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CONCLUSION 

L' honorable Joseph-Adolphe Tessier a-t-il été ce "back-bencher " 

insignifiant que nous a présenté l ' historien Robert Rumilly? A la 

lumière de ce que nous savons de Tessier, voyons les faits. 

Entre 1900 et 1930, les Premiers ministres libéraux Gouin et 

Taschereau ont da faire face aux défis du monde moderne, industriel et 

urbain. On leu r reconnatt des inno vations remarquables dans au moins 

quatre domaines: éducation, assitance publique, voirie et contrOle des 

forces hydrauliq ues (lI. Or, dans les deux derniers domaines, l ' homme 

de confiance de Gouin, puis de Taschereau, a été le député de Trois

Rivières, qui s ' est trou vé dans une position stratégique, au coe ur du 

développement de la province, pendant presque quinze ans. Le ministère 

de la Voirie et la Commission des eaux courantes ont vite pris une 

grande place à la fois dans l'administration prov i nciale et dans le 

discours électoral des chefs qui vantaient leurs réalisations. Au 

coe ur de ces réalisations, on devine la forte présence de J.-A. 

Tessier. 

Rumilly est un biographe et un apologiste passion~é. Il a rendu 

sur Tessier un jugement superficiel et subjectif, qu'il tenait 

probablement de Duplessis. Il s ' est limité au x apparences du député

maire, à son écorce épaisse, et a négligé les qualités profondes de cet 

homme qui a travaillé à faire du Québec une société moderne. Bien sar, 

Tessier fut aussi un politicien terne, sans charisme, mais, en cela, il 

ressemblait à la fois à Gouin et à Taschereau, qui "furent avant tout 

de grand commis, improvisateurs prudents, ennemis à la fois de 

l ' aventure et de la planification, mais sachant parfois tenter des 

innovations étonnantes (2)". 
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Comme maire de Trois-Rivières, Tessier fut cependant un personnage 

plus discutable et certainement plus discuté. On remarque d'abord sa 

surprenante longévité politique: avec huit années consécutives à la 

mairie, Tessier a établi un record trifluvien qui sera égalé par Arthur 

Rousseau, en 1949, et dépassé par Gilles Beaudoin, en 1978. Ce long 

mandat fut relativement fécond: le régime Tessier apporta quelques 

innovations, comme le tramway, le premier service municipal 

d'arboriculture et le premier commissariat industriel. Il a pavé des 

rues, construit un deuxième poste de police et inauguré des 

institutions comme l'Ecole normale, l'Ecole technique et l'Académie de 

la Salle (3). Au plan économique, il a facilité l'installation de 

nouvelles entreprises appelées à prospérer, comme la Compagnie 

internationale de papier, la St.Lawrence, la Crémerie des Trois

Rivières et Le Nouvelliste. 

Pour la postérité, le régime Tessier présente donc un bilan 

intéressant, mais qui s'est réalisé dans un contexte troublé. Oui, en 

1920, l'enquête Désy a bel et bien fait la preuve de l'incurie du maire 

et de la corruption de son administration. Au-delà des considérations 

personnelles - sur lesquelles nous ne reviendrons pas - l'enquête Désy 

était à la fois une opération politique et un procès de société. Au 

banc des accusés: le pouvoir rouge de Trois-Rivières, c'est-à-dire une 

poignée de nouveaux riches, aux idées libérales et aux pratiques 

douteuses. 

Dès leur accession au pouvoir, en 1900, les libéraux de Trois

Rivières étaient porteurs de changement, dans la petite ville de Mgr 

Laflèche. En fait, ils incarnaient parfaitement les forces nouvelles 

de la société industrielle: capital et travail, temporairement 

réunis, se confondaient dans une même rhétorique et dans une même 

dynamique, celle du Parti libéral trifluvien. Le capital était bien 

sOr incarné par le patricien Jacques Bureau, ami des puissants et 

avocat des grandes compagnies, de même que par sa créature Robert Ryan, 

l 'homme de la Chambre de commerce. D'autre part, les forces du travail 
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s ' alignaient derrière Arthur Bette:, l ' échevin "ouvrier", champion des 

syndicats. Au point de rencontre entre ces deu x courants, nous avons 

déjà situé le député-maire J.A. Tessier, personnage-clé qui constitue 

un puissant révélateur socio-politique. 

