e  
descript ion sommaire des services municipaux. la loc~lisation des Cdi fices 
publics, ainsi qcie dcs renseignements ayant trait à I'ensernble des règle- 
men ts les plus usuels. 

m 

La syndicalisation des employés de bureau et des employés manuels s'est 
inscrite dans iin mouvement du débiir des années 1960, ayant comme 



objectif de dépolitiser la fonction publique municipale et de permettre au  
personnel d'améliorer ses conditions de rravail, q u i  laissaient souvenr à 
d '  esirer. ' 

La syndicalisation limite généralemenr la liberté d'action de l'employeur. 
De plus, elle oblige les parcies syndicale et patronale à dkvelopper un con- 
rrar social qui,  dans la mesure du possible, visc à assurer à chaque employé 
un trairement décenr, éliminant d u  coup les injusrices causées par le favo- 
ririsme dc la direcrion, maintes Fois discriminaroires. 

A Boucherville, 1'6 lémenr déclencheur de la syndicalisacion a éré la déci- 
sion iinilarérale des aurorirés municipales de réduire le nonibre des congés 
fériés payés de sep[ à cinq jours par année, et le refus de la Ville d'augmen- 
ter les salaires, la demande des employés ayanr &té jugée exageréc. 

Le 2 août 1965, les cols blancs cr les cols bleus, soit tour Ic personnel dc 
bureau et des travaux publics, obtientienr leur accréditarion a u  sein du  
Syndicat canadien de la Foncrion publique, section locale 962. 

Dès I'accréd itacion. la Ville signe le premier contrat de travail intervenu 
avec ses employés. Cette enren te prévoyait u n  systkrne d'évaluarion des 
fonctions pour rous les cols blancs et les cadres. En 1974, un  systèn-ie appli- 
cable plus parriculièremen t au personnel de direcrion a (ré élaboré, tandis 
que celui des cols bleus avait été inrroduit en 1973. 

Dans le but d'éliminer toute iniquité ou discrimination salariale, la Ville 
a prdvu l'évaluation de tous les emplois par u n  système de points accordts 
selon les tâches. Par la suire, le iiombre de points esc quanrifid afin de 
déterminer les classes, donc d'établir les échelles de salaires. Cette itiitia- 
rive Eraic considérée à l'époque comiiie très novatrice pour une rnunicipa- 
lit6 de la raille de Uoucherville. 

Au début, les représenranrs syndicaux ont t t é  très réticenrs face au projet 
d'évaluation des emplois, car l'implantation d'un tel systtme ne Faisait pas 
parrie des mœurs. II a fallu $us de six mois de discussions et d'échanges 
pour faire accepter le projet à la partie syndicale. 

Le 22 décembre 1966,  le personnel du  Service de police se syndique et  la 
première convention collective couvrant les policiers, excluatlt le person- 
nel de direction, a été signée en 1967. 



Au f i l  des anntes, la Ville a humanisé ses rclarions avec ses employés. Elle 
a fait bkndficier le personnel d'une gamme complète d'avantages sociaux. 
En voici quelques exemples. 

Depuis qu'une entenre est intervenue en juillet 1965 enrrr la direction du 
syndicat et la municipalicC, le salaire des employés est payC par dépôt direct 
a la succursale bancaire de I'employC. Cette initiative permet à l'employé 
de disposer rapidemenr de son argent. La Ville btnéficie ainsi d'une riduc- 
tion, d'une part, des coûts de l'émission des chèques hebdomadaires er, 
d'autre parr, du temps nécessaire pour la conciljarion bancaire mensuelle. 

Dans les antiées 1960, chaque employé avait droit à une journée et demie 
de congC de maladie payé par mois. Ces journées étaient cumulées dans 
une banque et, si par malheur I'employE tombait malade pour une longue 
pbriode, i l  ne recevait qu'une paye en fonction d u  nombre de jours accu- 
mulCs ec selon le dernier salaire roucht avanr la maladie. S'il n'avait pas 
d'assurance privée, il devair recourir à la ctiaxi rd o u  à l'assistance publique. 

Lors des négociations collectives de 1970, la Ville propose aux syndicats de  
ses employés un  nouveau régime de procection en cas dc maladie à long 
terme, moins dispendieux pour la miinicipalicii, r t  combien sécurisant 
pour l'ensemble du personnel. En vertu de ce nouveau régime, et en cas 
de maladie, rout employé ayanr complé~é  sa période de probation reçoit 
son +in salaire de la Ville pendant les six premiers mois. Par ia suite, i l  
bénéficie d'une assurance-maladie équivalant à Go % de son salaire brut, 
et ce, jusqu'à sa retraite. 

Le 4 février 1974, les employés manuels afFilids au Syndicat canadien de la 
Fonction publique se stparkrenr de la section locale 962 pour faire parrie 
de la section locale 1640, afin de mieux satisfaire leurs besoins spécifiques. 

Avant la ~~ndicalisation, les cols blancs travaillaieni cinq jours parsemaine, 
A raison de trente-deux heures et demie par semaine. Depuis novembre 
1977, certains cols blarics répartissent leur semaine de travail sur quatre 
jours a u  lieu de  cinq, cour en rravaillant le méme nombre d'heures. 

En effer, les employts d u  Service de l'informatique onr été les premiers à 
expérimenter cet horaire, assurant ainsi quarante heures d e  service par 
semaine, étant donné  qu'ils coordonnaienc routes la activités informatiques 



de la Ville à parrir de I'ordinatrur central. Cetre rarionalisarioii des opéra- 
rions a augmenté la production de 25 %, puisque l'équipement en  place 
n'exige pas de  débours additionnels. 

En 1980, un comité mixte a été chargé d'étudier la possibilird d'irendre 1 
tous les services le concepr de quarre jours d.e travail, pour un total hebdo- 
madaire de trente-deux heures et demie. Pendanr plus de deux ans, on a 
procddé à des essais, à des analyses et 1 des modifications pour satisfaire rou- 
tes les parties. Finalemenr, on a implanté graduellemenr un horaire élargi 
dans tous les services, tour cn tenant compte des di5érenrs besoins et des 
situations particuliEres. Ceci permet à la Ville d'offrir la popula[ion un 
plus grand nombre d'heures d'ouvcrrure pour un coût rniiiirne. Tout  sys- 
ctme éranr non  starique, il est sujer à révision selon I'tvolution des besoins. 

Au f i l  des négociariotis, les policiers passenr de la semaine de quarante- 
huit heures à la semaine de quarante heures, réparties sur trois ou quatre 
jours, h raison de douze heures par jour. 

L e s  journaliers qiiant à eux sont passés de quarante heures à [renie-sept 
heures et demie par semaine. Dans leur as, ce qui semble êrre une réduc- 
cion d u  temps de travail n'en esr pas urie. E n  effer, auparavant ,  ce groupe 
d'employés avait droit à deux pauses rocalisanr crenre minures par jour, 
mais les pauses s'allongeaient souvenr jusqu'à une heure par jour en raison 
du temps de transport pour sc rendre aux lieux de leur pause. C'est donc 
l'abolition de la pause café qui a permis la riducrion apparence des heures 
de travail, éliminant du  même coup un  grand irriranr pour la population 
qui n e  voyair pas d'un bon œil  la rtunion a u  mèine restaurant de plusieurs 
véhicules de la Ville au  moment des pauses. 

Le 25 aoûr: 1990 les pon-ipiers volonraires obtieiirienr leur accrédi rat ion 
syndicale et préscritenr un projcr de convenrioii collecrive qui a Ccé signie 
dans I'liarmonie. 

W3 

Les grèves 

De 1975 à 1978, les négociations on t  été parciciilièremetit difficiles. En 
1976, pour contrer l'inflation galopante, le gouvernement fédéral fixe un 
barkrne limitatif p u r  les hausses salariales. A leur tour, les employés Fonr 



des pressions pour forcer la Ville à passer outre à ces mesures. La négocia- 
rion collective se règle Lnalemenc selon les pa ramèrres d'Orcawa, mais 
après une grive de deux semaines, en une  belle piriode estivale. 

E n  eFFec, les employés déclencherit un  débrayage d 'une heure pour signa- 
ler leur mecontentement. La Ville réplique en imposanc la suspension de 
tous les employés de bureau, Le 8 juin, la parrie pacronalr dicrète un lock- 
our  et ferme ses bureaux jusqu'au 14 juin. En réponse, le syndicat ajoute 
une semaine d e  grève, e t  l'affaire se rermine le 21 juin. 

L'année 1977 a P d  celle d'une longue grkve au niveau municipal. Comme 
leurs pairs des villes de Saint-Lmbert  et de Saint-Jérôme, qu i  étaient res- 
pectivement en grève et  en lock-our, les cols bleus de Boucherville Font la 
grève d'avril jiisqu'en seprembre. LR conflit fair m h i e  la une d u  journal. 

Au début des négociations pour le renouvellemenr de la convention col- 
lccrive, la parcie syridicalr est représenrtc par un négociateur syndical 
venant d u  secteur des affaires sociales er habitué au syndicalisme ((de corn- 

bar*. Selon lui, coures les demandes des employts doivent être satisfaires, 
même lorsqu'elles sont contradiccoires entre elles. Cet te  s'est 
refldtke d'ailleurs dans les demandes ucopiqucs er contradiccoires dépostes 
à la rable des ~iégociations. 

A la réception des demandes, les autoriris municipales sont  surprises et  ne 
voient pas comment  il serait possible d'arriver à dlaborer u n  canrrat de 
travail qu i  puisse sarisfaire les deux parties. De nombreuses renconrres ont 

eu lieii entre la direction de la Ville er les représentants syndicaux, mais 
touces o n t  drC infructueuses, car les parties avaient pris des positions dia- 
m~rra lemenc  opposées. Devant I'enrêtemenc des deux parties, les ouvriers 
déclenchent la grève le 1 5  avril 1977, paralysant d u  même coup touces les 
activirks de loisirs et des travaux publics. 

Pour  certaines fuites dans les cotiduirs d'aqueduc, la Ville négociait avec 
le syndicat des ententes spécifiques afin de proctder a u x  répararions et  le 
salaire des grévistes qiii avaient travaillé irait directement versé a u  syndi- 
c a r .  Avec la prolongation de la grtve, les exigences syndicales ont  aiig- 
menté jusqu'à la démesiire. II faur se rappeler qu'en ce temps-la, il n'y 
avait pas reconnaissance des services essenriels ni de loi anri-briseurs de 
grkves. Par exemple, i la suice d u  bris d 'un conduir, le syndicar refuse 



d'effecruer la réparation. Devant cette situation, les autorités municipales 
n'avaient d'autres clioix que de faire appel à une entreprise privde. Au 
cours de leur rravail, les employts de l'entreprise privée ont Cté victimes 
d'acres de ~ io lence  perpétrés par les syndiqués impatients, ce qui a ntces- 
sité I'incervention de la police. 

Le 22 juin 1977, iine rencontre informelle est tcnue entre la direction de 
la Ville ec le syndicat pour tenter d'en arriver A une entente. Au cours de 
la journte, les parties conviennent d'une straregie qui sarisfait roiit le 
monde. En se quittant le soir, tous étaient convaincus d'un règlement 
imminent poiir le lendemain à l'occasion de la rencontre prtvue en pré- 
sence d u  conciliateur. 

Le lendemain, le scénario change. Dès les premiers moments de la conci- 
liarion et tout au long de la journie, le négociateur syndical a soumis con- 
cinuellemen t de nouvclles demandes ou a modifiC constamment ses 
positions, essayanr d'obtenir plus que ce qui avait t t é  convenu la veille. 
Cetre stratégie a choqué la partie e t  a fait avorter I'enrente que  
l'on croyait alors possible. 

Dans la nuic d u  7 juillet, des in t rus  sont entrés à I'hôrel de ville par une 

fenêtre d u  bureau du Service d u  personnel et ont versé d u  goiidron par- 
tout dans mon bureau, sur les dossiers. sur les meubles, sur le tapis. Au 
cours de la niême nuit, cinq vaches on t  été cuées en campagne. O n  devait 
en déposer uiie dcvanr la résidelice du maire Julien, une devatit ma rCsi- 
dence et une troisième sur le terrain de l'hôtel dc ville. L'aureur d u  mtfair 
n'a pas rtussi à se faire prérer un camion par l'un de ses amis, ses facultes 
é t an t  trop affaiblies par la consommation d'alcool. Enfin, au coiirs de cette 
nuir ddjà fertile en événements, un  individu à bord d'un véhicule en mar- 
che a tiré quelques coups de feu sur la résidence d u  maire. 

Inutile de dire que ces événemen ts dramatiques, jutnelés aux invectives 
concre le Conseil et  les négocia ceurs de la partie patronale, n'étaient pas de 
nature à créer uii climat propice aux négociations. Comme d'habitude, la 
direction syndicale jurai[ ses grands dieux n'être pour rien dans ces inci- 
d e n ~ s  et a essayé de convaincre la direction municipale qu'il ngy avair 
aucune relation entre ces méfaits et les négociations. Evidernment, la par- 
tie parconale n'a pas accepté cette interprtcation, car de tels événements 
ne se produisent qu'en période de négociations. 



LR 4 août, à mon retour de mes vacances annuclles, il y a eu une rencontre 
en présence du conciliateur. Une enrente de principe sur le conrenu de la 
convention s'est digagée dc la rencontre, sans qu'il y a i r  toutefois reprise 
du rravail, car les exigences de la partie patronale concernant le prococole 
de rerour a u  travail éraicnc considirées par les représenranrs syndicaux 
comme irrdalistcs. 

En effet, dans le cadre du protocole de retour a u  travail, la Ville exigeait 
que les individus impliqués dans les méfaits subissenr des sanctions alors 
que le syndicat dernandair pour sa parr que la Ville efface tout, oublie tout 
et n'en parle plus; la Ville devait mtme s'engager )d n'entreprendre auccine 
proddure légale, civile ou criminelle, contre les responsables. Cette srra- 
régie syndicale éra i t  coutumière et le Conseil municipal ne voulait 
d'aucune façon s'y associer. car cela reprksenre un encouragement à I'uti- 
lisation dc !a violence eii période de grève. 

Voilà pourquoi la grève a pris fin seulernent à la mi-sepremlire, rnalgrt 
les ententes sur le contrat dc travail intervenues entre Ics deux parcies le 
4 aolit. Ce n'est qu'aprks acceptation par la direction syndicale du proto- 
cole de retour au travail prévoyant certaines sanctions contre les Faureurs 
de trouble que le retour a u  travail a été possible. II s'est enfin rtalisé dans 
le calme et à la sarisfaction des syndiques er de la Ville, ail grand soulage- 
ment de la popiilation qui avait été privke d'un ensemble de services pen- 
dant près de six mois. 

02. 

Le rayonnement 

La direccion de la rnunicipalitC a toujours encouragé l'engagemen r de son 
personnel dans  les activitds rigionales ou provinciales. Ainsi, la Direction 
géndrale s'assure d'un réseau dc  contacts des plus utiles et maintient la 
niunicipaliti à la fine pointe des concepts de gestion, d'administration et 

de développemenr. 
Cf3 

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
LL maire Langlois a éiéélu membre du conseil d'admjnisrrarion de 1'UMQ 
de 1968 à 1971. Lors d u  corigrès annuel de 1371,  i l  a éré élu prtsidenc de 



I'UMQ. 11 a apporté sa contribution, son cxptricnce de l'administration 
municipale et son influence au sein de cer organisme de défense des droirs 
et des intérêts des municipalités. 

Le maire Julien a &té élu membre du conseil d'adminisrration de I'UMQ 
de 1376 à 1978 I l  a agi tgalcmenr i titre de d u  congrks de l 'union 
des municipaliris d u  Québec en 1978. 

Le congrès de 1977 s'esr déroult i l'hôtel Hil ton de Québec. Lors d'un ate- 
lier sur les structures et les services de 1'UMQ 3 ses membres, présidé par 
le maire Julien, et où j'agissais comme secretaire, j'ai suggtré la mise sur 

pied de cours de formacion à L'inrention des élus municipaux. La sugges- 
rio11 a écé retenue par les parcicipanrs et a (StP acheminée par la suite a u  
conseil d'adminisrration. 

Après analyse des besoins, le conseil d'adrnii~istration de I 'UMQa créé un 
comité pour la formation des élus, où j'ai siCgé à rirre de représentant de 
I'ADGMQ. Le mnridar d u  coniité consis~air 1 concevoir u n  programme 
de formation. Le comité a proposé un tnoncé de politique pour la Forma- 
tion qui a éré adopté par I'UMQ. De plus, le comité a préparé un docu- 
ment portant sur la gestion milnicipale, lequel est expédié aux nouveaux 
élus dans le mois qui suit leur élection. 

A la suite des recommandations d u  comité de formation, I 'UMQ a éla- 
boré u n  ensemble de cours à l'intention des tlus, anciens er nouveaux, 
portant sur plusieurs sujccs : la gestion rnunicipale; les rôles, devoirs, pou- 
voirs et r~s~onsabil i tés des élus er des fonctionnaires; le budget; l'in for- 
marion aux ciroyens. Tous ces cours pernictrent aux administrarcurs 
pciblics d'acquérir en pcii de temps les connaissances essentielles à leurs 
fonctions, ce qui facilite leur travail de décideurs. 

Lors d u  congrès de 1978, le maire de Montréal Jean Drapeau prononce 
iine allocurion présenranc un vibrant plaidoyer en faveur de l'autonomie 
municipale. Guy Tardif, alors ministre des Affaires municipales, effectue 
lors du  banquer une réplique humorisrique en réponse au discours d u  
maire de Montréal. Maniant mal l'humour, i l  crée un  grand malaise a u  
sein des congressistes et plusieurs d'entrc eux l'ont hue copieuseinen t ou  
ont quittG la salle. Le maire Julien qui présidait le congrès, dans ses remer- 
ciements nu ininisrre Tardif,  a calmé les esprirs er a réduir les tensions en 



disant :  vous savez, lorsque deux dinosaures se rencontrent, i l  y a des 
vagues et des tclaboussures. I> 

AVEC la btnédiction du Conseil, les direcreurs des quatorze services de la 
municipalicC participent activemenc aux accivites d e  leurs organismes pro- 
fessionnels. En voici des exemples éloquents. 

Claude Caron, greffier de la municipalité, esc membre acrif de la Corpo- 
ration des officiers municipaux agrtds du Québec. 

Denis Chagnon, ingénieur, est le directeur d u  Service du génie. II est 
membre actif de l'Association quibécoise des techniques de l'eau et vice- 
prdsidenr de 1'Associacion des ingénieurs municipaux d u  Québec, o ù  il  
fait béntficier ses collègues de  son experrjse. 

Florian Dubois, directeur de la bi bliorhèque. est membre fondateur de 
l'Association des directeurs dr  bibliorhèques publiques d u  Quebec. De 
1982 h 1984, il a étd le vice-présidenr de la Corporarion des bibliorhicaires 
dii Quibec. De plus, er dans le cadre de son travail, i l  bknéficie d'un bon 
réseau de concacrs au sein di1 rninistere des Affaires culturelles dii QuCbec. 

Guy Duval, directeur du  Service de !'informatique, est membre actif dr 
I'hsociation des informaticiens municipaux du Québec. 

Ghislain Girard, djrecteiir du  Semice récréacifcr communautaire, travaille 
activemenc au  sein de cornirés de l'Union des municipalités du Québec. 
A titre de déltgud de l'Union, i l  a déji collaboré la prdparation et à la 
rhlisarion du Sommet québkois du loisir municipal ec dii Sommer 
québdcois sur la faune. Membre fondateur du Regroupement québécois 
du loisir municipal, i l  en a été le prisident de 1383 1 r985. De par ses 
fonctions, i l  a participé a u  Sominet socio-économique de la Montérégie 
et au Sommet de la Société des jeux du Québec. Il fair également partie 
d u  conseil d'adrniriisrration du Conseil régional des loisirs. 

Guy Godbout, direcceur du Service d'évaluation, est membre actif de 
l'Association des évaluateurs inunicipaux d u  Québec. II est &galement 
membre de la Corporation professionnelle des dvaluateurs agrCCs du 
Québec, où il agir i ritre de correcteur des examens d'admission des futurs 
membres. 



Christian Hébert, direcreur d u  Service de planificarion et d'aménagement 
d u  territoire, est directeur de l'Association des urbanistes et aminagistes 
du Québec. 11 est également membre actif de la Corporation des urbanis- 
tes du Québec, de 1'Associarion qudbécoise des urbanistes er de 1'Insritur 
canadien des urbanistes. 

Claude Laurent, directeur du Service de sdcuriré publique, est membre 
actif de l'Association des directeurs dc police et pompiers du Québec. 11 
est égalemenr membre de la Sociécé de criminologie du Quibec. 

Jacqueline Monette, de la Cour municipale, a participé active- 
menr à la fondarion de l'Association des grefiers des cours municipales 
du Qutbec et en est I'acruelle Cecre associacion a joué un r61e 
important dans la formation d ~ i  personnel de direction des cours munici- 
pales, augmentant ainsi la compCrence professionnelle des membres. 

Langis Paradis, directeiir du Service des ressources humaines, est membre 
actif de la Corporation professionnelle des cotiseillers en relations indus- 
trielles du Québec. Il fai t  égalemenr partie clu conseil d'adrniniscrarion de 
la Corporarion des gestionnaires municipaux en ressources humaines dii 
Québec, où i l  agit à titre de directeur. 

Pierre Pion, directeur d u  Service des permis et inspections, fait partie d u  
conseil d'adn-iiniscration de l'Association des devis de construcrion Cana-  
da - Secrion Montrdal. II est égalemenr membre actif de I'Ordre des archi- 
recres du Qutbec et de l'Association des agcncs de blrimenrs d u  Québec. 

Yves Provost, trésorier et directeur du Service de gestion financière, est 
membre actif de la Corporation des officiers municipaux agrtks dii 
Qubbec, o ù  i l  siège au ComitC des normes comprables. Ce comité rc- 
groupe des représenran ts du ministère des Affaires rnunjci pales du 
Québec, de la COiMAQ et de l'Ordre des cornp tables agréés d u  Québec. 