Ces forces nouvelles, issues de la société industrielle, ont donc 

in vesti toutes les structures du pou voir trifluvien. Les élites 

traditionnelles ont dû partager la scène publique avec ce groupe de 

nouveaux venus, qui n ' avaient, au départ, ni formation classique, ni 

privilèges de naissance. C' est donc une société vraiment "libérale" 

qui s'est alors édifiée à Trois-Ri vières, où le capitalisme n'était 

plus suspect et où les gens d ' affaires pouvaient maintenant occuper les 

plus hautes charges publ i ques (4). 

Sur le plan idéologique, la grande réalisation des libéraux de 

Trois-Rivières a été l ' affirmation d ' un pouvoir politique autonome, 

libéré de l ' influence du clergé. Ils ont bousculé les survivants du 

vieil ordre ultramontain et rejeté, en même temps, tout un système de 

valeurs inspiré de la morale chrétienne. Dans l ' exercice du pouvoir, 

ils ont ouvert leur ville au x innovations sociales, importées des 

Etats-Unis et que désapprouvait le clergé local: le syndicalisme 

international, le travail dominical, les "buvettes publiques", de même 

que tous ces divertissements modernes dénoncés du haut de la chaire. 

Ce pouvtiir rouge a certainement été bénéfique sur le plan 

économique, en multipliant les opportunités d ' affaires et les occasions 

de profits. Par-dessus tout, les libéraux de Trois-Rivières ont été 

des créateurs de richesses et des donneurs d ' emplois, ce qui explique 

leurs succès électoraux, dans une ville qui avait attendu si longtemps 

son décollage économique et qui considérait le devoir maintenant à 

Jacques Bureau et à Robert Ryan. 

Toutefois, le pouvoir rouge connut un véritable échec sur le plan 

85 



moral; quand ils ont séparé la religion et la politique, les libéraux 

ont fait table rase de tout un code moral, d'inspiration chrétienne, 

pour le remplacer par une mentalité "affairiste" imperméable aux 

scrupules et incompatible avec l ' exercice du pouvoir. A 

Trois-Rivières, les libérau x ont fait main basse sur l ' appareil 

municipale, qu'ils ont administré com ~e une entreprise, en y cherchant 

souvent leur enrichissement personnel au détriment du bien commun. 

Les abus de pouvoir et l ' affairisme véreu x du régime Tessier ont 

amené un rejet global de la société l i bérale. Rumill y a constaté que 

"les vieilles forces réactionnaires se réveillaient au x Trois-Ri vières 

(51". De façon plus g~nérale, Falardeau parle "du grand sursaut 

défensif de nos structures traditionnelles (6 )>> . En effet, la réaction 

allait s ' organiser et bala yer toute la province. L' enquète Désy et la 

chute de Tessier, en 1921, présageaient l ' enquête des comptes publics 

de 1936, le départ de Taschereau et le règne de l ' Union nationale. 

Derrière ces deux épisodes de notre vie politique, on retrouve un méme 

homme, provocateur et récupérateur, Maurice Duplessis. 

L'enquéte Désy fut donc une occasion de réflexion, d'indignation 

et de réaction chez les "bien-pensants" qui occupaient les hauteurs de 

la société. Mais, un autre courant politique se manifestait alors, et 

de façon encore plus tangible: dans les profondeurs de la société se 

développait une conscience politique qui aurait pu devenir 

révolutionnaire. Les ouvriers, qui prenaient conscience de leur nombre 

et de leur force, entendaient bien participer à la vie publique, par le 

biais des représentants qu'ils s'étaient choisis. Les victoires de 

Tessier, et encore plus celles de Bettez, sont des indices que ce 

courant . "ouvrier" pouvait porter au pouvoir des hommes "sans fini", 

mais proches du peuple. 
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Bien que puissant à Trois-Rivières, comme ailleurs au Québec, le 

mouvement ouvrier ne s'est pourtant jamais articulé dans un parti 

Utravailliste H qui aurait, comme en Grande~Bretagne, trouvé sa voie 

vers le pouvoir. Sensibles aux discours démagogiques et enclins au 

culte de la personnalité, les ouvriers du Québec ont voté pour des 

hommes et non pour des partis. C'est ainsi que le courant "ouvrier" a 

été récupéré, tantôt par des rouges, comme Médéric Martin, Damien 

Bouchard ou Arthur Bettez, tantôt par des bleus, comme Camillien Houde 

ou - encore lui - Maurice Duplessis. 