Anne-Marie Sainr-Cerny, directricc du Service des communications, est 

membre actif de 1'Associarion des cornmunicateurs du Qiiébec. Elle est 

&galement membre du PublicicC Club de Montrdal. 

Daniel Trudeau, direcreur du Service des travaux publics. est membre 
actjf de l'Association des travaux d'Amérique. 



Le transport en commun 

ès juillet 1963, le Conseil municipal se préoccupe d u  cransport en 
commun. II invite alors Chambly Transport,  une entreprise privée 

qui couvre déjà une partie de la Rive-Sud, à dessemir le cerritoire de Bou- 
cheiville. 

Malheureusement, le projet n'a pu être concrdrisL, car c'est la compagnie 
Provincial Transport qu i  détenait le permis de rransporc couvrant Bou- 
cherville. Cecce entreprise effectuait d u  transport interurbain de Sorel A 
Montréal, alors que le Conseil désiraic relier Boucliervillc à Monrréal ainsi 
qu'aux autre villes de la Kive-Sud. 

En 1971, une loi provinciale spéciale vient crCcr la Commission de transporc 
de la Rive-Sud de Montréal (CTRSM) pour desservir les villes de Brossard, 
Sainr-Hubert, Saint-Lambert, Greenfield Park, Longueuil, Lemoyne et 

Boucherville. La CTRSM est née à la suite de nombreuses plairites aux ins- 
tances gouvernementales, selon lesquelles que le service routier offerc par 
Chambly Transporr était dtficienr. En fait, les chauffeurs ne respectaient 
pas les horaires et les autobus Prairnr trks peu enrretcnus, ce qui représenrait 
un grand risque pour Ics usagers. Par la même loi qui l'a créée, la CTRSM 
a kt& aurorisée à exproprier Cliambly Transporr, ce qui constitue l'élément 
de base pour assurer u n  service public essenriel. Cependant,  trois années 
d'études orit été nicessaires avant qu'elle puisse commencer ses opérations. 
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t e s  comités dde tmnsport 

En 1973, le ConseiL inunicipal mer sur pied u n  preinier conlit4 ad hoc de 
rransport chargé d'analyser les besoins de la popularion en transport 
en comtnun à Bouchcrville et de suggérer au  Conseil les intervenrions 
nécessaires. 

A partir d u  rer jiiillet 1977, la CTRSM signe une encence de location des 
services en macière d e  rransport avec la socittt Mécropolirain Sud Inc. 
Cette derniere devait assurer le rransporr à Boucherville. Le 20  novembre 
1978, le gouvernement du Q~iebrc  adopte la loi 56 autorisant la CTRSiM 

exproprier iMétropoli tain Sud Inc. 



En mars 1773, le conseil municipal de Boucherville confie à un deuxième 
comité de transport le mandat d'analyser les horaires et les circuits. Ce 
cornit6 devait suggérer des cricPres permettant d'érablir de nouveaux cir- 
cuits selon la configuration du rdseau routier, l'étalement de la clientèle et 
la fréquence d'utilisation. Le comirt a tciidié aussi l'emplacement des a bris 
d'autobus et a suggéré au  Conseil une d'implaniacion de ces der- 
niers au fur et à mesure que le transport en commun se développe. Enfin, 
depuis quelques années, Ic comité analyse les plaintes des citoyens et 
recommande les actions appropriées aux autorités municipales. 

Les ttudes et analyses du comité ont permis aux autorirb municipales de 
Boiicherville de faire des repr4senrations auprès de la dirccrion de la 
CSRSM, assurant une rationalisacion des opérations à l'inrérieur du ter- 
ritoire, reduisant ainsi la contribution financikre municipale. En effet, 
avec la naissance de la CTRSM, Boucherville devait verser sa quote-part. 
En 1791. cette contribution représentait une somme appréciable d u  bud- 
get municipal, soit plus de 4,r millions de dollars. 

Pecit à petit, la CTRSM a mis sur pied les différents services afin de répon- 
dre aux besoins des usagers er d'assurer u n  service eficace et fiable. Depuis 
1985, une aurre loi provinciale a modifié la raison sociale de la CTRSM 
qui est devenue la Socikté de transport de  la Rive-Siid de Monrréal 
(STRSM) . 

Toutes les villes parricipances déltguenr parmi leurs élus un représentant 
pour siéger au conseil d'administration de la STRSM. C'est d'ailleurs le 
cas pour Boucherville qui a vu ses deux maires, Parent et Auberrin, 1 la 
prdsidence d u  corniri d'adminiscracion de la STRSM, le premier de 1981 
à 1385, et le deuxième, depuis 1989. 



Vie communautdz~e 

Les établissements scolaires 

3 usqu'à la création d u  ministère de l'Éducarion, la gestion de I'Cduca- 
rion relevai1 de la Commission scolaire de Boucherville, qu i  bénéfi- 

ciait d'une grande autonomie ranr sur le plan pLdagogique que sur celui 
de la gestion des ressources humaines et matérielles. Pour assurer le finan- 
cement, les commissaires avaienr accès au même cliamp de taxarian que 
la municipaliti, soir la propric'ti foncière. 

A la suice du choix dc socittd, en  1967, selon lequel I'kducacion est un droit 
fondametital et soli accessibilité doit être garanrie pour tous, le gouverne- 
menr du Québec a augmenté de façon imporranre ses interventions dans 
la gestion scolaire. 

Le rninisrkre de l'Éducation a adopté un  ensemble de rcglements donc 
l'influence a ece marquante. 11 a &fini le régime pédagogique er les 
normes applicables aux enseignanrs, aux budgets de foncrionnemcnc et 
d'imrnobilisarions. Cette norinalisarion des conditions Financieres, rou- 
chanr le personnel enseignant et de soutien sur l'ensemble du cerrjtoire 
québkcois, a pcrinis la création de tables provinciales de n&gocia[ions. 

Afin d'assurer la graruité de l'enseignement, le gouvernetnenc a pris à sa 
charge une part de plus en plus p n d e  d u  cour de l'éducation er a unifor- 
misi le raux de raxarion a u  niveaii provincial. E n  1972, Boucl~erville se 
joint h Saint-hmberc, l'ex-ville de Longiieuil et au secteur Fatima 
de l'ex-ville de Jacques-Carrier pour former la Commission scolaire Sainr- 
Exuptry. 



io école Polyvalente De Mortagne 
L'année 1965 a été décisive pour I'éducarion, avec la création de cinquante- 
cinq commissions scolaires régionales chargées de dispenser l'ensei- 
gnement secondaire à toute ia clienckle adolescente du Quebec. A Bou- 
cherville, c'est la Commission scolaire rtgionale de Chambly qui a pris en 
charge les Ccoliers du niveau secondaire. 

Dks sa création, la Commission scolaire regionale de Chambly a planifié 
son riseau d'écoles poIy/alentes permettan r de répondre aux arten tes des 
parents er aux besoins de la popularion étudiante. Plusieurs rencontres onr 
eu lieu encre les reprisentan ts scolaires et municipaux afin de choisir le sire 
de la h u r e  école secondaire de Bouclierville. Deux emplacements oric été 
particulièreinetit analysés : le terrain situé entre le Cencre civique er les 
Ateliers municipaux er celui du site effectif de l'école. 

L'avantage du premier endroit étaic sa proximid des développements rési- 
drnciels du  temps er des équipements sportifs municipaux. Cependant, 
on a vice consracé que l'emplacement n'allait pas convenir longtemps, 
compte cenu des grandes orientations du développement rerrirorial. De 
plus, la capaciré portan te d u  sous-sol rcprdsentaic un coût s~~plé rnen ta i re .  

Le deuxième rerrain se sicuair au cmur des développements futurs et à l'in- 
tersection dc deux importantes voies de circulation en devenir, Ics boule- 
vards de Morragne ec De Montarville, et donc, d'accès facile. Étant un peu 
&igné d u  centre de la ville, le terrain coiirait moins cher que le premier 
et sa capacici portante Ctait plus propice à recevoir un immeuble d'une 
celle envergure. 

La Firme Gagnon & Archambault a C r i  m;iridatPe pour réaliser les plans et 
devis suivant !es normes du minisrère de l'Éducation, qui désirait doter 
les rtgions d u  Québec d'écoles secondaires p~!~valentes  permecranr aux 

dltves une accessibiliri à u n  programme de formacion diversifiée. 

Toiir au long d u  processus de Ics parerits des élèves et  le 
cotnicé des parents ont participé a l'tlaboration du projet en assistant à 
de ~iombreuses rencontres avec des représentaiits de la Commission sco- 
laire régionale de Charnbly er du ministère de l'Éducation. Dès le début, 
les parents s'opposent à l'idée d'une tcole-usjnc accueillant plus de 



3 300 tlèves, ce qui, A leurs yeux, aurait pour effet de sacrifier I'dducation 
au de la polyvalence de I'é[ablissernent er dtshurnaniserait les rela- 
tions &l&ves - professeurs. 

Lc payeur, le gouvernement du QuCbec, comme d'habitude, a irnposd ses 
vues malgrd les arguments présent& par le cornird de parencs, aucun n'ayant 
convaincu les fonctionnaires de la justesse des apprtliensions aux effets 
dtvastareurs pour les élèves. 

Vingt-cinq ans plus tard, la direction de l'école s'oriente de plus en plus 
vers une école à échelle humaine, réduisant le total des élèves er humani- 
sanr les relarions tlkves - professeurs - parents, en réduisant le iiombre 
d'élèves dans les unités d'apprentissage. E n  1988, I'dcole change de nom 
pour devenir l'École secondaire De Morragne. 

Dés l'ouverture de l'ficole Polyvalcnre dr Morragne, les aurorités scolaires 
et municipales signent un protocole d'enrente dans u n  concept d'échange 
de services, l'école utilisant pour les besoins de sa clientèle les diff~renrs 
tquipements de In Ville, et plus particuliEremenr la piscine e[ la patinoire 
couverte du  centre sportif, alors que la municipalir6 Fait béndfîcier tous 
les citoyens des gymnases, de I'audit.oriurn, de la caféctria et de plusieurs 
salles de cours. 

Comme les Cquipements sont payés en gdniral par les mêmes contri- 
buables, il n'y a pas de frais de location, mais seulement une compensation 
pour les coSts supplémentaires, tels que le gardiennage ou l'animation, 
géndrés par I rs  activités miscs sur pied par la Ville ou par la Commission 
scolaire. Ce même concept esr utilisé dans les éclianges de serviccs avec la 
Commission scolaire Saint-ExupCry. 

Les écoles primaires 

Le rythme acdltrd du dévcloppemenc de la municipalité et  l'augmenta- 
cion d u  nombre d'rnbnts en bas âge a justifié, sur une pdriode de vingt- 
cinq ans, la consrrucrion dc sept tcoles primaires, en plus des trois écoles 
exisrantes. De 1960 à rg66, six d'entre clles ont ouverr leurs portes pour 
répondre aux besoins des familles grandissantes ec satisfaire le désir des 
parents d'assurer l'avenir de leur progéniture par une saine éducation. 



Êcoles primaires de Bouch<zrville 

Sacré-Coeur 1856 

Boucherville Elemenrary School 1960 
(Ccole protestante) 

Louis-H.-Lafoniaine 1960 

Pierre-Boucher 1961 

Antoine-Girouard 1963 

Paul VI 1964 

De La Oroqueric 1966 

Père-Marquettc 1967 

Les Jeunes Découvreurs 1383 

Depuis la consrrucrion de la septième école, en 1983, le minisrtre dc I'Édu- 
cation refuse d'autoriser l'érection de nouvelles écoles, considérant que la 
population est vieillissanrc er que la clieiitèle scolaire est en baisse. 

En concertation concinue, Ies autorités municipales et  scolaires se sont 
entendues pour situer les 4coIes près des parcs, selon les sites prévus au  
moment de I'approbatioii des plans de zonage. 

Les noavelhs O rien tz tions 

Depuis quelques anntes, u n  grand dibat s'est engagC au sein des corn- 
missions scolaires locales, membres de la régionale de Chambly. Les nou- 
velles orientations d u  gouvernement québtcois laissent les gestionnaires 
scolaires perplexes. En effet, doit-O n in régrer roures les commissions sco- 
laires locales au sein de la Commission scolaire rtgionale de Chambly ou 
fractionner l'enseignemçiit régional pour I'inrégrer a u  sein des commis- 
sions scolaires locales? Un dibat  très animt  er prfois acrimonieux entre 

Irs partisans des deux idéologies a conduit, en 1970, à un clioix en  fonction 
du fractionnement de la Commission scolaire régionale de Chambly. 



Mal@ de longues palabres et des ententes de principe, tout a 6té remis en 
question et parriculi2rement a u  niveau du parrage du territoire entre 
les différentes commissions scolaires locales. Créer une ou  deux commis- 
sions scolaires locales forres couvrant un  g a n d  territoire e t  accueillanr 

milliers d'élkves ? iMaincenir approximativement dans leurs forme 
et structure actuelles les commissions scolaires locales afin de maintenir 
une dimension humaine à l'tducation et lviter la grosse machine? Voilà 
les deux iddologies qui s'affrontent. Pour sa parc, le ministre de I'Éduca- 
t ion  avait promis, depuis plus de deux ans, de rdgler le dilemme, mais les 
r6ultars se faisaient toujours atrendre. En  mai 1992, te ministre Michel 
PagP a finalemenr [ranche le debac en intégrant la Commission scolaire 
Saint-Exuptry, les territoires de Varennes, Verchkres, Saint-Amable er 
Calixa-Lavallée dans une m2me enri te ,  soir la Commission scolaire de 
l'Eau-Vive, riom effectif à cornpcer du rer juillet 1392. 

Les paroisses religieuses 

3 usque vers 1960, Boiicherville a vdcu dans une grande homogénCitC 
religieuse et presque tous les citoyens iraient catholiques et prati- 

quants .  Dcpuis, nombreux son r ceux qui s'in rcrrogent sur leur foi, rcmet- 
tent en question les valeurs religieuses et I'in~égrarion de l'amour de Dieu 
dans leur quotidien. Ils cheniinent vers d'autres découvertes positives cc 
d e  nouveaux modes d'expression. Avanc 1964, l'éducation étair contrôlée 
et dirigCe par l'Église, qiii exerçait par ce biais u n e  forte infliience sur la vie 
quoridienne. La Révolution cranquille a grandement perturbC la socitré et 
les diffirenres facettes de la vie de la popiilarion et a conduit à la crtarion 
d'un sys t t rn r  d'éducation public caracrère confessionnel. 

La paraisse Sainte-Famille 
Depuis sa fondarion e n  1688, la p ro i sse  Sainre-Famille offre à la popiila- 
cion de Boucherville l'ensemble des activités rcligieuscs sur une  base srruc- 
ruréc, alors que de 1668 jusqu'i la fo~idation officielle, le rerritoire étaic 
consideré comme une drsserte. 
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La paroisse Saint-Sébastien 
Avec l'expansion résidentielle et I'augmenra~ion d u  nombre des fidèles, 
I'tglise Sainte-Famille nc suffisait plus à la demande. Le 16 septembre 
1961, une nouvelle paroisse, Saint-Stbastien, est fondte à meme le terri- 
toire de la paroisse-mtre et regroupe les paroissiens de l'est de la ville. 
L'église Saint-Stbasrien est construite en 1366 sur la rue Pierre-Viger. 
Depuis, elle comble les besoins religieux des résidents d u  même secteur. 

La paroisse Saint-Louis 
En janvier 1362, les paroissiens du secteur ouesc soumectent une requêre à 
I'évCque du diocèse afin de créer une nouvelle parojsse pour ce secteur 
éloigné de la paroisse mère. La paroisse Saint-Louis est érigte le 3r mai d e  
la même année, par décret ~piscopal, inais jusqu'en 1969, les offices reli- 
gieux se tiennent dans une école. 

Le 25 mai 1969, on inaugure le Cenrre communauraire Saint-Louis, payé 
comptant grlce à une campagne de financement aupr2s des paroissiens 
qui prêtèrent I'argenr nécessaire h la rPalisation d u  projet, et ce, sans in[&- 

rets pour dix ans. Avec une architecrure diffirente de celle des égl' ises tra- 
dicionnelles, le Centre fa i t  figure d'innovation au Canada. De par sa 
conception, l'édifice offre, en  plus d'un lieu de culte, des salles polyva- 
lentes répondant aux besoins des ciroyens qui s'y rendent tour a u  long de 
la semaine pour de multiples activités. 

La paroisse Holy Cross 
Le 4 octobre 1965, c'est la fondation de la chapelle catholique anglaise 
Holy Cross, qui dessert également la population anglophone de Varennes, 
de Saint-Amable et de Sainre-Julie et, en ocrobre 1784, elle devient une 
paroisse. Au début des années 1970, les paroissiens acquiérenc la propriété 
de la United Church of  Canada de la rue pierre-piché, qiii deviendra Ic 
cenrre des acrivicés religieuses de ce groupe. 



L 'Église Baptiste Biblique 
Depuis mars 1977, l'Église Baptiste Biblique offre à la population de Bou- 
cherville de partager ses croyances bibliques en assistanr à ses rdunions et 
en participant à ses activités qui se tiennent a u  800, riie Père-LeJeune, soit 
l'bcole Bouclierville Elementary School. 

L 'Église ÉvfingPligue Not~velle-fie 

~ ' É ~ l i s e  EvangéIique Nouvelle-Vie, qui dessert Bouchetville, Varennes et 
Sain t-Arnable, est née en janvier 1783. Ses membres travaillent i tilassable- 
ment A annoncer l'Évangile, A instruire les gens de la parole de Dieu et à 
aider les personnes à être libérbes, par la grâce de Dieu, de leurs crainres, 
de leurs mauvaises habitudes er à établir une relation d'aide. Lcs fidèles se 
réuriissent régulièrement au r7A, rue De Montbrun. 

Les communautés 

Pendant près de 20 ans, les striirs missionnaires de Norre-Dame d'Afcique 
eurent leur maison provinciale au 486, boulevard Marie-Victorin, an- 
cienne rdsidence de Sir Charles-Eiigène Boucher de Boucherville, premier 
ministre du Québec de 1874 a 1878 ec de 1891 à 1892. 

L,e 30 mai 1976, les seurs  de l a  Providence pxennent possession de leur 
nouvel immeuble situé au 36, riie Des Seigneurs qui, en plus des reli- 
gieuses, accueille les dames seules, leur permettant de vivre dans la paix, 
l'harmonie, la sérdnité er  en coure siciirité. 

Toutes les paroisses offrent aux citoyens, pratiquants ou noii, une miil- 
tirude de services répondant à leurs besoins. E n  plus d u  Conseil de Fabri- 
que ou de la paroissiale, on rrouve des coinirés : pastorale sco- 
laire, initiations sacrameiirelles, préparation au baptême o u  au mariage, 
tveil de la foi, comptoir familial, « cursillo u, renouveau charismatique ou 
conjugal, couple et famille, vie nouvelle, reflers er lumikres, mouvemenr 
scout (jeannecres, louvrtcaux, guides, pionniers), chorales d'adultes et de 
jeunes, erc. 



Le 17 novembre 1377, le ComitC d'entraide interparoissial de Boucherville 
est créé pour venir e n  aide aiix moins bien nantis et pour soulager 
peu la misère humaine existante même ici dans ce Bouchervjlle très à 
l'aise. Ce comicé, formd de  bénkvoles des crois paroisses catholiques Fran- 
çaises, organise annuellemenr la ((guignoléen, permettant de reciieillir des 
denrées non périssables et de I'argen t ,  a h n  d'apporter utie aide aux famjlles 
les plus démiinics oii remporairemcnr dans le besoin et d e  leur accorder 
assisrance et réconfort. Le Corniré reçoir rCgulièremenr des vêtements er 
distribue le tout  suivant la demande. 

Depuis 1370, les dirigeants religieux notent une baisse marqude de la pra- 
ciqcie religieuse er, malgré l'augtiiencatioii de la population boucl~ervilloise, 
les cliffirentes paroisses voient leur clientèle décroîrre. Cerce baisse de la 
prarique religieuse ne signifie pas pour auranr une montée de l'athéisme. 
On n'a participer a u x  p n d e s  activités de Noël ec de Pâques pour 
constater que la foi est toujours présente mais qu'elle SC vit différemment. 



Les enjeux politiques 

G Crer une municipalité n'est pas une mince tache, car i l  faut satisfaire 
les cicoyens en répondant le mieux ~ossible à leurs attentes et aspira- 

rions. Et c'esr cerre volontk de semir ses concitoyens qu 'on  trouve chez 
chaque candidat ou élii municipal. Mais pour y arriver, il faut identifier 
les priori tes et faire des choix en respectant les limites financieres. En pro- 
ckdant ainsi, o n  niglige parfois u n  segment de la dont les inrC- 
rêcs sont différenrs, ce qui engendre un mtcontenremenr, car ces citoyens 
payent eux aussi des [axes. Par conséquent, I'insarisfaction se reflète le plus 
souvent sur les bulletins de vote lors des dlections. 

Pour devenir gestionnaire municipal, donc membre du Conseil munici- 
pal, i l  faur être élu par une majorité de citoyens. Ces derniers choisissenr 
parmi des candidats roiis aussi sincères les uns que les autres et, en gCnéral, 
foncitrcmenr honnêtes. Toutefois, après l'élection, les élus seront plus ou 
moins sensibles aux pressions politiques qui s'exercent siir eux. 

En effet, dans tout syscème démocratique les glus joiient un rôle poliriqiie, 
soic une relation flecteurs - élus. Et pour faire partie de la direction de la 
municjpalité, i l  faur Erre apte à gérer les biens de la collcctivicé. 

Bien que la volont4 de servir prime, chacun prend des ddcisions en vue de 
sa rétlection. Que certains disent (<... moi j'adn.iinisrre pour le bien de la 
collecrivird, et si les électeurs ne sont pas satisfairs ils me jugeront lors dcs 
tlcctions ... w ,  ils demeurent préoccupés par la dimension poliriqiie de leur 
fonction. Quoi qu'il cn soic, le perdant réagir avec déception, considérant 
avoir Cté injustement jugt ou incompris par la popularion. Pendant des 
annCes, il garde un souvetiir amer de sa défaite. 



En 1966, Boiidicrvil le rcçoir le riire dc Daiilieiic dc I'aririCc D:in< I'cirdre Iialiiruel : Sylvio 
Lflamme, Jusçph Larnourciix ct Louis j a u n r .  dchevins. Le maire Clovis Langlois montrant fiére- 
ment la plaque souvenir. Raymond Lalond~, J,-Rolland Vallieres et Jean Briilt, tchevins. 

Mcriibrcs du Conscil niunici pal. ddceinbri: 199 1. Dcliriiit : Rend Dcli~lr, l .tic SCnG;.!I, Clianral 

Sirois er 1 aurcnt Rivartl, ctin\eillcrs. H u ~ i i c v  Aulicrrin, maire. Dcnisc bill ion, coiisçillère. Assis : 

Lou isç Cardinal, Jeaii-Picrrc Morin cr Fraricinc Murray-Gadlinis, cniiscillcrs. 



C o m m e  dans toute campagne électorale, le candidar, affilié o u  non  (i un 
parti, tenre d e  convaincre les électeurs qu'il est le meilleur pour gdrer les 
bicns coliecrifs et défendre les intdrêts de  la municipalitC et, par le fair 
merne, ceux des citoyens. Sur  le plan municipal, les campagnes se fonr a u  
niveau des idées ou  des programmes er, le plus souvent, sans attaques per- 
sonnelles. 

En  cours de mandat, la vit politique est beaucoup moins trépidante que 
duranr les campagnes électorales. Puisque la loi dicte au  Conseil rnunici- 
pal son rôle administratif, 90 % des points à l'ordre du jour d 'une sdance 
du  Conseil portent sur des actes adtninisrrarifs, alors que  seiilement IO % 
d'encre eux traitent de  l'avenir et d u  dévelappcmenr de la ville. Ceci sus- 
cite peu d'inrérêc pour  la vie politique municipale chez les citoyens don t  
la majorid est indifférente er ne participe pas aux séances, d'autant plus 
qu'en cours de mandat,  le parti d'opposiriori ne se inanifeste pas souvent. 

Sans prétendre à I'exliaustivirt, les pages suivanres donnent  un  aperçu des 
enjeux électoraux. II ne s'agit pas d 'une analyse historique o u  géopoli- 
tique, mais d'un r&siirni sincère et  I-ionnête de ce qui  s'est passé sur  la sctne 
municipale. 

Pour éviter route partisanerie, j'ai urilisC les journaux locaux qui,  semaine 

apres semaine, reflètent les différences acrivités municipales. h a n t  donné  
que le seul journal local de I'tpoque, Ln Seigneurie, a commencé ses piibli- 
cations en 1965, i l  ne m'a pas été possible d e  relater les évdnenients des 
années antérieures qui onr été sans doute cruciales pour  les réalisations 
futures. 

Jusqu'à la fiil des annCes 1950, la gestion municipale était peu organisér e t  
les Sdiles se conrenraient de sarisfaire les besoins collectifs des citoyens. De 
1955 A 1965, les conseils municipaux successifs, sous la direcrion du maire 

Clovis Langlois, on t  tracé les g a n d e s  lignes du  développernenc acrucl de 
la ville. D'ailleurs, c'est au cours de cette période qu'il y a eu fréquenration 
entre le Conseil municipal de la paroisse et  celui de la ville, ce qui condui- 
sit à la réunification de 1963. 

AU cours de la séance d u  30 décembre 1963, le Conseil porte le mandat des 
tlus, appelés alors éclievins, de deux à trois ans, sans division de quartiers. 
Les sièges étant numérorés, chaque candidar choisissait son adversaire et 



la population participait à I'élection de tous les échevins. Le droit de vote 
&ait accordé aux citoyens, propriétaires o u  locataires, payeurs de taxes 
municipales ainsi qu'aux entreprises. Chaque entreprise désigriait une 
personne pour voter par procuration en son nom. 

Les élections de 1967 

n 1967, à la suite d'une décision d u  Conseil, le territoire municipal est 
E d .  ivisé . en trois quartiers avec deux échevins par quartier. Les résidelits 

devaient élire le maire er les deux candidats de leur quartier. 

Dix-huir candidats se font la lutte pour les sept sièges, incluanr celui du 
maire. Du Conseil sortaiic, quatre personnes briguenc les suffrages, soit 
Clovis Lnglois, Louis lazzar, J.-Rolland VaIlières et Raymond Lalonde. 
En conrreparrie, en plus dr quelques candidats indépendants, on assiste à 
la naissance d u  premier parti politique organisé, le Parri Civique de Bou- 
cherville (PCB), qui s'inscrit dans la foulcie du  Parti Civique de Moncrtal. 
Sous la direction de Sylvio Laflamme, le PCB présente des candidats à 
tous les postes. 

Le programme du PCB est modesre et se i-dsurne ainsi : militer en faveur 
d'une saine adminisrration municipale visant le progres dans tous les 
domaines; respecter les droits, les opinions ec les intérêts des citoyens; 
enhn,  accepter la divergence des opinions et &virer les conflits de per- 
sonnalité. 

Des candidats indépendants, seul Gilbert Garcau du quarrier Esr s'affiche 
dans le journal local pour mousser sa candidature. Ses priorites sont la saine 
gestion, le développement d u  parc industriel et des loisirs, l'information 
des ciroyens et I'approvisiontiement en eau dans son quartier. Les autres 
candidats font simplement du porte à porre et des assembl4es de cuisine. 

Au terme de l'élection dc février 1967, six échevins se partagent les sièges. 
L'un d'eux, Roger Fontaine, csc élu par acclamation. A la mairie, Clovis 
Langlois esr rielu pour  l in sepcièrne mandat, alors qu'il siège a u  Conseil 
depuis dix-neuf ans, dont treize comme maire. Selon Claude Masson d u  



Élections d u  6 février r967 

(S = Çlu) 
PCR = Pirri Civique de Douchcnrille 
Le 6 fdvricr 1967, 62 O h  des élccrcurs onr votC 

Sitge 2 

Quartier Cenrre 

Siège I 

Quarrier Est 

Siège 2 

Quartier Est 

journal La Presse, le maire Langlois fiartribue sa victoire à ses réalisations 
passies, donr le Cenrre civique inauguré i l  y a à peine quelqiies mois ... er 
Ir rytlime de développement qu ' i l  a insuffle à Boucherville lui a permis de 
conserver le pouvoir),. Dans le mkme article, Sylvio h f l a m m e ,  I'aurre 
candidat à la mairie, explique sa difaite de trois façons : (( ... la nouvelle 
division des quartiers, la naissance ricenie d u  Parti Civique et le vote 
accordd plut6t par sympathie>>. L,cs dcux opposanrs ont reconnu que la 
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campagne élecrorale a C r t  la +us belle et la plus propre depuis Fort long- 
temps Ci Boucherville. 

A peine tlu, le nouveau Conseil subic les foudres de la Ligue des proprit- 
taires. En fair, la Ligue reprochait à l'administration municipale sa rnau- 
vaise gestion dans le dossier d u  Centre civique et mettait en doure 
l'honnêceci de certaines personnes qui, prétendai t-on, ont  tiré profit du  
projet. Du Conseil sorcanc qui avait decide et concrétisé le projet, il ne reS- 

rait que le maire Langlois et les tchevins Jazzar er M o n d e .  Malgré cela, 
on a fait pocrer aux nouveaux dlus la r e~~onsab i l i t t  de dtcisions prises par 
d'aurres. 

Au cours d'une séance du Conseil où l'on procédair à I'ouverturc des enve- 
loppes de soumissions pour le nouvel ameublemenr de I'hdrel de ville, une 
autre a été déclenchée. Les citoyens présents ont crie au scan- 
dale, car tous les soumissionnaires avaient prCsentt leur offres sur du 
papier à en-tête de la Ville. De son côté, la Ville avait préparé tin formu- 
laire à erre iitilisé par rous les proposancs pour avoir des soumissions com- 
parables et facilement analysables, ce q u i  esr prarique courante. 

Les tchevins Jodoin, SCnécal, Fontaine er Gareau, bien que n'ayant aucu- 
nement. participé à la réalisa [ion d u  projet, onr t rd  questionnés et mis cn 
cause. Tout au  long de I'annte, plusieurs citoyens ont interpellé le Conseil 
municipal sur ce dossier, allant même jusqu'à porrer plainrc au  rninisrPre 
des Affaires municipales. En plus, les médias d'information ont  éré alertés 
de l'affaire. 

Devant l'ampleur d u  problkrne, I t  ministre des Affaires municipales a 
ddlégué deux de ses fonctionnaires vPri6cateurs er a demandé à son collè- 
gue des Travaux publics de faire cnquère, laquelle a été effectuée par le 
sous-ministre. Les rapports rcmis au miniscre ont dégagé le Conseil er la 
Direction de toiit blàmc rclatif aux accusations portCes contre eux. 

A l'origine de rout ce branle-bas, i l  y avair un citoyen mCcontenc de ne pas 
avoir été embauché par la Ville. L'homme en quesrion avait offert ses ser- 
vices à 1a Ville à ricre de relarionniste à temps partiel er: exigeait un salaire 
annuel de 12 000 $, avec un compte de dépenses allant jusqu'à 6 ooo .S. 

A cette époque, l'administration municipale ne voyait pas la nicessité de 
diffuser sysrC~natiquemenr les informations municipales et considirait le 



salaire deniandé comme trop élevé. Par consiquent, l'offre de services du 
jeune homme a tté refusée. Le bal a cornmerid la semaine suivanre avec 
l'affaire des soumissions de l'ameublement pour se cerminer un  an plus 
tard avec le ddménageinent à Qudbec du ciroyen mdcontenc. 

Mais ce qu'il y avait de plus malheureux, c'est le fait d'avoir mis sur la sel- 
lette non seulernenc les personnes ayanr rravaillé sur le projet mais égale- 
menr les nouveaiix Clus et donc le seul torr a ecé de refuser d'ernhauchrr 
une personne pour une Fonction inexistante dans les meurs  municipales 
du temps. 

Parmi les rialisations au  cours de ce terme, on compte l'objection des élus 
aux recommandarions de la Commission Lemay. 

Les élections de 1970 

compter de 1970, le inandac des élus est port6 de trois à quatre 
ans, et  I'tlectjon se déroule dorénavant le premier dimanche de cÀ 

novembre plutôt qu'en février. Également, le sens Clecroral esr modifié et 
les encreprises pcrdenr Içiir droit de vote. Toutefois, o n  accorde ce droit à 
tour citoyen canadien, âge de vingr et un ans et plus, domicilié depuis a u  
moins un an à Boucheniille, qu'il soit propriétaire - resident o u  non -, 
locataire ou occupant. 

A l'klecrion du rer novembre 1970, crois personnes se dispurenr la mairie 
alors que l'échevinage est coi-ivoi cb par onze candidats. Cependant. tous se 
presentenr i tirre indépendant ct le Parri Civique de Boiicherville est 
absenr. La division des sièges écanr la même que cellc de 1967, seulement 
sept dcs quarom caiididars on t  Ç t i  tlus. 

Fin septembre, la campagne est an-iorcie. Comme en 1367, les candidats 
font d u  porte porte et des réunions de cuisine. Cependant, les annotices 
à saveur électorale se fon t un peu plus nombreuses. Dans diffirents arri- 
cles, les candidats aux postes d'échevins expliquenr brièvement les motifs 
d'offrir leurs services. 



Élecrions du rer nove.mbre 1970 

(f = eiu) 
Lnrs de ces ilecrions, ious les candidats se sonr préscnrés commc indkpendants. 

Sur 7 841 diccicurs, 5 938 se sont prévalus dc lcur clroir dc vote, soit bo,3 %. 
En juin 1973, Clovis Langlnis dtmissionnc ct i l  est rernplacG à la  mairie par Yvnri Julien. 
Lc pcisce de ce dernier est cornhl6 par Jcan-Louis Trudeau. 

Sikge 2 

Quartier Centre 

Sitge I 

Quartier Est 

Siège 2 

Quartier Est 

Tourefois, la popagande midiarique la plus chaude est déclenchée par les 
candidats du quarrier Ouest. Chaque semaine, lean-Claude Cuerrier et 
Yvon Julien se payent une page du journal local. Les arraques pleuvent 
contre le dernier Conseil, entre aurres concernant la spéculation et l'aug- 
mentarion des prix des rerrains. Mais le thème majeur de la campagne est : 
le Centre civique! On accuse les conseils prtcidents d'avoir vu grand en 
1966 en consrruisanr le Centre  civique selon la projection de 30 ooo habi- 
tants en 1972. 

Léopold Sdntcalt 
Sylvio Laflamme 

Jean-Paul Provosr* 
Louis Jazzar 

Lionel LérourneauS 
Gilbert Gareau 
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Raymond Lalondc, échcvin sarcanr d u  quartier Ouest,  est piqué au vifpar  
les commentaires de  ses adversaires élecroraux. 11 rdagit en rdpondant 1 
l'arricle in ri rulé Le Centre civiqz4e! un gros bateau! (( Le titre est tout  à fair 
approprié puisque ce gros bateau a accueilli en 1968 plus de  318 ooo visi- 
teurs. L'année 1970 verra des cliiffres records er le même gros bateau sert 
à une foule d'érudiants et cela graruiternenr. Lts autorirés mui-iiciPales 
doivent faire preuve de beaucoup d'ingériiosiré en utilisant les écoles, 
même lorsque les ci~oyens doivent attendre l'arrivée d u  surveillant payt 
par la commission scolaire er sous les ordres de cette dernière. )) II est bon 
de mentionner que  ce corninenraire s'adressait à M. Cuerrier, qui h a i t  le 
prisident de  la cominissiori scolaire. 

Après une longue carrikre dans le domainç municipal, Clovis Langlois 
décide en premier lieu de se retirer pour se consacrer à ses affaires er  à 
sa famille. AprEs réflexion, i l  revient sur sa décision et pose i nouveau sa 
andidari i re .  11 rxpliqiie que  Bocichervillc a besoin d'un homme de vaste 
expdrierice ec il se présenre avec u n  bilan et un programme dont il n'a pas 
à rougir. 

Charles Desmarreau, également candidat j la mairie, utilise quant à lui les 
pages de son propre journal de l'époque, La SeÎpeurie, pour annoncer ses 
projets et ses engagemenrs. Son programme est chargé et ce qui  suir ré- 
sume ses idées : en plus d'exiger une formation culturellr des cadres er des 
dirigeants, M. Desmarreau veut éliminer les budgets dtfici [aires e t  adop- 
ter une politique saine de gestion annuelle des depenses en Fonccion des 
revenus. Ensuite, i l  compte améliorer cr acccnruer roiire la gainme des 
relations harmonieuses avec les gouvernements supdriecirs, faire régner la 
bonne encen te à 1'Hôrel dc Ville, diffuser I'inforrna tion mutiicipale auprès 
du  public er motiver la participation véritable de chaque contribuable à la 
diose municipale. Soucieux di1 d~veloppement ,  M. Desmarceau prévoit 
la reriue de symposiums su r  l'industrie, I'habitarion, les loisirs, le com- 
merce, le rôle des corps intermédiaires, la régionaljsation, la rinovation 
urbaine e t  le mieux-erre social. Pour conclure, i l  veut rnetrre à profi[ les 
talents locaiix dans tous les domaines de  I'acrivirC humaine avant de re- 
courir aux services exrérieurs d'égale valeur et, poiir couronner le cou[, 
niettre sur pied le Centre historiqiie sans raxation de Boucherville. 

Le troisième candidat à la mairie et échevin sortant, le docteur Roger Fon- 
taine, ne fait pas de propagande &lectorale. MalgrC cela, étant assez connu 



de par son travail de médecin, il récolte une bonne partie de  la faveur 
populaire. 

Le soir du ler novembre 1970, trois candidats du Conseil sortant sont 
reportés a u  pouvoir alors que trois nouvelles figures font leur entrte à 
1'Hatel de Ville. Le verdicr populaire favorise encore une fois Clovis Lan- 
glois 3 la mairie. Au si2ge I du quartier Centre, Jean-Claude Jodoin est élu 
par acclamation lors des mises en candidature. Dans le quartier Est, Jean- 
Paul Provost l'emporte sur I'Cchevin sortant Louis Jazzar par quelqiies voix 
seulement. Une demande de recomptage confirme I'Çlection du premier. 

En plus de la continuité dans le développement résidentiel, le mandat 1970 - 
1974 a VU la création de la Commission de rransporc de la Rive-Sud, l'irn- 
plantation de soixance-cinq industries. l'acquisition par la Ville des pro- 
priétes de l'ancienne seigneurie Pierre-Boucher, soir le terrain bordant de 
chaque côrt le ruisseau Sabrevois ainsi que les rrois propriétés avoisinantes, 
et enfin, la pose des premiers jalons dans l'organisation er l'améiiagernerit 
d'un réseau de parcs. 

En juin 1973, Clovis hnglois dtrnissionne de son poste à la mairie et ac- 
cepte le poste de commissaire industriel. Pour combler la mairie, er comme 
la loi le permer i ce momenr-là, les conseillers choisissent parmi eux un nou- 
veau maire, Yvon julien, I'Çchevin du siège z d u  quarrier Ouesr. Cependanr, 
pour remplacer ce dernier, le Conseil proctde à des consulcarions publiques 
et nomme un ciroyen, Jean-buis Trudeau, a u  siege 2 du  quartier Ouest. 

Les élections de 1974 

a campagne tlectorale de 1974 se résume à une guerre de cornmuni- < qués et de chiffres publits par l'entremise du journal local. A la 
mi-septembre, o n  commence à prier d'élections. Pour gagner le vote, 
rien n'est ménagé. D'une semaine à l'autre. sur des pages pleines, et  aux 

seances d u  Conseil, la bataille prend de l'ampleur. Ces quelques extraits 
donnent une bonne idCe de la virulence des attaques. 

Le 17 septemlire 1974, aii cours d'une siailce d u  Conseil, le maire Julien 
annonce sa dbcision de faire campagne seul lors de I'élecrion de novembre. 



Élections d u  3 novembre 1974 

( i ?  = élu) 
J = Fair partie de I'equipe Julien 
MI3 = Action Municipale dc Boucherville 
Sur 13 849 &lecreurs, 7 772 onr vord, soir 56.12 %. 

II se dit satisfait de la collaboration de ses collègues, mais ne veut pas les 
obliger à l'appuyer. 
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AU lendemain de cetce annonce, soit le 18 scpternbre 1974, une nouvelle 
formation politique. I'Acrioii Municipale de Boucherville (AMB), voit le 
jour. Db la première sortie officielle, les fondateurs, A majorité membres 
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actifs du Parti Québécois, reprochenr au Conseil en ccson atcitude 
paternaliste et rétrograde, le manque d'information dont souffre le public, 
et I'incohirence des décisions administratives prises sans consultation 
populaire,). 

Face h la I'AMB préconise une meilleure diffusion de I'infor- 
marion er une plus grande participation des citoyens, notamment à des 
commissions municipales. Pour acreindre ces objecrifs, o n  propose en pre- 
mier lieu une nouvelle division des quarriers électoraux afin que chaque 
quartier soit représente par un seul conseiller. l?galemenr, on prévoit la 
constitution d'une table d'information et de consultation formée de gens 
du milieu. Enfin, une fois au pouvoir, I'AMB organisera des consultarions 
populaires sur les quesrions imporrantes. 

A la séance du Conseil du  ier octobre, la période des questions est [rés 
animée. Eti effet, des échanges o n t  lieu entre le maire Julien cc André 
LRCorre, membre de l'AMI3. On discute de la date du dép& d u  rôle 
d'évaluarion, de  l'avenir des fles de Boucl-ierville, ainsi que du transporr 
en commun. Lr maire, au cours de ses rtponses, met en évidence la saine 
gestion de Boucherville alors que le représentanr de  I'AMB cherche à mar- 

quer des points en vue des élecrions. 

Le projet de parci de 1'AMB ne pouvait laisser indiffdrente l'ad- 
ministration municipale, cr plus parriculitremenr le maire. Le 2 octobre, 
M. Julien rdpond h I'AMB et  lance son message. «J'ai pris connaissance 
des intentions d'un groupe de citoyens, de mettre sur pied un  mouvement 
a l'occasion des prochaines élections municipales du  3 novembre pro- 
chain. Personnellement, je ne peux que me rdjouir de certe démonstration 
d'i nrérêt dans la chose municipale ... J'ai roiijours eu assez de respect pour 
la ddrnocratie pour encourager et méme provoquer la participation des 
citoyens de  Boucherville aux prises de décisions d u  Conseil municipal. 
Songez aux nombreux comités et commissions, au sein desquels   lu sieurs 
d'entre vous ont  rravaillC ... Par conrre. ma conception de l'opposition ne 
peut admettre qu'une formation politique provinciale vienne jeter la ziza- 
nie ou la pagaille au niveau municipal ... Ma compréhension de I'liomme 
public municipal commande que tout conseill~r ou maire soir libre de 
toute attache être membre d'un parti provincial, quel qu'il 
soit, est u n  choix personnel que l'on ne peut ni ne doit imposer h ses conci- 
toyens au sein d'une muni~i~a1irE. i~  



Utilisaiit la même parurion du 2 octobre, le maire Julien lance un appel b 
la population en vue de financer sa campagne électorale : d u  jamais vu 21 
Boucherville! En  effet, M. Julien irivite les citoyens h contribuer financiè- 
rement à sa campagne pour un maximum de cinquante dollars. D e  plus, 
i l  deniandc le soutien de benCvoles pouvanr offrir quelques heures ou 
d'autres services. 

Visés par l'arrjcle du 2 octobre, les membres d u  Conseil d e  section du  Parti 
Québécois riposrent la semairie suivante. Le 9 ocrobre, dans leur mise au  
point, ils font savoir leiir engagement dans la chose municipale et  tour 
l'inttrêr manifesté dans diffdrenrs domaines, 4 savoir l'assistance régulière 
aux seances du Conseil, la campagne contre I'augmen tacion anarchique 
d u  salaire du  maire et  des échevins, I'ériide d u  transport en c o m m u n  sur 
la Rive-Sud, erc. 