La fin du régime Tessier, que nous avons appelé "le crépuscule 

d ' un rouge", a donc un sens prophétique: il faut y voir aussi le 

crépuscule des rouges. Non ce n ' était pas la fin du Parti libéral, 

mais plutôt la fin d ' une époque, chez les libéraux. Après le départ de 

Tessier, Trois-Rivières allait vivre un tout nouveau rapport de forces. 

Le "centre" libéral, atteint par la gangrène, était débordé sur sa 

gauche par le mouvement "ouvrier" et sur sa droite, par les 

nostalgiques de la vieille société conservatrice et cléricale. La 

force de Duplessis allait être de récupérer ces deux courants et de les 

fondre dans une union "nationale". Bien sOr, il n'emportait pas 

l'adhésion des syndicalistes militants, mais il avait une base 

électorale solide chez les ouvriers de Trois-Rivières, comme chez ceux 

de l'est de Montréal ou du faubourg Saint-Roch, à Québec. 

L ' histoire de J.-A. Tessier et de l'enquête Désy est donc une 

aventure chargée de sens politique. Comme telle, elle mérite de 

prendre place dans la grande Histoire, celle qui se veut une réflexion 

sur la condition humaine, à travers les âges. A la lecture des 

déboires du régime Tessier, on peut déjà tirer quelques leçons sur 

l'importance de la moralité politique et sur les dangers de 

l'aveuglement partisan. Voilà précisément ce qui a perdu Tessier et, 

finalement, le Parti libéral du Québec. De nos jours, l ' aveuglement 

partisan s'est relativement résorbé et, de toutes façon, il existe des 

mécanismes qui mettent li société un tant soit peu à l'abri des abus de 
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pouvoir: le syndicalisme et la presse, entre autres, sont des contre

pouvoirs qui peuvent étre efficaces. Quant à la moralité politique, 

elle demeure une réalité fragile et toujours menaçée. L'affai r isme de 

1920 a survécu à tous les scandales, et il se manifeste à chaque 

génération, chaque fois qu'un politicien, en panne d'inspiration, vient 

dire qu ' il faut administrer les corps publics comme des entreprises 

privées. 
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ANNEXE 1 

Chronologie de J.-A. Tessier 

1861. Naissance de Tessier à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade. 

1885. Avocat et militaire, il s'installe à Trois-Rivières. 

1888. Il épouse Marie-Elmire Guillet. Le couple aura cinq enfants 

dont deux vont mourir en bas âge. 
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1892. Partisan d'Honoré Mercier, il se présente dans Champlain mais se 

désiste avant le jour du scrutin. 

1900. Il .se place dans la mouvance du nouveau député fédéral, 

Jacques Bureau. 

1904. Elu député provincial de Trois-Rivières. 

1906. Nommé commandant du 86ième régiment. 

1913. Elu maire de Trois-Rivières, à la tète d'un "ticket" libéral de 

six nouveaux échevins. 

1914. Nommé ministre de la Voirie, il doit affronter J.-A. Désy lors 

d'une élection complémentaire. 

1917. Réélu maire de Trois-Rivières, mais éprouve de sérieuses 

difficultés à contrOler les membres du conseil municipal. 

Rupture avec Jacques Bureau. 

1919. Les scandales se multiplient. Le juge J.-A. Désy accepte une 

demande d'enquète sur l'administration Tessier. 



ANNEXE 1 (suite) 

Chronologie de J.-A. Tessier 
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1921. Publication du rapport d'enquête. Tessier abandonne la 

politique et choisit ses successeurs: Bettez à l 'hOtel de ville 

et L.-P. Mercier au parlement. Accepte la présidence de la 

Commission des eaux courantes du Québec. 