Plus loin dans le journal, d'autres articles de I'AMB, d'Aiidré LeCorre, du  
maire Julien ... Chacun vante ses mérites, srs forces, ses interventions, er 
pour l'administration en place, ses réalisations. L'AMB concenrre ses atra- 
ques concre le maire. {{Mainrenanr bien vivante malgrt la douleur qu'a pu 
causer sa naissance ail conseil municipal de Boucherville et la ~ r o f o n d e  
frustration donc souffre le maire Julien depuis cer tvPnemenr, 1'AMB se 
doit d'éclairer la population sur  certains fai ts et spdcialemenr sur  q u e l q u a  
assertions gratuites de l'honorable maire Julien ... Ce brave maire af irme 
tout aussi graruitement que le Conseil municipal actuel a réussi à admi- 
nistrer au-delà de route espirance ... Ce qiie nous devons hélas nier ... 
Adminisrrer une ville ..., c'est appliquer, du moins en démocratie, la 
volonté populaire. C'est encore crPcr, pcnscr er innover dans le sens de  
I'évolurion, non faire du sur place administratif. ), Tour  le texte analyse les 
rravers du maire Julien. 

Le 15 ocrobre, après avoir épuist l'ordre du jour de la séance du Conseil, 
le maire Julien propose qu'il n'y ait pas de parole au ~ u b l i c  et, en  retour, 
il n'y aura pas de parole aux conseillers. U n  vore à main levée est pris : dix- 
huit  personnes choisissent le silence et sept aurrcs opretit pour le maititien 
de la pdriode de quesrions. {(On ne  pourra pas me  reprocher d'utiliser 
mon poste des fins &lectorales», dtclare M. Julien. Lors d e  la préserira- 
rion de sa proposition, le maire suggère aux  personnes présentes de se 
départir de leur droit  de parole afin de crécr un climat sain au-delà des 
divergences d'opinion. 



Dans le journal du 16 octobre, M. Julien revient A la charge : w SupportC 
par u n  Conseil progressiste ct animé d u  même dtsir de servir, j'ai t t t  en 
mesure, en maintes circonstances, de reprtsenter l'opinion, pratiquement 
toujours unanime, d'un Conseil forme d'hommes libres, non commandts 
par des prCoccuparions dictées d'en haut, mais bien plucSt 
d'hommes prtoccupts d'accorder à leurs concitoyens une saine admi- 
nistration. )) 

Le 23 octobre, I'AMB riclame un debat public afin de confronter ses opi- 
nions et son orientation avec celles d u  maire Julien. On reproche b ce der- 
nier le manque de démocratie dans la direcrion de la Ville, en faisant 
réfdrence 9 la séance du 15 octobre. 

Parti seul le 17 septembre, le maire Julien voit grossir ses troupes à plus de 
deux cents bénévoles à la suite de son appel du 2 octobre. Bien enrourt,  i l  
uenr des assemblées publiques d'information dans les rrois quartiers. Pour 
leur parr, les tchevins sortants font équipe et se rangenr dans le camp 
Julien : jean-Claude Cuerrier er Jean-Louis Trudeau, u n  nouveau venu, 
dans L'Ouest, Jean-Paul Provost et Lionel Letourneau dalis l'Est. Par  ail- 
leurs, Lkopold Sénécal fait cavalier seul au quartier Centre. 

Dirigée par lc candidat à la mairie Andrt LeCorre, I'AMB, quant à elle, 
pr6enre une tquipe solidaire A cous les postes. Les candidats mertenr I'ac- 
cent sur le porte i porte afin de se Faire connaErre du plus grand nombre 
possible d'électeurs. 

Enfin, cinq candidats indépendants sont dans la course, dont trois qui 
convoitent Ic siège I du quartier Cencre, poste vacanr depuis le décès 
en mai de l'échevin Jean-Claude Jodoin. Parmi tous les candidars, une 
seule femme, Françoise Champoux-Babeu, risque d'encrer dans ce monde 
jusque-là d'hommes. 

La lisre Clectorale rtvisde en octobre indique un [oral de  r j  835 noms, une 
augmentation de 40 % par rapport à 1970. Deux facteurs expliquent cette 
croissance. D'une part ,  la reprise de la construction amenant de nouveaux 
résidents, donc de nouveaux Çlecteurs, et d'autre parr, une modification 
de la Loi électorale municipaie accordant le droir de vore 2 route personne 
de dix-huir ans et plus au lieu de vingt er un ans. De plus, l'appellation 
«échevin ii est changée pour c i  conseiller municipal i l .  



L'édition du journal d u  30 octobre, à quelques jours des tlections, a été 
bien chargke. L'AMB lance ses dernitres critiques dans un article intitulé 
L ;Idministration muuicipale à Bouhervilie, où l'on prêce peu de bon ne foi 
au Conseil en  lace. E n  ~rernier  lieu, on reproche au maire Julien sa rac- 
rique de négociation dans le dossier de la CTRSM. Plus loin, on explique 
le surplus : «Avec quelques notions de compcabilit4 et sans avoir de rnaî- 
rrise en tconomie, tout commis de banque qui a bien appris sa leçon vous 

préparera un tel budget entre deux tasses de café. La recrcce esr simple. Il 
s'agir de prendre u n  transfert de fonds approximativement, de profiter de 
l'inflation, d'y ajouter quelques revenus connus mais intenrionnellement 
noh prtvus au budget : environ zoo ooo a et on obtient un surplus bud- 
gCtaire très utile lors d'une é1ecrion.r 

Roger Fonraine, candidat défait en 1970, y alla aussi de son grain de sel 
dans une  lettre publiée le 30 octobre : <(Je ne peux pas trop le regretter [de 
ne pas me présenter] lorsque je vois eiicore un mouvement de dernière 
heure s'attrouper à l'improviste pour charger I'adminjstracion municipale 
de tous les crimes de la terre. J'ai déjà eu j'occasion de faire savoir ce que 
je pense du Conseil sortant er on ne m'a pas fourni de raison d'adoucir 
mon jugement; cependant, si le maire et les conseillers se sonr rnontrCs 
discurables sur plusieurs poinrs, jc nc crois pas qu'une équipe improvisée 
puisse amd.liorer les choses à l'Hôtel de Ville. i, 

Aux élecrioiis du g novembre, tous les membres du  Conseil sortant ont  étC 
réélus. Un seul nouve2u, Michel Provost, remplace Jean-Claude Jodoin 
qui est décédt quclqucs mois plus tôt. A la mairie, M. Julien gagne avec 
une  majorird écrasante. 

Au cours du mandat 1974-1978, le si&ge 2 d u  quartier Centre a été occupé 
successivement par rrois candidars. c lu  cn novembre 19 74, Léopold 
Stnécal décede en aoûr 1376. Une élection spéciale est diclenchée le 
17 octobre 1976. Un seul candidat se présente, Jacques Dumont,  et  i l  esc 

dlu par acclamation. Cinq mois plus tard, soit en févricr 1977, 
M. Dumoi~c dCc&de. Tel que la loi l'autorise, le Conseil lance il nouveau 
un appel dc candidatures à la population afin d'éviter [es coUts d'une tlec- 
rion partielle, d'auranr plus que des klcctions générales devaient se tenir en 
1978. Sepr candidars, cour aussi crédibles les uns que les au tres, soum irenr 
leur candidarure. Parmi eux, seulement deux demeuraient dans le quartier 
Ccnrre. Aprts une renconrre individiielle avec les candidats, le choix d u  



Conseil s'arrête sur Ltopold Dubord, qui esc nomm4 conseiller compter 
d u  14 mars 1977. 

Le 26 juin 1975 a lieu la première journte d'orientation, rdunissant les 
membres du Conseil, la Direction géntrale. les directeurs de services et  des 
membres de la Commission d'urbanisme. II s'agit d'un moment privildgié 
permetranr de rtRÇchir sur l'avenir de la municipalitd. A partir de l'expé- 
rience passCc, on analyse les diffdrents axes de développement possibles, 
on Ctablir les clioix et dérermine les priorith. Les conclusions qui se déga- 
gent de certe journte facilitent le travail des cadres et des dtcideurs élus. 

Depuis 1975, et dans les mois suivant les élections municipales, le Conseil 
tient une journée d'orientation au  cours de laquelle on étudie I'tvolucion 
de la sociétt bouchervilloise et celle de la gestion milnicipale. 

L'année 1977 a été marquie par iine longue grève au niveau municipal. 
D'avril jusqu'en septembre, les élus, et PIUS particulièrement le maire, ont 
encaissé les blâmes du syndicat et  de la population. Le conflit a eu des 
retombées politiques par la suite. 

En 1976 et 1977, le Conseil ttudie un projet de construction d'un centre 
socio-culturel, abritant une bibliothèque et une patinoire couverce, tvalué 
selon les ~ l a n s  et devis A 4 zr8 ooo a. Les comités responsables du projec 
avaient publié régulitrement des rapports à ce sujet. 

En dtcembre 1977, les membres du Conseil hésitent entre deux choix : 
aller de l'avant et commencer les travaux en 1978 ou atrendre après les élec- 
tions prévues pour novembre de la même annte. Tous &raient conscients 
que le projet pouvair en tlectorale susciter des rCacrions de la part 
de l'opposition et faire l'objet de contesrarims à saveur élccrorale. 

Comme le projet avair reçu une bonne publicird au  cours des deux derniè- 
res anntes, sans susciter de conrroverses, le Conseil opte pour l'inscrire 
dans le budger d'irnrnobilisarions aiin qu'il soit rialisé en 1978. 

Pour expliquer le plan triennal d'immobilisations (1979, 1980 et 1981) 
comprenant le projer précicé, la Ville publie et distribue aux rntnages 
bouchervillois un dtplianr de douze pages contenant la description des 
projets à réaliser ainsi que leurs coûts. tc document de prtsenrarion d u  



triennal constitue un  document d'inrencion dans  le sens où il  prdsente 
une projection prudente de I'dvaluarion possiblement gén4rCe par les 
nouvelles constructions et par l'ensemt>le des revenus, Ctablit largemenr 
l'ensemble des depenses d'immobilisarion faisant l'objet du plan et expli- 
que : «L'ensemble des dtpenses d'immobilisarion faisant l'objet d u  plan 
triennal portera le taux de taxes à 0'98 cents du roo $ d'évaluation en 1979 
et A r , r r ~  $ en 1980 et 1,23 â en 1981. Cette prtvision de l'évolution du raux 
de la taxe tient compre du pire. . . . Le Conseil a jugé prudent d'agir ainsi. )) 
A cette période, la nécessird d'ériger de nouveaux édifices n'apparaissait pas 
comme une Cvideiice h rous, d'autant plus que les frais de l'ensemble d u  
plan d'investissement envisagd frblaient les 25 millions de dollars. 

En juin 1978, une séance d'information esr retiue à l'hôtel de ville. Dwanr 
une foule d'environ cenr cinquanre personnes, le maire Julien expliq~ic le 
projet qui ,  soit dir en passanr, faisait partie de son prograinme électoral de 
1974. Pendanr crois heures, le maire répond aux questions, souvent pertj- 
nentes, parfois tendancieuses, de la population. Malgré les explications 
fournies, les grands projets d'immobilisations de la Ville ont écé la cible 
d'une opposition circonsrancielle, discrète et efficace. 

Pour enramcr Ir projer de centre socio-culturel, la Ville devait procéder 
vers la fin juin 31 des consulcarions publiqiies. Quelques joiirs avant la 
tenue de celles-ci, uti comité anonyme rédige et distribue une lettre dans 
rous les foyers de la ville. Créé dans le but d'informer la population et de 
la mettre en garde concre une  hausse considirable des raxes à brève 
tchCance, le comité expose son point de vue concernant le plan rriennal 
proposé. De pliis, l'Association des industriels, Tout cn se déclarant favo- 

rable aux investisserneiits, souhaitair que la Ville en échelonne la réalisa- 
tion sur  une période plus longue. 

k s  21 et 22 juin 1978, journées de consultations à 1'Hôrel de Ville, 
I 606 contribuables signent le registre demandatir que le règlement 997 au 

montan[ de 4 218 000 $soit soumis à I'approbarion des électeurs par la voie 
d'un référendum. Par la même occasion, 875 conrrib~ables exigent qu'un 
autre projet, soir la construcrion de hu i r  terrains de tennis A l'École Polyva- 
lente de Morragne au cour de 144 500 $, soir soumis à la même proddure. 

((On se bat contre des fantômes» a été l'expression utilisée par le maire 
Julien quelques minutes avant la 611 de la consultarion, er il a lancé un  di-6 



a u  comirt de citoyens q u i  a ceuvrC sous le couvert de l'anonymat. aOn a 
assisté à un excellent exercice de dtmocratie, mais l'exercice n'esr pas corn- 
plet ... J'espère qu'ils auront le courage de bien vouloir baisser la visière afin 
que l'on puisse connaître les vrais rnotik qui les ont poussés à Ferrailler 
conme le plan triennal. ii Par ailleurs, M. Julien a admis que le Conseil a 
pu en effrayer plusieurs en présentant des projets de 25 millions de dollars 
à l'intérieur d'un plan triennal. 

Les élections de 1978 

ous sommes à la Ln juin 1978 et des élections se tiendront en  
novembre. La technique dc dialogue du maire Julien en irrite plu- x 

sieurs donr le citoyeii Jean Hébrrt. Ce dernier commente ainsi la siruarion 
qui  prévaut : « O n  a beau dire que la dbrnocratie s'est exprimde, rien ne 
vaut si aprts on s'arraqur à ceux-là mêmes qui ont permis que celle-ci 
s'exerce. Cerre atrirude du maire n'esc pas nouvelle. A chaque fois qu'il se 
trouve des personnes q u i  s'opposent à ses vues, il y voit toujours quel- 
conque intérét mesquin.)} 

Malgré la volont4 populaire de tenir un référendum sur le projet, le Conseil 
pockde le 4 juillet à l'ouverture des soumissions, dont les deux plus basses 
se chiffraienr à 3 683 zoo $, soit 250 ooo s de moins que les prévisions. 

LR IO juillec, une assemblée d'information à l'École Polyvalente de 
Morragncl attirc une foule de près de 800 citoyens. Les Fonctionnaires 
municipaux et les bénévoles identifient les besoins de plus en plus 
urgents de locaux pour les activi tCs sportives et socio-culcurelles. Ainsi, les 
2 ooo pieds carres de la bibliothèque sont devenus trop exigus pour les 
8 500 abonnés. Le Centre d'Art a dispensé des cours à T 220 élèves, souvent 
dans des locaux inadéquats. Du c6té des sporrs, chacun des 640 patineurs 
artistiques dispose de 40 minutes par semaine pour son enrraînemenr ; ec 
que dire des I 200 jeunes d u  hockey mineur qui nJonr actes ?i la patinoire 
que dix minutes par semaine chacun. 

A la réunion, les ciroyens onr donné Iciir accord au  projet mais ont  expri- 
mé leur crainte quanr à I'augmenrarion des raxes foncières. Tous  souhai- 



Élections du  5 novembre 1978 

($  = Ciu) 
P = Fait partie de I*dquipe Parent 
J = Fait partie de I'6quipc Julicn 
Sur 16 149 dlecteurs, IO 606 rint vote, soit 65,68 %. 

raienr que la Ville procède par drapes, au lieu d'entreprendre roiis les 
travaux d'un traic, afin de conrrer une hausse vertigineuse des dépenses 
q u i  va de  pair avec cclle des taxes. Comprr renu de la rdacrion de la popu- 
larion, le Conseil décide le I I  juiller de retirer son projet pour  qu'il soir rCC- 
tudié a u  cours de l'kt. 

Nombre 
de votes 

6 256 
4 002 

2 359 
I 862 

1794 
1 325 

I 118 

I 786 

1 154 

1 799 
I 136 

899 
965 

r 7 2 2  

I 087 

Posre 

Mairie 

Siège I 

Quart ier  Oiiesr 

Sikge 2 

Quartier Ouest  

Siège r 
Quartier Centre 

Siège 2 

Quartier Centre 

Sikge I 

Quarrier Esr 

Sikge 2 

Quartier Est 

En aofit, les directeurs de services sc joignent au Conseil et procedent A 
d'aucres consulrations auprès des bénévoles et des usagers, en vue de 
mieux cibler les besoins. Le 22 août,  la direcrion de  la Ville propose un 

Candidats 

Jean-Guy ParentS 
Yvon Julien 

Albert Chté* 
Andrt Provosr 

Guy DuboisS 
h u r e n  r Riva rd 
Bernard Bilodeau 

Florence 
Junca- deno or^ 
Deriis Héru 

---- 
Jean-Guy Villeneuvet 
Ltopold Dubord  

---- 
L.G.Serge Gadbois* 
Jean-Paul Provosc 

Jean-Claude Bourciert 
Lionel E t o u r n e a u  

Parri 
(s'il y a lieu) 

P 
J 
P 
J 

P 
1 
P 
J 
P 
J 
P 
1 



nouveau projer au cofir de 3,5 millions de dollars. Au chapitre des rnodifi- 
cations, on met de côté la rialisarion des locaux administratifs, des gradins 
et du deuxième étage de la parinoire, touc en prévoyant leur construction 
dans une prochaine étape. Le 30 aoûr, le maire Julien Fait une sortie publi- 
que et dCclare : ({Nous ne sommes pas ici pour nous faire réélire au mois 
de novembre, mais pour ripondre a u  besoins d'une popularion qui gran- 
d i ~ .  A moins qu'on nous permette d'ouvrir un  casino, i l  nous faut raxer. 
Le programme qu'on a mis de l'avanc, y compris le coût du transport e n  
commun, reprdsenrera en 1981 pour le proprieraire d'une maison 4valuée 
à 30 ooo s une augmentation de la taxe fonciPre d'environ 7 $ par mois. » 

Le projet modifié a été vilipende par  ses opposants. Le 6 septembre, le 
journal publie la lettre ouverte d'un contribuable, Jean-Guy Parent, qui 
reproche à l'Administration de ne pas avoir soumis le rkglement de 
4 zoo ooo a a u  riiférendum, laissanr à la population le soin de faire le 
choix. cïOn nous refuse en tant que ciroyens ce droit de  nous prononcer 
sur une cause qui impliquera nos deniers. En contrepartie, on nous reprt- 
sen te le même projet (lors d'une assemblée de huit personnes) avec certai- 
nes coupures. O n  s'empresse d'ajourer que ces coupures ne seront que 
temporaires puisque le tour  sera complété plus tard. En somme, on nous 
propose la m?me dépense mais avec u n  amusez-vous maintenant et payez 
plus rard ... Aprts le 5 novembre, date des élecrions, les citoyens ainsi que 
]'Adminisrration élue devronr supporrer les décisions que nous prenons 
aujourd'hui. Je suis donc en faveur qu'un réfdrendum soir tenu sur la 
question. >i 

Dans la même édirion d u  journal, M. Desrosiers, un autre citoyen de 
Boucherville, s'exprime sur un ton sarcastique. Faisant allusion aux numd- 
ros des rkglemenrs, i l  commente : (< I 008, 997 ou presque ... La balloune 
de 25 millions de dollars du plan triennal 79, 80 et 81 est maintenant com- 
parde aux 19 milljons de dollars des rrois dernières années, ou presque ... 
1Ma taxe personnelle est passée de  195,36 s (in 1975 à 282,75 5 en 1978, soir 
une augmenrarion de 44,7 %. Avec une même évaluation fonciére, le ~ l a n  
triennal propose un taux de taxe de 0,75 5 en 1978 ?i comparer avec r,23 a 
(ou presque ...) du roo,oo $ en 1981, soir une augmenrarion de 64 %. C'est 
presque comparable.. . 

En deux jours, les 6 et 7 septembre, 876 contribuables demandent à nou- 
veau que le règlement 1008 fasse l'objet d'un référendum, qui a eu lieu 



d'ailleiirs le 15 octobre. Jean-Guy Parenr se défend d'être à la source de ce 
mouvement. Seloii Jeannine LaBossière, journaliste à La Seigneurie, la 
seule part que M. Parent a prise au  dtbac a été la publication d'une lertre 
ouverte dans laquelle i l  exposaic clairement sa position. Cependant,  
M.  Parent ne cache pas avoir organisd avec ses partisans l a  campagne de 
sensibilisation au règlement précCdenr, le 997. Et i l  ajoute : <(Nous ne 
voulions pas nous faire de capital polirique, mais provoquer une prise de 
conscience dans la population. >) 

A la même tpoque, la campagne réfirendaire se double d'une campagne 
élecrorale. Entre-temps, le maire Julien annonce qu'il ne se préseiitera pas 
aux prochaines élections. Cependatic, i l  continue à incirer les gens à voter 
eii faveur de son projet au référendiim d u  15 ocrobre. II ajoute qu'il ne lie 
pas sa décision ni son avenir politique sur l a  scène municipale au résultat 
du  rkférendum. Pour leur part, deux conseillers, MM. Cuerrier er Tru- 
deau, suivent l'exemple du maire. Quant à Jean-Guy Parenr, il annonce 
sa candidature à la mairie et présente une Pquipe formir de six nouvelles 
figures, dont une femme, Florence Jiina-Adenor. 

Une semaine plus tard, M. Julien déclare : icM. Parent devrait avoir le cou- 
rage de ses opinions ... II est pour ou  contre ces irtimobilisations. r De son 
côté, M. Parent ne nie pas qii'il y air ceriairis besoins en marière d'éqiiipe- 
ments communauraires, rout en disant que les projers mis de l'avant par 
le Conseil devraient être repensés, se refusant de proposer des solutions de 
rechange, considéranr que ce n'esc pas son rôle. 

La machine à rumeur se met en marche. Au début d'ocrobrr, on parle des 
((cogitations des metnbres du Conseili,. Les journaux parlent surtout d u  
maire Julien qui se dic pré[ à servi1 comme conseiller si les citoyens le lui 
demandent. Cependant, I'hyporhèse semble peu plausible, car nombreux 
sont ceux qui pensent qu'il n'a pas renoncé à la mairie. Au cours d u  mois, 
u n  inouvemeilt s'amorce en sa faveur, ce qui le fair revenir sur sa décision. 
11 reprend alors la ttrc d'une équipe complète Formée de trois conseillers 
sortanrs, Léopold Dubord, Jean-Paul Provost et Lionel Létourneau et de 
trois noiiveaux candidats, Denis Hétu. Bernard Bilodeau et Andrt Provost. 

Pendant ce temps, la campagne du rÊférendurn d u  15 octobre se poursuit. 
Appuyt par ses conseillers, le maire Julien déclare que le projet rtpond A 
des besoins qui ont  écé reconnus. l'ar consdquent. l'Administration invite 



les électeurs h approuver le projet, précisant que le citoyen ne déboursera 
que 58,5o â de plus en taxes pour une rtsidence évalude à 3 0  ooo a. 

L'tquipe Parent, q u a n t  à elle, incite les citoyens à voter non, leur rappe- 
lant que le projet a dtjà été contestt A deux reprises. De plus, on insiste 
sur le fair qu'il s'agit d'une entreprise trop coûteuse puisque les taxes aug- 
menteronr de façon substantielle. ((Vivons selon nos moyens), termine cer 
appel au rejet. 

L 15 octobre, jour de riférendum, le vote se déroule en deux étapes où il 
fillait avoir une majoricd en nombre et en valeur. L'électeur vote d'une 
part en faveur ou contre le projet, ec d'autre part selon la valeur de sa pro- 
priété. Sur les 3 338 citoyens qui votenr, 585 se prononcent pour alors que 
2 753 sont contre le projet, soir ~ l u s  de 80 %. Pour le deuxième volet 
portant sur l'évaluation, des propriétaires ayant des risidences évaluées 
globalemenr à 19 726 ooo $ soni pour le projet alors que d'autres, dont 
I'tvaluation de leurs propritrts s'élève à 113 325 ooo S. sont conrre. Les 
rkulrats n'ont été connus que le lendemain, car le dtcompte avait Cté 
difficile. Première ddhite d u  camp Julien, ce référendum a favorisé les 
troupes du camp adverse. M. Parent s'est dit heureux de la forre parrici- 
parion. 11 regrettait cependant qu'on ait déplact aurant de gens er dépensé 
autant d'argent pour une chose qui paraissait si claire d'avance. 

A partir de la fin octobre, la campagne de l'équipe Julien préconise une 
adminisrration sous le «signe du rblisme~l et celle de l'équipe Parenc 
prtconise le «vivons selon nos moyens)). De son côté, M. Parent declare 
qu'une campagne strieuse doir se faire pendant quatre à cinq semaines, 
sinon c'est un manque de sérieux et de sens des responsabilités. 

Jusqu'en 1378, le maire et les conseillers ne se consacraient qu'A temps par- 
tiel aux acrivirds municipales. Avec I 'a~~mei l tar ion d u  nombre de citoyens 
er la lourdeur des râcties administratives, le rôle d u  maire allait se modifier. 
Dans une longue dtclararion, M. Julien s'explique et mentionne qu'avec 
l'ensemble des responsabilités dévolues par la Loi sur les Cités et  Villes, 
notamment la surveillance et le contr61e de la mise en application des 
décisions du Conseil, la respotisabilité d'investigation, la participation aux 

cornitCs et  aux commissions, l'obligation de représenter la Ville a u  sein 
d'organismes régionaux tels que la CTRSM et la Commission inrerrnuni- 
cipale d'approvisionnement en  eau, en plus de recevoir les citoyens ou  



d'effectue1 les reprbentations q u i  s'imposent, i l  devienr irnptrieux que le 
maire puisse consacrer tout son temps aux affaires de la Ville. Par cons&- 
quenr, l'emploi d'un maire à plein temps suppose un salaire en fonction 
des responsabilités qiii lui sont confiées. 

Comme j l  fallait attendre, M. Parent réagic dans un article intjtulé Une 
habiL mise en sdne e t  qui constitue une charge à fond de train contre le 
maire sortant : aAu moment où vous défendiez la position des maires des 
municipalitds er leurs conditions salariales, je m'intéressais à la position 
des citoyens de Boucherville et aux conditions qui prevalent dans ma 
ville ... Folklore Une habile mise e n  sckne a préparé votre retour. 
Quelle tlégancc pour justifier une demaridr de salaire si élevée. i, 

Jusqu'au jour des élections, les deux équipcs s'affrontenr t o u ~  cri essayanr 
de courtiser les q~ielquc 16 150 dlecreurs pour les amener dans leur camp 
respectif. Qualifiée de terne par les journalistes, la campagne n'en a pas é r t  
moins vir~ilenre. Avec quelques aniiies de recul, on constate jusqu'à quel 
point l'opinion publique a pu être influencée par les médias. Les cirres de 
la une, tantôt en faveur d'un candidat, rancôt en faveur de I'aiirre, ont  sure- 
rnenr suscité les quesrionnemenrs des citoyens ec ont joué un rôle décisif 
dans la ddcision de vote : Ln mdjorité der citoyeru r k b m e n t  un changpment : 
pourquoi ? . . . Pourqzroi la pop dation de Boucl)el-vilk veut-elle f 'kquipe A14 
maire jztlien ? ... Pourquoi M. Yvon Julien ne devait pas poser srz candidature 
le 5 novembre r978?. . . Des comeillers It déconseiller . . . Des milliers degens sup- 
pol-tentlenn-Guy Parent . . . L 'équipe lulien rious t!cotlte et nom infime.., 

Avec de noiivelles figures sur la scène municipale, l'équipe Parent propose 
un programme pnrraiit sur deux thèmes majeurs : la inodérarion dans les 
dépenses par lin gel des taxes pour les quatre prochaines années, er le dia- 
logue par le biais de consultations individuelles ou cri groiiprs 
restreints, avant  d'engager des dipeiises dans des projets d'erivergure. De 
plus, le programme prdconise des améliorations en vrac dans  rous les ser- 
vices, qu'il s'agisse de l'urbanisme, particuliérrment au Vieux Village, des 
loisirs et des sports, des acrivités socio-culturelles, du  développerneiit 
industriel et, enfin, de la disponibilité des élus face à la popularion, sans 
tourefois préciser les sources dci financement. 

L'équipe Julien, pour sa Parr, fait le bilan posirif de ses réalisations des 
dernières anndes avec la promesse de conrinuiré dans le menie sens. On 



propose de plus une réforme de la fiscalitt ainsi que des améliorations à 
plusieurs niveaux, norammenc en cc qui a trait au transporr en commun. 
a I'am6nagement du territoire, au zonage agricole, au  dtveloppemenr 
industriel et à la préservarion du patrimoine hisrorique. Enfin, le maire 
Julien demande A la population d'accepter de payer le salaire d'un maire h 
temps plein, soit près de 36 ooo S. 

Faisant allusion au salaire demandé par le maire Julien, Jean-Guy Parent 
ddclare le rer novembre, Z quatre jours de. tlections, qu'il se rend dispo- 
nible pour la population au salaire convenu selon la loi, soit rr  ooo s par 
année. Il termine en disant : aFaur être réaliste. i i  

Aux élections de 1978, quinze candidats en tout se présentent. Avec la 
même division de quartiers qu'en 1974, la popularjon devait tlire un maire 
et six conseillers. L'tquipe Julien et 1'Equipe Parenr prCsenckrenr cliacune 
des candidats à tous les postes, alors qu'un seul candidar indépendant, 
Laurent Rivard, faisait la Iiitre aux deux çindidats du siège 2 d u  quartier 
Ouest. 

Lors $es ilectionr rnunz'cipn!~~ du 5 ~zovern bre, un vent de charzgemen t a balayé 
Boucherville, a titré la une à la suire de la victoire bcrasante du camp 
Parenr. En effet, 65,68 % de la popularion a participd ce scrutin et a 
accordé sa confiance dans une proportion de deux pour un à l'équipe 
compltre du maire Parenr. Pour la premiére fois dans I'hisroire de 
Boucherville, une femme allait faire partie du Conseil municipal. 

La défaite du maire Julien Craic cuisante. Cependant, il ne Faur pas oublier 
que durant son dernier mandat, i l  a fair F~ce à une grève gtnéralisée des 
employés municipaux, à des conrestarions populaires en ce qui a trait aux 
projets d'immobilisarions, sans compter la lutte serrée contre une équipe 
de taille, celle du maire Clu Jean-Guy Parent. Ces Cvénemenrs n'ttaienr 
peut-êrre pas si étrangers aux résultats de Iyélecçion. 

Le 15 novembre a lieu la prestation de serment des nouveaux tlus ec la pre- 
mitre sdance publique du nouveau Conseil devanr une foule nombreuse. 
Puisque cous les élus ne sonr pas familiarisb avec la proctdure legale, 
ct comme la loi l'exige du direcreur gtnéral d'une municipalirt dans un 
tel cas, j'ai assisté er aide les Clus pendanr toute la séance d u  Conseil 
afin d'éviter les irrégularit4s. Une fois la stance terminée, un citoyen est 



venu féliciter le maire Parent et lui a dit : ((Je te l'avais dit que ce n'était 
pas toi qui mène ici mais bien Beauprt.1, Cette rdflexion demontre jusqu'A 
quel point certains citoyciis ignorent Ic rSle de la Dirccrion générale. 
En effet, la prise de décision est la responsabilité exclusive des éliis, 
mais la Direction générale doic leur fournir routes les informations et tous 
les documents nécessaires à la prise d'une décision CclairCe et conforme 
aiix lois. 

Un an après l'élection, on Fait le bilan. Parlant au nom d u  Conseil, le 
maire Parent dit que son équipe a trouvé la Ville en  excellent^ condition 
tant du  côté finance que d u  ~ B c e  structure. C'esr a u  niveau des relations 
humaines que ça clochait. Ce n'était pas très chaud comme atrnosphtre et 
I'arriviç d'une équipe nouvelle faisait un peu peur. Dans son analyse, 
M.  Parent men rionne la lourdeur admiiiistrative imposie par la loi, le lan- 
cemen1 de  la publication InfoJqB, une plus grande présence auprks de la 
popularion et le desir de rendre les séances du  Conseil plus intbressanres, 
malgré I'inkvi table cuisine. 

Le terme 1978-1982 a écé parriculièreinent fercile en événements er en 
acrivicés de toutes sortes. Épuration des eaux et amdliorarion de I'alimen- 
ration en eau potable, d i c r e t  d u  zonage agricole, réforme de la fiscalitt 
municipale er du processus démocrarique des élccrions, créarion de la 
municipalité rdgionale de comté de Lajcrnrnerais, sans compter les diver- 
gences d'opinion qui Çclatèrenr dès les premiers mois d ~ i  mandar du nou- 
veau Conseil municipal. 

Le plan d'itninobilisarions qui  avair finalemeiir dt t  approuvé par le Con- 
seil en 1378 totalisait go niillions de dollars échclonnds sur  une périodc de 
cinq ans, avec une prioricé au projet d'amélioration d u  Vieux Village. 
Quatre ans plus tard, le nouveau Conseil aiialyse la situation et conclut 3 
l'urgence du deménagemen[ d u  poste de police er incendie, compte tenu 
d u  manque de locaux pour les services administratifs. De plus, des trois 
projers mis de l'avant par l'ancienne Administration, le nouveau Conseil 
ne retient que celui de I ' a~néna~ement  d'une bibliothèque. 

Tour a u  cours de ce mandat, le Conseil analyse les possibilitds afin de 
doter 3oucherville d'uii centre socio-culturel et envisage à cette fin l'achar 
du couvent situé près de l'église Sainte-Famille. Le 17 juin 1981, lors d'une 
ré iinion, plus de 300 personnes viennent concestcr ce choix er demandent 



aux aucotir6 municipales d'amtnager le couvent en centre d'accueil pour 
personnes âgees. 

Pendant plus d'un a n ,  soit de  septembre 1981 à novembre 1982, l'armos- 
phkre érair loin d'étre calme à l'hôtel de ville. Le 23 septembre 1981, 
la siance du Conseil ne devait durer que quelques minutes, un seul 
sujet Ctant à l'ordre du jour : I'tmission d'obligarions au monranr de 
6 181 ooo S. Mais la bisbille éclate lorsque le conseiller Dubois, qui fait 
partie de l'équipe Parent, s'insurge contre le Conseil en ddclarant : i< Julien 
voulait nous endetrer, Parent nous a e n d e ~ r i s . ~  En rCponse, le conseiller 
Gadbois mentionne que 65 % de l'emprunt servira implanter des infra- 
strucrures pour desservir de nouveaux secteurs. 

Par la suite, toutes les séances du  Conscil ont connu des discussions 
inrenses entre M. Dubois et les autres élus ainsi qu'avec moi, le directeur 
glntral. D'une fois ?I l'autre, les ichanges devenaient plus personnels à 
un poinr tel qu'il ne s'agissair plus d'attaques mais d'accusations. En ce 
qui me concerne, j'ai encaisse des accusacians qui, ?I mon avis, n'avaient 
pas de raison d'erre, car je n'avais pas ourrepassé le mandat qui  m'avait 
été confi4 comme directeur gtneral. Cependant, pour M. Dubois, 
chaque sujet étair bon pour contester : la canalisation du fossd du boule- 
vard Industriel, le projet d'horaire de quatre jours pour les employés 
de bureau, la rénovation de la toiture de l'hôtel de ville, Ic réamé- 
nagement des locaux de la mairie er de la salle d u  Conseil, les négocia- 
rions, etc. 

A la séance du Coiiseil du 20 janvier 1982, on devair proceder A un vote 
concernanr la suspension pendant deux jours d'un aide-tlectricien. ZR 
consciller Dubois exige que  les motifs de la suspension soient rendus 
publics, ce quoi je réplique que le Conseil avait pris sa ddcision en corniré 
privé et qu'il n'y avait pas lieu de dévoiler les motifs en assemblée 
publique. Le conseiller Dubois me lance alors que je pratique de l'ingé- 
rence inadmissible dans les ahi res  d u  Conseil municipal. Pour clarifier la 
situation, les membres du Conseil on t  confirmé la décision et les raisons 
n'ont pas été dévoilées. A la suire de cet incident, dans l'édition d u  
IO f4vrier 1982 d u  South Shore Couwier, ie conseiller Dubois déclare : (<Le 
problème numéro I de la Ville, c'est Ronald Beaupré. ir 



Les élections de r982 

e 2 ocrobre 1983 a lieu une élection en vue de remplacer Jean- < Claude Bourcier, qui a démissionné de son poste de conseiller en 
aofir 1983. Yolande Robiraille est élue avec 565 votes. alors que les deux 
candidars dtfai ts, Jean Hubert et AndrC Duceppe, rfcolrrn t respecci- 
vernent 432 et 284 votes. 

En  décembre 1985, Jean-Guy Parent, &lu député provincial, ddmissionne 
de son poscr. 11 est remplacé, le 18 dCcembre 1985, par Hugues Aubertin. 

En 1981, des modifications majeures A la Loi électorale mutiicipale 
changenr les quartiers électoraux en districrs. De plus, le nombre de sièges 
des conseillers pour l'blection de 1982 augmente. En effet, pour une rnuni- 
cipalité donr la population se situe entre 20 ooo et 50 ooo habiianrs, la loi 
prtvoit l'élection d'un minimum de huit et d'un maximum dc douze 
conseillers. Puisque c'est le cas à Boiicherville, le Conseil porte son choix 
sur huit, considérant que plus i l  y a de monde, plus les discussions sont 
longues er difficiles, plus IJadrninisrration est lourde. 

Également, er pour la première [ois, la loi permettait aux municipalités de 
plus de 20 ooo habitants de rembourser 50 % des ddpenses klectorales de 
chaque parti ou candidar, pour un maximum de II  241 $ par parti. Mais 
pour bénéficier dc cette contribution municipale, tour parti ou  candidat 
indCpendanr doit obtenir une autorisation du direcreur général d u  finan- 
cement des partis politiques. Tou tes les dépenses doivent être autorisées 
par l'agent officiel et un rapport- financier doit Erre soumis dans les 
90 jours suivant le scrutin. Les dépenses électorales permises ne doivent 
pas dépasser, en 1982, la somme dc 22 483 $ par parti. 

La campagne élecrorale de 1382 commence dès septembre. Alors qu'en 
1978, deux équipes se sont affrontées sans être formées eii parris policiqiies, 
l'élection de 1982 verra le retour du  Parti Civique de Bouclierville sur la 
scène municipale, mis en veilleuse depuis les élections de 1967, et la cr ia- 

tion d'une aurre formarion, le Parti Municipal de Bouchewijle, cous deux 

reconnus par la loi. 

Le rer septembre, une asselnblée à odeur d'élections commence à l'hôtel 
de ville avçc deux cents personiies et  se terniine, A deux heures du  matin. 



Clections du 7 novembre 1982 

jean-Claude Bourcier* 
Yolande Robitaille 

Benoît Ménard 

Florence Junca-Adenor 

($ = élu) 
PMB = Parti Municipal dc Bouclicrville 
PCD = Parti Civique dc Douchcrvillc 
Siir rg 466 &lectcurs, 12 639 ont voté, soit 6503 %. 

avec six personnes roujours en salle. La période de questions qui dure nor- 
malement quinze minutes se prolonge pendant deux heures. Et les sujets? 
Le partage des heures de glace entre les différents organismes urilisaceurs 



et la réouverrure de la Maison des jeuncs déja en renovation, le tour com- 
plird par des inrervenrions musclées de la part d u  conseiller Dubois. 

Aprts de nombreuses rencontres infructueuses entre les reprCsenrants des 
divers organismes utilisateurs de la patinoire et la Ville, on espdrait profi- 
ter de la élecroralc pour demander aux aurorjrés municipales de 
trouver une solution de rechange au  manque d'heures de prarique. Les 
 discussion^ laborieuses ec les calculs incerrninables n'ont pas abouti, au 
grand désespoir d'un citoyen qui lança {(On va vous dtbarquerii, esptrant 
par  cetre remarque incirer le Conseil à acceprer les demandes. 

Comme il  fallait s'y atrendre, la campagne a été l'une des plus dures des 
vingt dernières années er a pris les allures d'une guerre ouverce. L s  con Airs 
personnels ont  pris le dessus er les arcaques, même non fondees, onc enga- 
gé la polémique. Dans u n e  scule publication hebdomadaire, on recense 
plus de cinquanre pages d'articles er de publicité portant régulihrement 
des accusations o u  cotirenant le programme de l'un ou de l'autre des par- 
tis. Q u i  dit: vrai? Qui dit faux? C'est compliqut ... Si 1'011 tcoure le premier 
venu, c'est si simple. Mais si l'on s'arrête u n  instant ... 

Au ddbur de septembre 1982, le conseiller Dubois annonce la formation 
du Parti Civique de Boucherville (PCB) et demande une autorisation 
officielle à cet effet. puisque le PCB formé en 1967 n'avair pas de recon- 
naissance légale et avait cessé ses acrivirts après ces élccrions. II pose sa a n -  

didacure à la mairie et  cornpre présenter une équipe complète lors des 
élections du 7 novembre. Le PCB s'affiche comme 1111 parti cotalemenc 
neucrc sur le idéologique mais dont l 'unique but consiste à I'amElio- 
ration du  mieux-être des Bouch~rvillois, notamment en dCmystiFiant le 
pius possible I'adminiscratjon de la ville. I I  cornprend deux catégories de 
membres, les membres poli tiques et les militants. 

Dès la formation de son équipe, le candidat à la mairie Duliois donne un  
avanr-goût de la campagne. Pour commencer, il dénonce les mesures de 
la policique municipale qu'il qualifie de n farfelues *. Ensuite, son parti 
accuse I'éqiiipe Parent d'avoir fait passer les dépenses de la Ville de 9 mil- 
lions à près de r8 millions de dollars en quatre ans. Selon M. Dubois, 
l'équipe Parent a oubliises promesses de 1978, a laissé I'adminisrracion au 
maire non élu (le directeur général) er a fair preuve d'atnareurisrne ei: de 
manqiie de planification. 



En octobre, lors d u  lancement officiel de la campagne, les accusations du 
Parri Civique continuent dans  le meme sens. Avec deux articles inrirulés 
Budget ri croiss~mce Zéro et Sortir Parent et Beaupré de I'Hetel de Elle, le 
PCB annonce ses couleurs er dir que son programme vise A atreindre celui 
qui est le plus imporrant dans l'appareil municipal, le citoyen. 'les grands 
thèmes : gel des dépenses municipales en 1783; améliorarion de la qualité 
de vie; revalorisation d u  travail des bénévoles et auro-gestion des orga- 
nismes para-municipaux. Pour ce qui est des attaques personnelles, 
M. Dubois explique : « ... un des problèmes majeurs de la ville est son direc- 
teur général, M. Ronald Beauprt, qui est, en fait, le vrai "chef de la muni- 
cipalité". Si l'onveut un  vrai changement, il  huccornmencer par s'attaquer 
à ceux qui sonr la vihrirable cause des problèmes. Er M. Beaupré serait le 
premier touché ... ii Et la mmpagne électorale s'est poursuivie de plus belle. 

A la même période, le maire Parent forme le Parti Municipal de Boiicher- 
ville (PMB) qui présentera lui aussi des candidats aux huit postes de con- 
seillers. Passanc en revue les réalisarions de son mandat de 1978 à 1982, le 
maire Parenr prdsente un bilan des plus posirifs. II se dit fier d'avoir pu 
srabiliser les taxes foncikres pendant quarre ans tout en maintenanr des 
services de qi~alité, sans compter sa Gercé d'avoir fait aboutir certains dos- 
siers qui  rraînaienr en longueur dep~iis quelques années. En  bref, il résume 
son mandat par u beaucoup d'arntlioracions, .. à peu de frais)). 