1928. Mort de Tessier. Les libéraux divisés entre le patricien Bureau 

et le plébéien Bettez. Ascension politique de Maurice Duplessis 
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ANNEXE II 

Index des noms et des thèmes 

Liste des principaux personnages et des grands thèmes de la présente 

étude. 

Association catholique de la jeunesse canadienne (A.C.J.C.). 4.54.55. 

Barnard (Joseph). Rédacteur en chef du Bien public, 54.66.68. 

Bettez (Arthur). Homme d ' affaires, 19.20. Echevin, 29.30.39.41.47. 

Défend les ouvriers, 53.54.65. Compromis dans un scandale, 57 

et suivantes. Successeur de Tessier, 71 à 73. Affronte 

Bureau, 76 à 79. Décès, 81.85.87. 

Bureau (Jacques). Avocat, 16. Député fédéral de Trois-Rivières, 17 à 

20. Président du club Laurier, 21. Patron politique de 

Trois-Rivières, 23 et suivantes. Rupture avec Tessier, 59.60. 

64.65.71.72. Vainqueur de Normand, 74. Affronte Bettez, 76 à 

78. Sénateur, 80.81.84.86. 

Chambre de commerce. 29.48.84. 

Cloutier (François-Xavier). Evêque de Trois-Rivières, 30.38.69.72.73. 

Club Laurier. 20.21.28.47.54. Divisé, 71. 
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ANNEXE II (suite) 

Index des noms et des thèmes 

Désy (Louis-Joseph-Alfred). Avocat et partisan conservateur, 22.26. 

28.31.32.52. Juge de la Cour supérieur, 46.47.56.58.60. 

Enquête sur l'administration de la ville, 62 et suivantes. 

Conclusion de l'enquête, 67. Décès, 80. 

Développement industriel. Pâtes et papiers, 24. Mesures favorisant 

l'industrie, 29.30. Bureau de publicité et d'industrie, 48. 

B~tisse industrielle, 48. Evaluation industrielle, 53. Projet 

de taxe industrielle, 54. Pollution, 54.55. Nouvelles 

implantations, 66.84. 

Développement urbain. Incendie de 1908, 25. Coteau Saint-Louis, 30. 

Annexion du Cap. 31. Nouvelles paroisses, 4û. Pavage des rues, 

45. Grands travaux et endettement, 50.51.52. Evaluation, 

Pollution, 54.55. Epidémies, 58.59. Innovations, 84. 

Duplessis (Maurice). 1 à 4. Avocat et partisan conservateur, 22.27. 

46.65.68.73. Candidat conservateur, 77 à 79. Député, 81.83.87. 

Duplessis (Nérée). Avocat et partisan conservateur, 14.22.35. Juge 

de la Cour supérieure, 46. Décès, 80. 

Gariépy (Wilfrid). Avocat et partisan libéral, 19.76.77. 

Gouin (Lomer). Avocat, 9. Premier ministre du Québec, 23.24.26.31 à 

'\ 34.37.45.51.75.83. 

Guillet (Marie-Elmire). Epouse de J.-A. Tessier, 10.36. 
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ANNEXE II (suite) 

Index des noms et des thèmes 

Laflèche (François-Xavier Richer). 1. Prêtre, 8. Evéque de 

Trois-Rivières, 14 à 17.22.73.84. 

Lamy (Napoléon). Bijoutier et partisan conservateur, 22. Echevin, 

60.61. Demande l'enquête, 62.65.68.73. 

Laurier (Wilfrid). Premier ministre du Canada, 9.12.15 à 18.23.26.35. 

37.41.77. 

Mercier (Honoré). 1. Chef du Parti national, 11 à 15. 

Mercier (Ludger-Philippe). Notaire, 19. Protégé de Tessier, 27. 

Echevin, 28.29.47. Successeur de Tessier, 71.73.76.77. 

Normand (Louis-Philippe). Médecin, 9. Partisan conservateur, 22. 

Maire de Trois-Rivières, 26.28.29. Chef de file des 

conservateurs, 38.41.46.49.69.70.72. Réélu maire, 73. 