La campagnc élecrorale sera l'occasion pour le PMB de mener une consul- 
tation en profondeur aupres de  la popularion, principalemenr au moyen 
de réunions de cuisine et de visites de porte à porte. Ce n'est qu'à la route 
fin de la ptriode électorale que le PMB présenrera son programme afin 
qu'il soir véritablement le refler des besoins des Boucliervillois. Lorsque Iç 

PMB dhoi le  ses projers, i l  parle d'un programme adapté à. la situation 
tconomique qui prdvaur au  Québec, ce q u i  signifie une stabilisation des 
taxes et aucun grand projet d'inirnobilisation. 

Au sein des parris comme chez les inddpendanrs, les candidats enrourés de 
btnévolcs n'ont ménagé aucun effort. Toute la ville a t té  ratissie par du 
porte à porte et les assemblées de cuisine ont été nombreilses. Tourefois, 
les citoyens ne se sonr pas souvent dPplacCs pour assister aux assembldes 
des partis, Le grand ralliement du Parti Municipal, h une semaine du scru- 
tin, n'a pas attiré la foule escomptée de nisrne que I'assemblte du  Parti 
Civique où l'on comptait une centaine de yarticipanrs seulement. 



A u  cours de la campagne er du ratissage du porte A porte, deux personnes, 
dont  un candidat aux Clecriotis, se prtsentenr ma résidence. Mme Beaupré 
ouvre la porte et les personnes se nomment ec demandeni d'un ton agressif: 
cigres-vous a u  courant de ce qui se passe à l'Hôtel de Ville?* (~Cerrai- 
nement, répondir-elle, mon mari est directeur général de la Vil1c.u Évi- 
demmenr, la conversation s'est terminée sur cette réponse. 

Une autre poltmique a dté engagCe au cours de la campagne, mais cette 
fois-ci entre le inaire Parent et le Club Rjchclieu. En effet, le Club invite 
les deux candidacs à la mai ric à prononcer une allocurion sur l'adminiscra- 
cion municipale devant ses membres. Le 5 octobre, Guy Dubois en est 
l'inviré. Le r q  du mois, M. Dubois prend l'initiative de publier, sans pho- 
tos, u n  arcicle avec la nore suivante : { (Texte  d 'un  exposé fait par G u y  
Dubois le 5 octobre 1982 devant le Club Richelieu de Boucherville en tanr 
que chef d u  Parti Civique de Boucherville et candidat i la 1nairie.v 
Jusque-la personne ne se plaint. Le 19 octobre, alors q u e  le maire Parent 
esc l'invité, on lui demande de ne pas prendre de photos pour conserver le 
non-engagement politique d u  Club. Lc lendemain, le maire Parenr se fait 
prendre en photo derritre le lutrin porcanc I'embltine du  Club Richelieu 
et fait publier la photo. La direction du Club a désapprouvé le geste ec 
l'affaire a dégénéré en fchange de correspondances et d'accusarions. 

Du  début de septembre jusqu'au 7 noveinbre, le PCB a dénoncé sans relâ- 
che la gestion de l'équipe Parenr en recourant souvent à des demi-vérités. 
On a abondamment du coht d'achat et de réiiovntion de la Quin- 
caillerie Denis Racicot en évitant soigneusenienc de dire que l'acquisition 
et les travaux de restauration avaient été subventionnés A 75 O/o par les gou- 
vernenwnts fédéral et provincial. O n  a aussi déclaré que Ics coffres de la 
Ville ecaienr vides, mais sans parler de la réserve pour fin d'immobilisa- 
rions d'environ u n  million de dollars. De plus, on a blimC l'Administra- 
tion d'avoir signé dcs convenrions collectives * chromdes)i qui allaient 
coGrer une  fortune aux concribuables. Poiir finir, selon les prévisions de 
Guy Dubois, si le PMB esc élu, il  y aura Go O/o d'augmentation des taxes 
en quatre ans. 

En utilisant un document inrernc de travail basé uniquemenr sur des 
projectioiis et non sur de vraies décisions, le PCB lance la bombe dans 
les journaux : ((Pourquoi, M. Parenr, cachez-vous la vérité aux conrribua- 
bles dc Boucherville? ... Pourquoi ne pas dire avant l'élection q u e  vorre 



administration a déjh décidé d'une hausse des taxes foncihes d'au moins 
0'44 $ lc cenr dollars d'évaluation dès le r W  janvier 1983 et de r , r s  $ pour 
les quatre prochaines anntes? ... Conskquence : pour une maison dvaluée 
a 40 ooo $, 176 $ de plus à payer en taxes foncitres en 1983, sans compter 
les anntes suivances.» En  fair, I 'a~~rnenration prévue du taux de raxarion 
de O,++ $ n'a été effectivement que de o,rg $ du roo % d'haluation. 

De son &té, le PMB a présent6 u n  bilan dttaillé de son administration 
rour en prenant à l'occasion crédit de rdalisarions anterieures, comme dans 
le cas d u  réservoir d'eau potable d u  secteur Ouest. En repense aux ques- 
rions et accusations de son adversaire, le maire Parenc informe la popula- 
tion. Relocalisacion de la rue Volta : Com.ment peut-il [M. Dubois] se 
permettre de critiquer et de désapprouver un  projet qu'il a lui-meme 
approuvé? Peut-Erre M. Dubois a-r-il oublié! Des conventions collectives 
scipposirnenr "ch romtes" ! Comment un homme peut-il approuver et 
voter en faveur de conventions collectives et dire aujourd'hui qu'il est 
contre! C'est un non-sens. Posle de et incendie, M. Dubois cri- 
tique ... mais pourtant ... C'est lui qui a proposé et second& ces projets. 
Oii éciez-vous M. Dubois durant les deux dernières anndes pour remplir 
votre mandat de conseiller et pour parriciper aux discussions? Et pour 
tourner le rout i la dérision, le PM0 fait  allusion a u  Stade olympique en 
lançant : Le Parti Civique d e  M. Dubois aurait-il oublié un projet irnpor- 
tant dans son programme : u n  stade couvert à Boucherville? 

A I'élecrion du 7 novembre 1982, vingc candidars en cour briguent les suffra- 
ges. Le maire Parenc sollicite un deuxième mandat à la mairie et son parti, 
le PMB, prbente quarre candidars sortants es quarre nouveauxvenus. Pour 
sa part, le PCB présenre Guy Dubois à la mairie, Jean-Claude Bourcier, 
conseiller sortant et aurre dissident du clan Parent, ainsi que sept nouvelles 
figures. Enfin, deux candidats indépendants s'ajoutent à la liste. 

L.a prtsence Fkminine sur la scène municipale marque u n  net progrks en 
1982. En effet, le PMB et le PCB présentenr chacun deux candidates, et  le 
hasard a fait qu'elles se prCsenrrnt dans quarre disrricrs différents. 

André Provost, l'un des deux candidats indtpendants et ancien allit du 
maire julicn, a été sollicit6 par les deux formations politiques mais a prt- 
fdré sc présenrer comme indipcndant parce qu'il veut avoir ses couddes 
franches. Pour sa part, Raymond Parenteau, l'autre candidat indipen- 
danr, considPre que faire campagne seul ne constitue pas u n  handicap. Il 



insiste pour dire q u e  s'il propose quelque chose de logique. il aura sûre- 
ment l'appui des autres. Ingénieur de forination, M. Parcntcau se fair très 
critique à l'endroit d u  rnitiistére de l'Environnement du Quzbec qui  pro- 
pose u n  méga-projet pour 13dpuration des eaux sur la Rive-Sud. 

Le 7 novrmbre, la popularion fait son choix er opte pour la conrinuité, car 
le maire Parenr est réélu. Parmi les conseillers élus, il y a un  indépendant 
alors que  cinq viennent du  PMB er deux d u  PCB dont  une  femme, 
Marcellc Drouin-Hamelin. 

Quelques jours apres les dlecrions, la journaliste Jeannine LaBossière fair 
le point sur  la campagne de 1782. D a n s  iin long article inrirulé LPS Boucl..er- 
ur'fhis fiffectionnent partirulièrement la polztique munlcipnk.. . en temps 
d'élection, elle commente : M... Alors que dans d'aurres villes de la Rive- 
Sud, comme Brossard et Saint-Larnberr, des maires et  même des conseils 
entiers éraient élus par acclamation, ici à Boucherville, les citoyens se sont 
offerr une bataille électorale en règle. Cette campagne qui  a pris fin diman- 
che dernier par la réélection du  maire Parenr n'a pas permis toutefois que 
soit tenu le débat de foild sur les grandes questions qui devraienr préoccu- 
per les électeurs. O n  a, en définitive, trks peu parlé de la crise économique 
que nous traversons et des moyens de gérer la crise. On n'a  pas vraiment 
discuré de l'opdration aménagement du  territoire qui s'amorce au sein de 
la MRC et d e  ses répercussions sur le développernenr d e  Bouclierville. Oh 
a aussi à route fin pratique ignoré le grand projet d'tpuration des eaux de 
la Rive-Sud malgré nos huit milles de rives baignées par le Sa in t -hurenc  ... 
Finalemcnr, la campagne se déroula davantage a u  niveau des personnalicds 
que  des idées. C'esr le Parti Civique dirigC par le conseiller Guy  Dubois  
qu i  a pris l'initiative de la lutte et  qui a attirt  sur  son cerrain le Parti Muni- 
cipal d u  maire Parenr. Les plans de campagne dii PMB prévoyaient unc 
approche positive : d'abord défendre le bilan des quatre dernières années 

puis, dans un second temps, élaborer u n  programme basé sur  la consulta- 
tion populaire. Mais les attaques répétées du Parti Civique, ses accusarions 
de "conflits d'intdrèts" à l'égard d u  maire sortant, d e  cripocage de chiffres, 
d e  rnaiivaise administration à cous les niveaux, on t  obligé le Parti Munici- 
pal à se défendre et à contre-attaquer, ,, 

A la suice de sa défaire aiix élections, M. Dubois déclare qu'il gardera 
un ceil vigilant sur la politique mu tiicipale puisqu'il avait: déjà investi 
beaucoup de temps er d'efforrs dans ce domaine. II surveillera de près tous 



les dossiers, en particulier le budget er les conventions collecrives, ec 
s'assurera de la ltgaljté des gestes posés par l'adminiscracion municipale. 

L'annte 1983 commence avec l'adoption du budget qui prdvoit une hausse 
totale de la taxe foncière de  9,8 96, soir 6,3 % pour récupérer le manque à 
gagner dans les revenus fonciers de la Ville à cause d u  zonage agricole, une 
somme de 527 ooo a, et 3,5 % pour compenser l'augmentation des frais 
d'électricité er des différentes dépenses de fonctionnement. Ainsi, la taxe 
d'eau passe de II> 5 A 145 â et celle des vidanges de 40 $ à 42 S. La taxe 
d'affaires imposte sur la valeur locative dcq commerces et des industries 
f a i r  u n  bond d'un point, passanr de 7 % 9 8 % pour rttquilibrer la charge 
fiscale, car la valeur marchande des propriétés residenrielles augrneme plus 
rapidement que celle des commerces et  des industries, d'où le transfert des 
cliarges fiscales d u  secceur industriel au secteur résidentiel- Bien entendu, 
les gens d'affaires ont remis en question le budget de 1983 er ont demandé 
sa rivision. D e  plus, un comité de sept personnes, prdsidé par M. jean 
Garceau, esc venu rencontrer les élus municipaux pour discuter de la 
gravité de la crise économique et de l'urgence d'implanter des mesures 
concrètes pour remédier à la situarion. Après crois heures de disciissions, 
les membres du cornité et le Conseil de la Ville ont  mis fin à leur rencontre 
sans avoir apporté de modifications au budget. 

A l'affût des mauvaises nouvelles, G u y  Dubois fait ses propres analyses et  
conclut que la véritable situation financière de la municipalité est cachée aux 
concribuables. En février 1983~ M. Dubois publie une série d'arricles dans 
lesquels il  procède à une analyse comparative, statistiques à l'appui, des bud- 
gets de i'adrniniscration Parent pour 1982 et 1983. Dans le but de renseigner 
les citoyens, M. D u  bois Pcric : ii L'analyse des donnkes budgétaires dépostes 
et adoptées démoncrenr on ne peur plus clairement que les propos tenus par 
le maire Parent avant er après les dlections Ctaient beaucoup plus dictés par 
opportunisme politique er par un souci tvident de tenter de faire également 
sienne la philosopliic et le programme du Parti Civique de Bouchervi1le.s 
L'ensemble de ces cririques n'a soulevé que peu de commentaires. 

Si Ia campagne élecrorale de 1982 a t r i  mouvementde, le mandar de quatre 
ans qui s'ensuivit l'a trt aussi, sinon encore plus. Lors de la séance du 
Conseil d u  17 août 1983, le conseiller du PCB Jean-Claude Dourcier 
démissionne pour des raisons personnelles. Son déparc provoque la ceniie 
d'une Plecrion parriclle le z octobre 1983, ce q u i  a amené un peu de vie 



dans la routine milnicipale. Entre-crmps, c'est une nouvelle campagne qui 
s'amorce. 

En seprembre 1983, M. Dubois, toujours chef du  PCB, présente le can- 
didat Jean Hubert à la populatioii. II commente la siruarion en disant : 
((M. Parent a présent6 u n  programme lors des tlecrions de novembre 1982 
qu'il n'a pas suivi, 4 nous de Icii rappeler les promesses qu'il a faires. Ce 
disrricr ... appartienr ddjà au parri. Nous allons rravailler d'arrache-pied 
pour le conserver. I .  Piiis tard, i l  ajoute : #Les ilecteucs qui se prononceront 
dans le cadre de l'ilcction ... d u  2 octobre prochain... devront se souvenir 
qu'une opposition force est la base même de toute démocratie. Une oppo- 
sition #cillée et structurée permet une critique construcrive en et 
donne une garantie aux citoyens qiie leurs inrérets sonr ddfendus en  cour 
remps et de façon objective. b, 

Pour annoncer la candidatcire de Yolande Robiraille, le PM0 organise une 
conf4rencr de presse. Le maire Parent, chef d u  PMB, déclare : ((Nous 
avons la chance d'aller reconqudrir un poste qiii nous avair Cchappé de jus- 
tesse le 7 novembre 1782. » En effct, M. Bourcier avait remporté l'élection 
avec une avance sur M m e  Robiraille d'une vingraine de voix seulernenr. 

La campagne s'est organisée dans les foyers par des rencontres personnelles 
ou  cn perirs groupes, et aucun des candidats n'a mdnagé ses efforts. Le 
2 octobre, trois candidats, l'un pour le PCB, l'autre pour le PM8 et un rroi- 
siéme indépeiidant se prbentenr. Mais c'est la candidare d u  PMB qui rern- 
porte l'élection. Dorénavatir, deux femmes siégeront au Conseil municipal. 

En mars 1984, un  projer de consrruction d'édifices en haureur sur la rue 
HClkne-Boullé crée une nouvelle controverse au sein de la population car, 
cri 1977, la ville avait déjà réglemenré la hauteur des édifices d'habitation. 
Aprks drude, la Ville approuve Ie plan de consrruction et prCpare une  
assemblée de consultation à cet effec. Le 3 avril, une assemblée animée r tu-  
nit une soixantaine de personnes. Le projer de copropriéré de r5o uiiirés, 
dont tous reconnaissent l'intérêt archi  tectural, suscite des objections 
quant à la hauteur de six Çrages de certains de ses éléments, soit plus que 
la hauteur permise par le règlement municipal de 1977. Aucun citoyen 
présent ne se prononce en faveur, car l'acceptation d'un tel projet pouvait 
selon certains créer un précédent et changer en les caracttris- 
tiques de la ville, ce qui rend dificile le refus d'autres projets d u  genre. Le 
2 mai, devant un  Conseil complèteinent divis&, le maire Parent tranche en 



faveur des opposants et met fin à l'affaire. D'autres Çdifices plus conformes 
ii la rdglemenration ont tcé construits h cet emplacement, mais, pour avoir 
moi-meme Ctudié le projet original et sa rtalisarion, je crois que Bou- 
cherville a en qualire. 

En juillet 1984, le Conseil à I'unanimite signe l'offre d'achat du presbytère 
Sainre-Famille afin de le transformer e n  centre socio-culturel, qui devien- 
dra en octobre 1986 le Centre culrurel Mgr Poissant. Certe acquisition 
s'inrtgraic dans la mission de la municipalid ec le projet a reçu i'approba- 
rion de toutes les parties, d'autant plus qu'une subvention provinciale 
réduisait l'impact financier direcc sur la population. En fait, en r978, le 
Conseil avait déjà propos4 la construction d'un tel cenrre mais, puisque 
les intervenants et la population ne pouvaient s'entendre sur l'ampleur du 
projet, ce dernier avait avorté. 

En 1985, le budger municipal établi selon le nouveau rôle d'évaluation mer 
le feu aux chez les comtnerçanrs ec les jndustriels de Boucherville. 
En effet, le dernier rôle q u i  remontair à 1975 avait déjà fait augmenter la 
[axe d'affaires de I %. Cependant, avec le nouveau rôle de 1985, les éva- 

luations onr augmenci de 30 % à roo % avec une moyenne de 80 %. Par 
contre, le Conseil a décidé d'augmenter la taxe d'affaires de 8 % à 8,5 %, 
au lieu de la rtdiiire proportionnellement i l'augmentation d u  riile. {(On 
ne gagne pas de vore de popularitt eii agissant ainsi)), déclare Ic maire 
Parent au cours de rencontres totalisant p l ~ s  de cinq heures. II a de plus 
rappelC qu'en 1984 les commerçants c'r indu.scriels avaient bénéficié d'une 
baisse moyenne des taxes foncières par rapport aux perics propriktaires 
plus touchés par la hausse de 1'~valuation fonciPre alors que la valeur dcs 
irnn~eubles industriels a moins augment;. A-irisi, selon les chiffres Fournis, 
la valeur des rdsidences avait augmente de 102 % comparativement à 92 % 
pour les indusrries er à 85 9% pour les commerces. Le Conseil avait doric 
déci& de corriger la situation en vue d'obtenir uiie coiitribution plus 
tquirable d u  secteur commercial cc industriel. 

Un autre épisode vienr pimenrer la vie municipale le IG octobre 1985 lors- 
que le premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, nomme le maire 
Parent ministre du Commerce extérieur. Cerre nomination n'enrraîna pas 
auromatiquemenr une vacance A la mairie. En effer, la Loi élecrorale 
municipale interdit Ir cumul dc fonctions ~ d ' é l i i ~ ,  mais pas des nornina- 
tions. Donc, 1c maire pourra conserver son poste, ce qu'il fera d'ailleurs. 



Par la suite, le maire-rninistre se présente aux élecrions provinciales sous 
la banniere di1 Parri Québécois alors qu'il fair face h un adversaire de raille, 
Robert Bourassa du  Parti Libéral. Le 2 décembre 1385, M. Parcnt est Clu 
ddput t  de Berrrand lors de l'élecrion gknérale provinciale et siégera dore- 
navanr à l'Assemblde narionale d u  Qutbec, dans l'opposition, puisque 
M. Bourassa, e n  dépit de sa dtfaice, est devenu le premier ministre d u  
Qudbec, sa forn~ation politique ayant obtenu la majorité des siPges lors 
des élections. 

Le 13 dicembre, au cours d'une simple ckrdmonie rdunissanc le Conseil e t  
les directeurs de services de la Ville, le maire Parent remet sa démission 
pour se consacrer à ses nouvelles fonctions de député. Dans son discours 
d'adieu, i l  a dressd le bilan des projets réalisds sous sa direcrion de 1978 à 
1985 ec a rappel6 son objecrif lors de son encrée sur la s d n e  municipale, 
soir ndévelopper Boucherville en d o n n a n t  aux citoyens plus de services 
avec un niveau de taxes parmi les plus bas. Mission accomplie! )). Ensuite, 
il a exhorré ceux qui prendronr la reléve à continuer dans le mémc sens. 

((II faut présenier et an-iéliorer la qualiré de vie, maintenir u n e  gesrion ser- 
rée des déperises, garder les taxes parmi les plus basses, et surtouc, pousser 
à fond le dCveloppemeiir iconomique. On a le pocenciel et  c'est la clef 
pour générer des revetius 3 Bouc1.ierville.e 

Enrre-temps, un coup d'éclar se prépare à l'Hôte1 de Ville. Le 4 décembre, 
Ic conseiller Jacques Saint-Germain quitte le Parci Municipal de Boucher- 
ville e i  devient indépendant. De plus, il demissionne de cous les cornites 
au sein d u  Conseil. Dans un discours préparé d'avance, M. Saint-Germain 
ddclare avoir pris sa décision «parce que le PMB n'a pas observé la "neu- 
rraliré" qu'il aurair dû  garder au cours dc la dernikre campagne tlecrorale 
 provinciale^^. C e t ~ e  démission a créé tout u n  choc, car plusieurs le consi- 
dtraient comme le successeur du maire Parent. Au cours d 'un entrerien 
journaliscique, M. Saint-Germain n'a pas rejeté I'hypochése d r  créer un 
nouveau parti pour les élections municipales de novembre 1986. 

Le 18 ddcernbre, selon les termes de la Loi sur  les Cirés er Villesr, le Con- 
seil municipal commence sa séance par un scrurin secret aboutissanr à la 

t. Selon la Lni siir les Cirds cr Villes, si Ic prisre dc niaire dcvicnt vacanr alors qu'il rcsrc plus d'uii 
an jusqu'k l a  fin du niandar. le doit dtclcii~lier des 4lccrions poiir cc posie. Si la périodc 
i courir est jnffricure i douze mois, le Conscil clioisir, par scrurin sccrcr. I'iin dc~  conscillcrs 
pour agir comme niaire. Cepciidant, le posre du conseitlcr dlu i la mairie demeure vacant 
jiisqu'aux prochaines Clccrioiis géiiirales. 



nomination de l'un des conseillers, Hugues Aubertin, au poste de maire. 
II esr asserment4 le jour même et priside la séance en ddclarant : uJe suis 
he~ireux de pouvoir diriger les destinées de la ville où j'ai toujours vécu.,, 
Il promet de travailler avec aiirant de vigueur comme maire qu'il l'a fait 
comme conseiller, en gardanr toujours comme objectif premier l'intérêr 
des coniribuables. Cependant, comme le veut la loi, son poste de con- 
seiller est resté vacant jiisqu'aux élections de 1986. 

Le maire Aubertin commence son mandat par l'adoption du budget de 
1986, lequel l'a été sur division, soit cinq voix en faveur et trois voix contre. 
Dans la salle, le chef d u  Parri Civique de Boucherville, Guy Dubois, l'at- 
tendait de pied ferme. Duranr la riservie aux questions d u  public, 
M. Dubois fair une longue intervention en critiquant sfvèremenc le nou- 
veau budget, reproclianc au parti a u  pouvoir de ne pas avoir cenu ses pro- 
messes et d'avoir en huit atis augmenté les dépenses de 1-50 %, soit deux 
fois plus vire que l'inflation. II a de l'occasion pour prédire à 
M. Aubercin un court séjoiir à la mairie. 

La nomination de  M. Aubertin comme maire n'a pas fair l'unanimiré chez 
la population, plusieurs considérant que son expérience passée et son 
coinmerce Chez Hugo n'étaient pas de nature à bien le préparer à occuper 
cette fonction. Cependant, le temps a prouvé le contraire. 

Le 5 fivrier 1786, une nouvelle discorde vient ébranler Ic Parti Municipal. 
A l'origine d u  confli t ,  le jumelage de Bouchcrville à la commune Les Aby- 
mes, en Guadeloupr. Dc fait, les fréquentations Les Abymes - Boucher- 
ville débutenr au  ralenri en 1976 et suivent le même rythme jusqu'en 1985. 
Chargé du dossier, le conseiller Albert Côtd, pensant bien faire, se rend en 
Guadeloupe du 7 au  14 décembre 1985, ?i ses frais, pour compléter les 
ententes de jumelage. Lors de I'krude d u  budger, des échanges virils onc 
lieu entre le conseiller C M  cr les autres membres d u  Conseil lorsclue 
M. C8té fait part à ses collégiies qu'il se ren.d à la cornmiine Les Abymes, 
les élus considérant qu'il agissait de son propre chefsans les consulter. Par 
la suite, c'est par des journaux de Montréal que les autorités muni.cipales 
de Boucherville on t  appris les dates officielles du jumelage, ce qui a soule- 
vd I'indignarion de certains élus et a forcé le conseiller C6té à remettre sa 
démission pour siéger dorénavant comme indépendant. 



Les élections de 1986 

e 4 avril 1986, les conseillers indépendants Jacques Saint-Germain et < André Provosc annoiicent en conférence de presse qu'ils reprennent 
la formarion de l'Action Municipale de Boucherville (AMB). Novembre 
est loin et une si longue campagne risque de désintdresser la popula~ion, 
mais M. Saint-Germain dic : ((Nous voulons nous donner d u  temps pour 
bien nous prdparer et consulrer les citoyens ... nous ne voulons pas d'un 
programme fair la vapeur ... au murs de la période, nous allons ecoucer 
les ciroyens, établir le dialogue avec eux, connaître leurs attentes et ensuite 
nous tlaborerons un programme ... )) 

Avec trois formations politiques au niveau municipal, la campagne de 
1986 débute beaucoup rrop tôt, soit en juin. Chaque semaine, les partis 
font paraître de l'in formarion, resterit ilne parcie de  leur programme 
auprks de la population, lancent les caiididatures, mais rien n'y fait. Les 
citoyens ne suivenr pas et la campagne s'essouffle. Elle reprendra uii peu 
de vigueur en ocrobre. 

Le z octobre 1986, le Conseil municipal perd des plumes et s'effrire. Tour 
à tour, les conseillers quittent la vie C'esr la conseillère Marcelle 
Drouin-Hamelin qui ouvre le bal en annonçant son retrait tout en 
demeurant acrive au sein du PCB. Elle se dit heureuse de son exptrience. 
Elle est suivie d u  conseiller Albert Côté qui dit avoir ({un sentiment ambi- 
valent de mission accomplie mêlé de déceptions)). A son départ, i l  livre un 
long discours au cours duquel i l  s'attaque aussi bien au PMB qu'à I'AMB 
et termine en distribuant 1 chacun des mauvaises norcs. Quant  à L.G. 
Serge Gadbois et à Yolande Robitaille, les deux se rerirerit dc la politique 
active. Enfin, le conseiller Jean-Guy Villeiieuvc mentionne qu'il se pré- 
sentera comme indCpendant alors qu'il reprtsen tait le PCB aux deri-iitres 
tleccions. 

A cerre campagne, on mise sur  les slogans : pour le PCB de Gtiy Dubois, 
((Le 2 novembre, ça   rend du cI~ai?~ement ),, pour le PMB, (( Pour étre bien 
certain, ça prend Aubertin i i ,  et pour l'AMI3 de Jacques Sainr-Germain, 
aDu leadersliip sur route la ligneo. Comme d'habitude, chacun vanre 
ses merites et étale les qualit& de ses candidars en descendant u n  peu 



Élecrions du 2 novembre 1986 

($ = élu) 
PMB = Parti Municipal de BouclierviUe AMB =Action Municipale de Bouchervillr 
PCD = Parri Civiquc dc Boiiclicrvillc Sur 20 799 &lecteurs, 13 405 ont votC, soir 64,45 %. 

Poste 

Mairie 

Disrricr I 

Districr 2 

Districr 3 

District 4 

District 5 

District 6 

District 7 

Candidats 

Hugues AubertinS 
Jacques Sain [-Germain 
Guy Dubois 

Jacques Brasseur* 
André Cary 
Philippe Cliabor 

René Delislet 
Madeleine B.  Lagarde 
Réjean Trahan 

Jean Beaudryt 
Réal Racicor 
André Duceppe 
Vincent Cousineau 

Serge La rarni.2 
Richard Jodoin 
Raymond Parenteai1 

Jean-Pierre MorinT 
Denise Fectuii 
Jean-Guy Villeneiive 
Normand Fournier 

Laurent KivardS 
Rachel Tremblay 
Thérhe D. David 

Louise Cardinal$ 
Andrd Provost 
Yvan R. Poulin 

Guy LahanceS 
District 8 

Parti 
(s'il y a lieu) 

PMB 
AMB 
PCB 

PMI3 
PCB 
AM0 

PMB 
PCB 
AMB 

PMB 
PCB 
AMB 

AMB 
PMB 
PCB 

PMB 
AUB 
PCB 

PCB 
PMB 
AMB 

PMB 
AMB 
PCB 

AMI3 

Nombre 
de votes 

5 205 
4 448 
3 7x4 

657 
560 
363 

568 
457 
411 

520 

386 
322 

237 

582 

562 
343 

652 
614 
406 
296 

661 

614 

465 

816 

798 
413 
P 

647 
Francine Murray-Gadbois 
Donald Kirouac 

PMB 
PCB 

645 
372 



les autres mais sans faire trop de vagues. En somme, c'esr une campagne 
propre qui  ne ressemble en rien à celle de ~982. Les programmes des parris, 
connus déjà depuis juin, ne causent pas de surprises. 

L'AMB propose I'accessibilité aux services municipaiix, une saine gesrion 
financikre er un  meilleur dévcloppcmen t tconomique. Elle prêre une  
attention parriculière à I'amtliorarion de la qualité de vie des aines et des 
jeunes, sans oublier la fêce des LCnCvoles. 

Le PCB offre un programme à saveur écologique en proposant la revalo- 
risation des espaces verts et le diplacernent de la voie ferrée. II vise Cgale- 
ment à riduire les taxes, à rendre l'administration n-iunicipale plus 
disponible et à améliorer le soutien à la vie communautaire. 

Le PMB jnnovc en misant sur ses mndidats. Sans se soucier d u  rtsultar 
des élecciotis, il confie déjà les dossiers à chacun des futurs conseillers : 
Jacques Brasseur pour des finances piibliques saines; René Delisle pour un 
efforc exrraordinaire au développement économique; Jean Beaudry pour 
les relacions avec les citoyens; Francine Murray-Gadbois à l'urbanisme; 
Richard Jodoin pour la priorité de l'entretien aux travaux publics; Jean- 

Pierre Morin pour rationaliser le transport en commun ; Louise Cardinal 
ec Rachel Tremblay pour consolider Irs loisirs. 

Quant  aux candidats inddpendants, MM. Villeneuve et Duceppe offrent 
aux électeurs leur expérierice passée, l'un comme conseiller er I'aurre Fai- 
sanr valoir sa connaissance d u  tnilicu er sa disponibilité. 

Comme rhtmc électoral majeur, c'esc la construction des liabitarions en 
hauceur qiii revient sur le tapis. Pour Jacques Saint-Germain, qui n'est pas 
conrre, la consulration publique deincure la solution idéale. Le maire 
Auberrin, qui a pu tâter le pouls de la popularion par le biais du porte Ci 
porte, se demande pour sa parc pourqiioi dépenser de l'argent dans un ré- 
férendum lorsqu'on connaît l'avis de la popiilation. Qiiant à Guy Dubois, 
i l  ne cache pas son opposition carégorique car, selon lui, la vocation de 
Boucherville et la qualité de vie ne peuvent coïncider avec la notion d'jm- 
meubles en hauteur. 

Aux élecriocis de 1986, chaque parti prisente une équipe complète en plus 
des deux candidats indépendants. Sur  un roral de viiigc-neuf candidats, 



six femmes briguent les suffrages. Du Conseil sortant, o n  ne verra que le 
maire Aubertin e[ les conseillers Andrd Provosr, Jean-Guy Villeneuve et 
Jacques Sainc-Germain, ce dernier se présentant à la mairie. 

Le 2 novembre, le Parti Municipal est reporté au pouvoir et fait dl' ire avec 
une mince majorirt, en $us du maire, cinq des huit conseillers. L'Action 
Municipale s'en sorr avec deux élus tandis que le Parti Civique ne fair d i re  
qu'un seul conseiller. 

Au lendemain des klecrions, les réactions different selon les résultars. C'est 
la grande satisfaction pour M. Aubertin malgrd la perre de trois sikges. 
Surprise et  consternation pour M. Sain [-Germain qui,  malgr& sa dtfaite 
personnelle, pourra par Ir biais des deux conseillers de I'AMB exercer une 
pression ec une surveillance accrue dans IES domaines qui lui paraissenr 
importants. Pour M. Dubois, (<C'est la deuxitme fois ... Si les ciroyens ne 
veulent pas de Guy Dubois, je n e  vois pas pourquoi je m'accrocherais ... ),, 
visiblement déçu du réçulcar: tant  sur le plan personnel que sur celui de son 
pa tci. 

Pour ce nouveau mandat, Ir maire Auberrin est entouré d'un Conseil 
entièrement renouvelé. Le IO novembre, lors de la distribution des respon- 
sabilités, le maire invite toiis lrs élus à participer activement i la gesrion 
de la municipaliré. En effet, i l  offre à chaque conseiller de s'occuper de 
dossiers spécifiques, de les approfondir et de s'en faire le défenseur auprès 
de ses collègues du Conseil, ce qui esr accepté par cous. 

De 1987 à 1370, la Ville réalise une diversité de projets q u i ,  en gdnéral, ont  
regu l'appui des citoyens. A commencer par la plantation d'arbres, la mise 
sur pied de pentes de rouli-roulanr pour les jeunes, l'augmentation du  
fonds induscriel afin de favoriser la venue de nouvelles indusrries, la dora- 
rion du Service de police du  systPme Info-carre qui facilite la lucre conrre 
la criminalitt, le plan quinquennal d'entretien et  de rCfecrion d u  réseau 
roiirier, le contrôle de la distribution des circulaires, la créarion de camps 
de jour sur les terrains de jeux de la ville, la. révision du schéma d'amdna- 
gemen t, la négociation avec la Commission de protection d u  rerriroire 
agricole pour prPciser la zone d'urbanisation et, enfin, la rdalisation du 
premier Gala des Bâtisseurs. 



Les élections de 1990 

a campagne de 1990 s'est déroulée sans trop d'Cclaboussures. Seule- .c ment deux formarions politiques s'affrontaient, le PMB et I'AMB, 
érant donné que le PCB avait été dissous entre-temps. Mais  I'AMB a 
encaissd deux coups durs. En effet, les deux fondareurs de I'Acrion Muni- 
cipale, MM. Provosr ec Saint-Germain, o n t  accordé leur appui ail PM0. 
D'aurre parr, à chacune des artaques de I'AMB, le PMB rlpliquair en lui 
rappelant tous les dossiers gtr is  par ses représeiirants. 

Avec un nouveau candidat à l a  mairie, Louis-Marie Pilote. l'Action Muni- 
cipale a mcné une vigoureuse campagne au niveau des idées. M. Pilore, 
qui avait déjà posé sa candidaturc au posre d e  conseiller en 1974% etait bien 
détermin4 à gagner. Son programme consistait à : geler les raxcs, retirer le 
maximum des invesrissements dans le parc industriel, amtliorer le service 
de transport en  commun, planifier judicieusement le dCveloppernenr 
cornniercial e t  résidenriel, créer u n  programme d'aide financière pour 
l'achar d'une maison, mettre l'accent sur la polirique de l'environnement, 
rravailler au diplacernenr de la voie Ferrée, consulter la population avant 
de décréter tout nouvrau projer et, enfin, ressuscirer le Cenrre d'Arc de 
Boucherville. 

Pour sa parc, le Parri Municipal e t  le maire sortanr on t  offert à la popula- 
rion un  programme soiis le theme de la conrinuicé : poursuivre le rajeu- 
nissement d u  réseau routier et le parachèvemenr des parcs, dorer le parc 
industriel dJui i r  scrarégie de développernent de la zone industrielle, élargir 
la ruc De Montbrun,  mettre sur pied une  corninission de l'environne- 
menr, rkliser un  programme d e  prévention des drogues, créer un comirt  
de vigilance dans le parc industriel, continuer la lurte pour le dtplacemenr 
de la voie ferrée, amtnager les berges du Saint-Laurent, instaurer le sys- 
rème de ciieillette silective des déchets er poursuivre la de dkve- 
loppement culturel. 

Pour l'élection d u  4 iiovernbre 1990, dix-huir candidats, don t  six femmes, 
se font la lutte. Encore une fois, Içs citoyens de Boucherville ont accorde 
leur confiance au maire Aubercin et  à cinq membres de son dquipe. 
L'Action Municipale a rkussi à gagner trois sièges. Cependaiir, c'esr la pre- 
mitre  fois que le Conseil compte autant de femmes q u e  d'liornmcs élus. 



EIeccions d u  4 novembre rggo 

($ = elu) 
PMB = Parti Municipal de Bouctiervi~lc 
AMB = Action Miinicipalc dc Bnuclieniillc 
Sur 23 943 klectcurs, 14 786 nnr vntk, soit 64,45 %. 

Au cours de la dance du Cotiseil du 5 dtcembre, le maire Aubenin pro- 
pose le parrage des dossiers entre tous les élus. Les trois conscillcrs de 
1'hMB refusent ce parcage, disant que I'AMB avait Cct pikgée aux derniéres 
élections. Évidemment, une telle prise de position a causé des problèmes 
chez les directeurs de services qui se demandaient quelle ligne de conduire 
suivre. Étant donné que la résolution a été adoptée par le Conseil, les 



directeurs dwaient inviter tour élu pour les reunions de rravail suivant les 
mandats confiés par le Conseil. 

Au débur de 1991, les poussières de la campagne électorale trant rerom- 
bdes, les huit conseillers ont fait la paix; depuis, ils part icipenr tous aux 

rravaux des comités et commissions, et ce, pour le plus grand béntfice de 
la population. 



Acrivirh dans le cadre du 32sC. Rangte du fciiid : Jcm-l'icrre Morin; Vincent Coiisineau; Rend 
Delislc; Florian Dubois; Florian Mllançon: Jean-Pierre Dufour. Devanr : Juhanne Morin:  
Miii.ic[lc Cousinmu; Fraricine Dclislc; Miclièle Dubois; Lise Roisverr; Mariette Mtlariçon; 
Denise Dufour. 

Uruncli orgiiis6 par la CECU. aoiir 1992. Le di[iiite de Eerrrand, Fraiiçois Bcaulne, ct~roure rlcs 
pcrsonnags Jeanne Crrvier (Madcleinc Parenrc;iii ) iat Picrre Rouclicr (Fraiiçois Uoisverr). 



A u  f i l  des ans, les Bouchervillois onr  su préserver le Vieux Village - 
C/r qui cornpre de nombreuses rdsidcnce; d'une richesse parrirno- 
niale er architeccur~le inestimable. « NC d u  fort prirnirif, le v i e &  Village - 
crée le lien entre la vie moderne et le passé. Ses rues Ctroites, bordées d'an- 
-! J -  ........... .> ...- 1.:. . . .  .].. 1 - -  ..... :--- 1-- ---:--- t r l  riques aemcures, garuerii uicri encios les vesiigcs ucs ) u u ~ s  aric;icria: i> 11 

un cacher bien parriculier dans une harmonie architecrurale peu 
commune. Maisons de pierre de rype normand, villas victoriennes, mai- 
sons québicoises d'allure classique, manoir seigneurial, spacieuses rési- 
dences d u  régime français, voilà autant de styles qu i  se côroienr en parfaite 
harmonie et qui  donnent un  charme tranquille au secteur. 

Les autoritts municipales onr roujours privilégié le patrimoine boucher- 
villois en le protdgenn t par utle réglemcnratioti spéciale, inciran t les pro- 
priétaires à le traiter avec respect et amour. Ainsi, iin progranime 
d'amélioration de quartiers réalisé i la fin des aniiées 1970 a permis de 
! 1 r . .  . 1 : .  J - - - : - - _ :  ! reviraiiser ics inrrasrrucrures er ue suscirer une rnouernisarion qui rienr 
coinpte des acquis. L a  réglemei-itation actuelle assure la conscrvatiori du  
Vieux Village dans I'esprir d'un arrondissement hisrorique et tvite les 
iritervencions malheurçuses e t  regretrables pouvant conduire à la destruc- 
tion d 'une tellc richesse. 

t. Circuit patrinionial dc Uour~icrvitlc, SaciCrC (1'1-listoirc des hs-Prrcécs. 



Les monuments historiques 

u dtbcit des annies 1980, le Cil-cuit parrirnonial de Bouchçr- 
ville, u n  document metcant en valeur le parrimoine boucher- C/4 

villois, est réalisé grice aux efforts conjoints de la Société d'histoire des 
'Îles-perdes et de laVille de Boucherville. k s  auteures, HuguetteTérreault, 
Thlrèse Lalibertt, Mariette Savoie et Pauline Pominville, y décrivent les 
bâtisses et leurs célèbres occupants. Dans ce circuit, on idenrifie crente- 
quatre proprikr&s à grande valeur des joyaux qui font la fier- 
t t  de la population. Cinq d'entre elles, propriétés privées ou publiques, 
ont  Ccé ciassées (( historiquesa par le minisdre des Affaires culrurelles, alors 
qu'un bâtiment est reconnu comme bien culturel. Il s'agit des propriétés 

.l' suivantes : 

L'ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, cons~ruite en 1801, d'après les plans et devis du 
curt de I'tpoque, Monsieur Pierre Conefroy, servit de rnodtle à plusieurs 
églises du  Québec. En grande partie dérruite lors de l'incendie de 1843, les 
travaux de rtfeccion et  les sculptures Furcnt exécutés par Louis-Thomas 
Berlinguet. D'autres artistes caiiadiens réputés, tels les sculpteurs Gilles 
Bolvin, Louis Qurvillon, Nicolas Manny, et les peintres Jean-Baptiste 
Roy-Audy et Delphis Beaulicu y onr muvré à différentes époques. Ils ont 
enrichi nocrc église d'crruvres d'arr de p n d e  valeur. Ce temple fut classé 
monumenr hisrorique en 1964 et  resrauré en rgG9, sous la surveillance di1 

curé de la paroisse, feu Monseigneur Poissant. LR travail de restauration, 
réalisé par l'arc11 itecte Claude Beaulieu, est remarquable. 

MArso~ GAUTHIER DIT SAINT-GERMAIN-DECELLES : 601, boulevard 
Marie-Vicrorin. Hangar de pierre à deux étages, bâti entre 1788 et 1804 et 
transformé c n  maison d'habiratiori entre 1812 et 1829. Cette magnifique 
demeure d'inspiration française reprdsente la maison québécoise type, 
adaptée aux exigences de  notre climat : rez-de-chausste surélevé er galerie 
continue recouverte par Ic larmier di1 roir. Elle fur reconnue bien culturel, 
le 23 mars 1976. 

MANOIR FRANÇOIS-PIERRE BOUCHER D E  BOUCHERVILLE : 470, boulevard 
Marie-Viccorin. Cerre spacieuse risidence du régime frariçais fut cons- 

7 .  Tir6 du Circuir parrirnonial de Bouchrrville. SociEit d'Histoire d a  flm-Perth. 



truite vers le milieu du xvrrre sitcle pour François-Pierre Bouclier de 
Boucherville, troisikme seigneur. Sa façade imposante, la symérrie de ses 
fenftres en  pierres de raille ec ses pignons massifs abritant les cheminées, 
lui confirent une  allure classique. Les murs coupe-feu décoratifs sont 
rmprunrés S l'architecture urbaine. Les corbeaux sont  en pierre de taille 
en façade et c n  bois à I'arritre. Vraisernblablemenc, les trois derniers 
seigneurs de Boucherville o n t  habit6 ce manoir qui fut classe monumen t  
historique le 20 novembre 1964. Resraiiré par ses actuels propriétaires, cec 
ancien manoir seigneurial a repris sa splendeur d'antan. 

MAISON ((LA CHAUMI~RE)~  : 466, boulevard Marie-Viccorin. Cornme le 
veut la rradiriori, cerre coqucrre maison e n  pierres des champs fut. cons- 
truite vers 1742 et servait de dépendance au manoir. Ellc fut r ra i~s formée~ 
vers la firi d u  xrxe siècle, pour servir de rdsidence d'icé. L'œil-de-bmuf cc 
la galerie su r  la façade furent ajourés à cette époque. Classte monumen t  
historique en 1965, elle fur resraurée eii 196G. 