Ministre, 74. Démissionne, 78. Décès 80. 

Parti national. 12 à 15. 

Prohibition. Position du conseil, 29.30.41. Conséquences, 57. 

Régiment de Trois-Rivières. Tessier au régiment, 10.12. Construction 

du manège militaire, 21. Accueil des sinistrés, 25. Les 

officiers en politique, 27.28.35. Tessier et la guerre, 38. 
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Robichon (Georges-Henri). Avocat et partisan libéral, 19.78. Maire de 

Trois-Rivières, 81. 



ANNEXE II (suite) 

Index des noms et des thèmes 

Ryan (Robert). Homme d'affaires, 19.20. Echevin, 29.30.39.47. 

Président du comité des finances, 48 à 52.58. Battu, 59.60. 

Compromis dans des scandales, 63 et suivantes. Fin de carrière, 

81.84.86. 

Syndicalisme et mouvement ouvrier. Révolution industrielle, 20. 

Syndicats internationaux, 30 .39. Quartiers ouvriers, 40 à 42. 

Positions de Bettez, 53.54.65.72.73.77 à 79. Dernière analyse, 

84 à 88. 

Taschereau (louis-Alexandre). 1. Ministre provincial, 26. Premier 

ministre du Québec, 34 .68.74.75.76.83. 

Tourigny (François-Siméon). Avocat et partisan libéral, 11.12.15.17. 

Maire de Trois-Rivières, 17.19.21. 
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(20) Discours au Banquet Tessier, loc. cit. 
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carrière à l ' arrivée de Jacques Bureau. 
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juillet 1913. 

R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., vol l, 
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(36) Le Bien public, 1er juillet 1915, p. 1. 

(37) Voir à ce sujet les minutes du conseil, de 1904 à 1907, et 
particulièrement celles du 22 mars 1904. 
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(43) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XIV, p. 35. 

(44) Ibidem, p. 50. 
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(46) Les demandes des Trifluviens sont dispersées dans les journaux et 
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(48) Le Nouveau Trois-Rivières, 9 septembre 1910, p. 1. 
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(52) Ibidem. 

(S3) Chiflres cités dans Le Nouveau Trois-Rivières du 13 aoot 1908, 
p. 3. Ces chiffres sont bien sÛr sujets à caution. 

(S4) La performance provinciale est donnée par J.-C. BONENFANT, "La 
vie politique du Québec, de 1910, à 1935", Aux sources du 
présent / The roots of the present, coll. "Studia varia", no. 5, 
Toronto, University of Toronto, 1960, p. 31. La performance de 
Tessier est contenue dans QUEBEC (Province), Répertoire des 
parlementaires québécois, 1980, p. 782. 

(SS) Le Bien public, 17 juillet 1913, p. 1. 

(S6) Congédiements et démissions sont notés dans les minutes du 
conseil, entre le 4 aoOt et le 26 décembre 1913. 

(S7) Le Bien public, 13 janvier 1916, p. 1. 

(S8) Ibidem, 10 juin 1915, p. 1. 

(S9) Ibidem, 17 juin 1915, p. 1. 

(60) Ibidem, 21 aoOt 1913 et dates suivantes. 

(61) Archives municipales de Trois-Rivières, 6 avril, 24 avril et 
4 mai 1914. 



(62) J. BELLEAU, L ' industrialisation de Trois-Rivières 1905 - 1925, 
Trois-Rivières, U.Q.T.R., thèse (M.A. Etudes · 
québécoises), 1979, Annexe "B " . Ces règlements 
consistent en des exemptions de taxes, en des 
endossements d ' obligations, en des signatures 
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d'actes de fiducie, en des prêts à l'entreprise et en 
d ' autres mesures incitatives. 

(63) Archives municipales de Trois-Rivières, 4 novembre 1915. 

(64) Bettez est vice-président de la brasserie J-M Spénard. 

(65) Archives municipales de Trois-Rivières, voir particulièrement les 
huit interventions de 
Bettez en 1914. 

(66) Le Bien public, 15 juillet 1915, p. 1. 

(67) Ibidem, 1er juillet 1915, p. 1. Voir aussi les nombreuses 
allusions de Rumilly concernant la collusion entre Bettez et les 
internationaux. 