MAISON QUINTAL-QUESNEL : 386, boulevard Marie-Victorin. Consrruire 
encre 1727 ec 1750 par le fils d u   ionn nier François Quintal ;  c'érair alors une 
modesre maison en pierres des champs d'un i t agr  r t  demi. En  1844, elle 
fur acquise par I'HonoraLlc Frédéric-Augusre Quesnel, écuyer-coi-iseil de 
la reine, avocat, homme politiqiie notoire et riche ntgocianr. E n  1887, 
Damase Parizeau, marchand de bois de Montréal, la transfornia corn- 
plètemenr. Elle devinr cetre vasre maison de bois, une  des ((Belles de 
Boucherville~i. Sa façade fait partie d'un réperroire décorarif peu iisité. Elle 
Fur resraurée et déclarée monument  historique en 1976 

MATSON DITE 1-OUIS-H IPPO LYTE-IAFONTAI N E  : 314, boulevard Marie- 
Vicrorin. Autrefois sise S l'angle des rues Notre-Dame et huis-Hippolyte-  
Lafontaine, elle fiit trai-isporcée sur le sire acrucl en 1964. Notre  gand  
homme policique, premier ministre d u  Bas-Canada er ardent défenseur de 
la langue frai-içaisc, y vdcut Urie partie de son enfance. Classde monument 

historique en 1965, restaurée en 1978, elle fur ouverre a u  public en 1380. 
C'esr mainrenant une galerie où exposent les artistes de chez nous. Elle 
deviendra le poinr de cliute de I'inforrnation culturelle et  touristique de la 
rdgion. 

On dénombre également quatre croix d e  chemin situees à différents 
endroirs de la rnunicipalirt. Elles ctrnoignent de la foi de nos ancêtres. Dks 



le mois de mai et  l'été, i l  &rait frtquent de voir des Familles s'y rCu- 
nir pour prier er pour réciter le chapelet à. l'occasion d u  mois de Marie. 
Elles servaient également à certaines ddvotions. O n  y venait implorer les 
grâces du ciel afin d'obrenir une bonne récolte o u  conjurer un malheur. 

1. PARC DE LA BROQUERIE 
firigde sur le boulevard Marie-Vicrorin, elle a Cr.! b h i t c  par 
Mgr].-Alexandre Taché et a tté dérndnagie prts de la maison Louis- 
Hippolyte-la fontaine en 1380. 

2. DE MONTARVILLE au coin de la rue De Normandie 

Érig4e en 1915 par la famille Huer dit Dulude. Lors de la construction 
de la rue De Normandie, crtrr croix a éré enlevée ec réinstallée en 1932. 

j. CHEMIN DU LAC à l'est de De Montbrun 

Erigée en 1919 sur la terre de M. Jodoin. 

4. DE TOUMINE à l'esr de De Montbrun 

Érigde en 1925 sur la terre de M. Quintal. 

Les documents historiques 

a bililiorhèque municipale Mon carville-Boucher-De La Bruire  pos- 
sède une section réservée au parrimoine. La collection, constituée 

d'originaux ou de copies selon les disponibilitCs et les trouvailles, a Cré 
prkcieusement recueillie. Cette secrion a v u  le  jour grâce aux acrivirés pré- 
paratoires des célébrations du tricentenaire, alors que les recherches docu- 
mentaires pour l'événement avaienr permis d'obrenir une multitude 
d'ouvrages relari fs i I'hisroire de Bouchen~ille. 

En effet, en 1931, le Sirniriaire de Trois-Rivières a offert à la Ville de Bou- 
chcrville une copie microfilmée de l'ensemble des documents qui traitent 
de Pierre Boucher, sa famille et ses descendants, depuis le débur de la colo- 
nie jusqu'à nos jours. Ce fonds documenraire familial de Pierre Boucher, 
colligé par l'aînée de la famille, représente avec ses G ooo ouvragcs l'une des 



deux seules collecrions de cerre envergure au QuCbec. E n  collaboration avec 
le minisrkre des Affaircs culturelles cc les autorités du SCminairc de Trois- 
Rivitres, les bibliotliCcaires de Bouchervilleer de Trois-Rivières ont  pu clas- 
ser, cataloguer et répertorier les documents totalisant plus de 36 ooo pages, 
en plus de les conserver sur micro6lms pour faciliter leur consulration. 

De plus, et a la suite de la signature d'un protocole d'entente avec la Socid- 
ré d'Histoire des Ples-~erdes, la bibliorhéque est devenue le ddposjraire du 
fonds d'archives de ladite socitcé. 

Le patrimoine artistique 

C haque année depuis 1967, en vue d'encourager les artistes locaiix, la 
Ville enrichir son parrimoine artistique par I'acquisi tion de  nouvelles 

muvres. La collection, composée de plus de zoo peintures, Cmaux sur cui- 
vre, sculptures er pliocos, peut erre admirde dans les diffirents bureaux des 
édifices municipaux. 

A l'ouverture du Centre culturel Mgr-Poissant e n  1986, des artistes locaux 
ont faic don qui d'une peiiicurc, qui d'une sculpture, qui d'un émail sur 
cuivre. LE Fonds du parrimoi ne a offert pour sa part un ensemble de pho- 
tos anciennes, reprtsencanc des scènes ou des immeubles du  dtbilr du si& 
cle. Le Club de phoco de Boucherville a remis quaiit à lui un  ensemble de  
photos modernes qui t-émoigne de I'Cvolurion fulgiiraiite de Boucherville. 

La création en 1983 du Fonds d u  devenu en 1391 la Société du 
patrimoine de Boucherville, coiistitue la pierre angulaire de la conserva- 
tion du parrimoine er de l'acquisition, pour l'avenir, d'objets ou de docii- 
rnents relatifs à I'hisroire de Boucherville, afin d'assurer une conrinuirk 
dans ce domaine. 

En Ctroire collaboration avec le minisrère des Affaires culturelles, plusieurs 
gestes ont écé posés. tant par la Ville que par des organismes privés, ahn 
de valoriser le patrimoine : réalisarion du  Circuit patrimonial de Bou- 
cherville; adoption de rkglemencs appropriés au Vieux Village pour en 
faire un arrondissement historique; diffusion du relevi officiel du  patri- 
moine architectural de f3oucherville consignt dans u n e  édition spéciale; 



La maison Daignaulr, siriiie rtic Margucriic-l\ourgeuys. avant la restaurarion. 

La 111aison Daignault a p r b  la rçstaiiration. 
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rdalisarion d'une bande viddo à caractère Iiisrorique sur le Vieux Village; 
enfin, classement et rénovation de  cinq monuments historiques. 

Afin de préserver le patrimoine architectural et c~ilturrl de Boucherville, 
la Socidce Pierre-Boucher a fair l'acquisition de la maison dice Loujs- 
Hippolyte-Lafonrainc et des maisons Dubuc et Daignault. Les rrois pro- 
priétés ont Çré déinCnagées dans le parc De La Broquerie en vue d'y cons- 
truire un village hisrorique, grâce à une subvention d u  gouvernement 
provincial. En collaboration avec le rninistere des Affaires culturelles, la 
Ville a rénové la première de ces trois maisons. Un quatrikme bâtiment, 
le manoir De La Broquerie, devait faire partie de ce sire hisrorique mais a 
été dttruir par u n  incendie en 1970. 

Mallieureusement, le projet de village historique n'a pii se concrétiser, car 
le gouvernement québécois a refus6 d'honorer ses promesses d'une aide 
financière. Le rerrain et les bâtiments ont été remis à leurs anciens prop~ié- 
[aires, les pares Jésuites. LL 16 septembre 1774, la Ville a achecé l'ensemble 
de ces propriétés, mais ce n'est qu 'en 1978 que la maison huis-Hippolyte- 
Lafontaine a lré restaurée pour devenir un lieu d'exposition dans u n  sire 
enchanteur. 

jusqu'en 1983, dace de la vente des maisons Dubuc er Daigneatilr à Phi- 
lippe Robillard et 2 Jacques Bureau, les citoyens du secceur ont exigé de la 
Ville, à plusieurs reprises, des garanties selon lesquelles ces deux vieilles 
maisons à l'abandon seraient démolies, diménagées ou rénovées, cessanr 
de défigurer le paysage. Les rdsidcnts avaient peu confiance que des parti- 
culiers investissent d'iniporranres sommes d'argenr pour rdaliser une r a -  
rauracion convenable. Les deux aclieteurs on[ procédé avec diligence aux 
travaux nécessaires afin de rendre les maisons habirables tout en leur con- 
servant un cachcr Iiisrorique. 

Au moment de la restauration de la maison buis-Hippolyre-hfonraine, 
la municipalité a appris que le gouvernement du Québec avait dans  l'un 
de ses entrepôts la statue de L.-H. Lafonraine. Des démarches ont d t t  
entreprises pour en faire I'acquisirion, ce qui s'esr rraduit par un prét à 
long terme. Actuellemei~t, oti peut admirer cecte statue Crigéc en I'hon- 
neur d'un grand citoyen de Boucherville près de la maison où il  a passe 
une partie de sa jeunesse. 

C d  



Le tartan de Boucherville 

e rartan nous vient d'une tradition tcossaise. J I  s'agit d'une Ctoffe de -C laine h bandes de couleur se coupam A angle droir, représenranr par 
ses couleurs le cnracrère distinctif de chaque clan Ccossais. 

S'inspirant de cetce tradition et di1 blason de la municipalité, crois Bou- 
cliervilloises, jeanne Poirier-Blanchette, Jacqueline Robinson-Provost e t  

Pauline Troctier-Bascien, onr crCé u n  tartan propre j. leur ville. Les cou- 
leurs utilisées onr cette remarquable propriid dc réunir en une  expression 
imagde des notions diverses. Elles reflètent I'kiscoire, les croyanccs, les 
idéologies er les aspirations de groupes humains liaLitant u n  territoire prC- 
cis, Boucherville. 

Le tartan de Boucherville a Çcd accrédité le 9 mai rggr auprès de la Scottish 
Tartan Sociery. 

(<La tradirion n'est pas une cendre que l'on remue, mais une braise que 
l'on  rallume.)^ Cette phrase di1 mortagnais Alain s'applique 
trks bien au parrimoine, et les célébrarions du jzle anniversaire de fonda- 
tion de Boucherville s'inscrivent dans cette continui rd, puisani dans le 
patrirnoiiie les leçons d u  passé afin que, collcctivcmcnt, nous construi- 
sions uri avci~ir plus liurnain er plus cnrichissanr. 

Le Comité de toponymie 

.c a direction de la Ville s'est roujours prCoccupCe de doter les rues d'une 
dénominatioti qui évoque le riche héritage du patrimoine bouclier- 

villois. En 1967, le Conseil demande h la Commission d'urlianist~ie de 
Boucherville de créer un sous-corniri avec mandat de reconimander aux 
autorités municipales des toponymes pour les rues, les places, les parcs ec 
les édifices publics. Ce sous-cornicd est devenu un comité autonome en 

1981. En juin 1984, en collaboration avec la Sociéré d'Histoire des Îles- 
Percées, le Comité a publié l'ouvrage Ma me raconte ... son hrjtoire qui, 
comme son titre l'indique, raconie I'hiscoirr de chacune des r u a  de la ville 



et txplique succincremenc l'origine de son roponyme. Dans le cadre d u  
32se anniversaire de Boucherville, une nouvelle édition a été réalisée, après 
une mise à jour appropriée. 

Le Comitk du Fond du patrimoine 

E n 1972, Corinne Boucher de Boucherville vend la somptueuse 
demeure familiale des Boucher dc  Boucherville, siruie au 486, boule- 

vard Marie-Viccorin. Par la même occasion, elle remet à la municipalitC ie 
vitrail de la porce d'eritrée, représentant les armoiries de  Pierre Boucher, 
fondateur de Boucherville. Elle dmer le vmu que Boucherville le restaure 
et l'intègre à l'un de ses édifices. 

Jusqu'en r983, ce vitrail est demeuré dans son carton d'emballage, faure dc 
ressources pour procéder i sa rénovarion et à sa mise en  valeur. A chaque 
présentation annuelle du budget, on prévoyait une somrne pour réaliser 
ce projet, lequel irait toujours repoussé parce que certains membres du 
Conseil ne voyaient pas I'uriliré «d'investir dails de vieilles choses., 
jugeant que c'était de l'argent inal utilist. 

Le 7 décrinbre 1983, le Conseil crée le Fonds du patrimoine afin de mettre 
en  valeur le patrimoine archicecrural, culturel (monuments ou autres) et 
naturel de Boucherville, par l'acquisition d'objets d'arts ou à valeur patri- 
moniale, de documents ayaiit une valeur historique. ou encore, par I'érec- 
cion de rnoiiurnrnts. 

Le Conseil verse au  Fonds un capital de plus de 35 ooo s, reprtsentant le 
produi t d e  la vente des maisons Dubuc er Daignault de la rue Margueritc- 
Bourgeois, avec obligatioii de conserver le capital et de n'uriiiser que les 
in tdrêts. De plus, le Conseil a commercialisé la Cuvie Pierre Boucher, vin 
blanc et la Cuvée Jeanrie Crevier, vin rouge, donc la vente rapporte I $ par 
bouteille au Fonds d u  patrimoine, assuranr ainsi une source régulière de 
financeinent. 

Depuis sa créarion, plusieurs activités de financement ont  éré réalisées 
pour permettre au  Fonds d'atteindre ses objectifs et d'accomplir sa 



mission. Q u e  ce soient les soirées ((Hommage hii a u  cours desquelles l'on 
a rendu hommage à Félix Leclerc, à Gilles Vigneaulr er au  Cardinal Ltger, 
ou encore, la visite des maisons et jardins, acriviré qui se rdpéte annuel- 
lement au mois de juin. 

Dès les &but de ses optrations, le Comité du  Fonds du patrimoine a eu 
recours A des experts pour restaurer Ic vitrail de la maison des Boucher de 
Bouchrrville. Aujourd'hui, ce chef-d'auvre peur: être admiré A la biblio- 
rhtque municipale, h la secrion d u  Dans une mise en valeur 
apprécite de tous, le vitrail est inrégr6 dans une magnifique srructure de 
chêne, dclairte de l'arritre. 

En  1991, le Fonds d u  patrimoine est devenu la Société du patrimoine de 
Bouchervillr, ayant entre aucres responsabilités la mise sur pied d'un éco- 
musée, une sorte de rnusée ethnographique prdsenrant une collectivicé 
humaine dans un conrexte gtographique, social et  culturel. La Société voit 

au développement parrimonial mobilier et  immobilier bouchervillois, à la 
protection des sites naturels, des muvres artistiques et des coutumes. 

Relicontre organisde par 1.î SociC~d d'i-listc>ire dcs Îles-~crcl.cs, aohr 1992. Debour : Hugucs Aubcr- 
rin, maire; François noisven (Picrrc Roi~clier); Gilles Vlronneau; Madclcine Parcntcau (Jeannc 
Crcvicr); Estcllc MirclicIl; Dcriisc DuLiur; Miclirrlinc F;o!.cr; Suzy Prince. Assis : Sylvie Lamou- 
reux; Jacques Dunanr: Oscar d'hmoiirs, prbidcnr de la Comniission du 3zyC; Florian Diibuis, 
sccrfiairr gtiitral dc l a  Commissioii. 



Brefvappel historique 

1622 Naissance d e  Pierre Boucher à Morragne-au-Perche, en France. 

1635 Arrivée de Pierre Boucher avec ses pareiirs, Gaspard Boucher et: 
Nicole LeMaire, en Nouvelle-France. 

1649 Mariage de Pierre Boucher et Marie ChrCricnne, Huronne. Elle 
ddcède en d o n n a n t  naissance à un fils qui ne lui survit pas. 

1652 Pierre Boucher convole en secondes noces avec Jeatine Crcvier 

1664 Pierre Boucher obrirnt de Moi~sieur de L u z o n  la seigneurie des 
Î les-~erc~es .  

1667 Pierre Boucher se demet de son poste de gouverneur de Trois- 
Rivières et sr retire dans sa seigncuric des Î les-~erdcs ,  où il  (( tiendra 
feu et lieu )) 50 ans. 

16158 Debut de l'agriculrure dans les îles de Boucherville. 

1668 Premier baptême celébre h Bouchenrille par le Père Jacques 
Marquette. 

1670 Conscru~rion de la prernikre église Sainte-Famille. 

1672 Concession ofiïcielle du  fief des f les-~ercées par l ' i n  tendant 
Jean Talon. 

1673 Pierre Boucher confirme les droits aux rrenre-huit premiers 
censitaires. 

1678 Fondation de la paroisse Sainte-Famille de Boucherville. 



1681 t o r s  du recensenient, le territoire de Boucherville compte 
rrenre-neuf fimilles pour un  rocal dc soixante-dix-neu f àmcs. 

1688 Arrivte du premier curé résident, Monsieur Rodolplic Guylierr de 
la Saudrays. 

1689 Ouvercure de la prenlitre École des garçons. 

1692 Ddcret de l'érection canonique de la paroisse: Sainte-Famille. 

1712 Consrruccion de la deuxieme église Sainte-Famille. 

1717 Ddcès de Pierre Boucher à I'àge de 95 ans. 

1722 Grecrion civile de la paroisse Sainte-Famille. 

1801 Consrruccion de la troisième église Sainte-Famille. 

r8ro Au recensement, I3oucherville compre z 254 habiranrs. 

1fl43 L'incendie provoqué par un baceau à vapeur, le Saint-Louis, dérruit 
la moirie d u  village, dorit l'église Sainre-Famille. 

1843 Reconsrruct.ion de I'Cglise Sainre-Famille à la suite de l'incendie. 

1854 Fin du régime seigneurial. 

1855 Le rH juiller, érection de la municipalitt de la paroisse Saiiite- 
Famille de  Boucberville. Lx: 26 juillec, première assemblée du Con- 
seil municipal et élection de Pierre Viger, premier maire. 

1856 Le 9 juin, division de la murlicipalitC en deux territoires distincts : 
la paroisse Sainte-Famille de Boucherville (Pierre Viger, maire) ec le 
village de I3ouchenille (Louis Lacos te, maire). 

I S ~ G  Ouverture du Collège d u  SacrC-Cœur pour garçons. 

1909 Ouverture d u  parc King-Edward sur  l ' î le Saint-Josepli (Grosbois). 

1925 Fermeture du parc King-Edward. 

1956 Annexion de la e cote d'en H a u t  * et de la « c8re d'en Bas* par le 
village de Boucherville, soit rous les lots ayanr fronr sur le fleuve 
Saint-Laurent. 

1957 Création de la ville de Bouchemille. 

1960 Construccion de l'École Louis-H.-la fontaine 



1960 Construcrion de l'école Boucherville Elcmenrary School. 

1961 Construction de l'École Pierre-Boucher. 

1961 Fondation de la paroisse Sain t-Stbastien. 

1962 Dtcret de l'érection de la paroisse Saint-buis. 

$963 Fusion de la paroisse Sainte-Famille de Bouchervillc et  de la ville de 
Bouclicrville. Le rerriroire de Bouchervjlle retrouve pratiquement 
ses origines d'antan. 

1963 Prernitre stance d u  Conseil de la nouvelle ville, sous la prdsidence 
de Clovis Lnglois, maire. 

1964 Construcrion de l'École Paul W. 

1964 Ouverrure des nouveaux ateliers municipaux. 

1964 Première d'habitation), organisée par les constructeurs 
d'liabitations résidentielles. 

1964 L'église de la paroisse Sainte-Famille est classée monurnent 
liisrorique. 

1965 Fondation de la paroisse Holy Cross. 

1965 Boucherville est nommée ((Banlieue de l'Année )i par 1'Associat ion 
des constructeurs d'habitation d u  iMontréal métropolitain. 

1965 Entrée en foricrian dii premier adininisrrateur de la ville. 

1965 Création de la Commission d'urbanisme de Boucherville. 

1966 Inauguration de l'hôtel de ville et d u  Centre sportif. 

1966 Construction de l'École De La Bruquerie. 

1967 Cons tr~icrion de ~'Ecoie Père-Marque tre. 

1967 Construction de I'l?cole Polyvalenre de Mortagne. 

1967 Création d u  Comité de toponymie. 

1967 Jumelage de Boucherville avec Morragne-au-Perche, en France. 

1967 ]umelagc de Boucherville avec Kingsron, en  Onrario. 



1967 CClébration du cricentenaire de fond.ariori de Bouclierville. 

1967 Ouverture des autoroutes 20, 132, 70 ec du pont-tunnel 
L.-H.-Lafonraine. 

1968 Construction du rCservoir d'eau potable, rue De Moncbrun. 

1974 Création de la Commission d'&changes er de coopCracion de 
Boucherville. 

1974 Ouverture de la Maison des jeunes. 

1978 Crkarion de I'Offitice municipal d'habitation de Boucherville. 

1978 Ouverturc de I'entrepôr municipal. 

1979 Construction d'un deuxième réservoir d'eau 
rue De Normandie. 

1979 Créarion du Comiré de l'Ordre d u  mérite de Boucherville. 

1979 Création dci Comité de rransporc de Boucherville. 

1980 Ouverriire de la maison Louis-Hippolyte-Lafoncaine. 

1981 Ouverrure de la bibliorhique Monrarville-Boucher-De La Bru2re. 

1981 Ouverture du Posre de police ec incendie. 

1982 Ouverrure du Cercle social Picrrc-Boucher. 

1983 Ouverture de l'École Les Jeunes Découvreurs 

1983 Création de la Corporation de dtveloppemenr Cconomique de 
Boucherville. 

1983 Crtarion d u  Comiit du Fonds d u  parrimoine. 

1984 Ouverture du Cenrre sporriFGilles-Chabor. 

1986 Ouverture du Cenrre culcurel Mgr-Poissant. 

rg8S Créarion de la Commission d u  32ye anniversaire de fondation de 
Boucherville. 

1991 CrEarion de la Corninission de t'environnement de Boucherville. 

1991 Crdarion de la Commission d'orienration de la famille. 
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