(68) Accusation portée par Le Courrier et reproduite dans Le Nouveau 
Trois-Rivières, 10 juillet 1914, p. 5. 

(69) J. BELLEAU, loc. cit., annexe. 

(70) Article de The Gazette reproduit dans Le Nouveau Trois-Rivières, 
15 août 1913, p.l. 

(71) Au fédéral: Langevin en 1878 et Bureau en 1907. 
Au provincial: Turcotte en 1888. 

(72) Il s ' agit de l'affaire Mousseau, que l'on retrouve dans 
R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XVIII, p. 149. 

(73) Ibidem, p. 161. 

(74) Le Bien public, 12 mars 1914, p. 1. La dernière assemblée 
contradictoire avait été tenue entre Normand et Bureau, en 1911. 
Elle avait effectivement mal tourné. 

(75) Archives Tessier; les rares documents conservés par la 
descendance de J.-A. Tessier sont justement ceux qui ont trait à 
la grande victoire de 1914. 

(76) Le Bien public, 7 octobre 1910, p. 1. 



(77) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XVII, p. 25. 

(78) Ibidem, tomes XVII, XIX et XX. Rumilly revient souvent sur le 
sujet qui était, à l'époque, d'une grande actualité. 

(79) Ibidem, tome XX, p. 147. 

(8 0 ~ Lettre citée dans la brochure él ectorale Le gouvernement 
Taschereau, 1923, p. 213. 

(81) Ibidem, p. 210. Chiffres confir aés par l ' Annuaire statistique du 
Québec, 1922. 

(82) Ibidem, p. 295. 

(83) Ibidem, p. 10. 

(84) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XXVI, p. 114. 

CHAPITRE IV: UN HOMME ET SA VILLE 

(85) Archives Tessier, lettre de Joseph Hébert datée du 19 mars 1914. 

(86) Le Bien public, 14 août 1913, p. 7. 

(87 ) R. RUMILLY, Histoire de la provi nce de Québec, op. cit., 
tome XVIII, p. 162. 

(88) Archives Tessier, lettre de M. Pelletier datée du 19 mars 1914. 

(89) B.M. GREEN, Who ' s who in Canada, Toronto, International Press, 
1923. 

(90) Discours au Banquet Tessier, loc. cit. 

(91) R. Rumilly, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XVIII, p. 161. 

(92) Ibidem, p. 162. 

(93) Ibidem, tome XXV, p. 132. 

(94) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et 5.on temps, op. cit., vol. l, 
p. 22. 
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(9S) Ibidem, p. 36. 

(96) Discours au Banquet Tessier, loc. cit. 

(97) Rapport du juge Désy, p. 132. 

(98) Archives municipales de Trois-Rivières, 21 décembre 1905. 

(99) Le Bien public, 3 février 1916, p. ' 1. 

(100) Voir à ce sujet son discours de 1910 (loc. cit.) 

(101) Archives municipales de Trois-Rivières, 14 décembre 1915. 

(102) Ibidem, à partir du 5 octobre 1914. 

(103) Le Bien public, S avril 1917, p. 1. 

(104) Ibidem, 28 juin 1910, p. 6. Pour sa part, Rumilly parle d'une 
"grande assemblée patriotique", en 1916, o~ Tessier aurait 
partagé la vedette avec ses adversaires, dans une sorte d ' "union 
sacrée" (Histoire de la province de Québec, tome XXI, p. 134). 
D'après nos recherches, Tessier a simplement accueilli à l'hôtel 
de ville les responsables des célébrations de la 
Saint-Jean-Baptiste. 

(lOS) Discours au Banquet Tessier, loc. cit. 

(106) Gustave Tessier étudie à l'école forestière de 1910 à 1914. 

(107) J. HAMELIN et J.-P. MONTMINY, "Québec 1896 - 1929: une deuxième 
phase d'industrialisation, "dans Idéologies du Canada français 
1900 - 1929, Québec, P.U.L., 1974, p. 24. 

(108) Ibidem. 

(109) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., vol. l, 
p. 39. 

(110) Ibidem, p. 24. 

(111) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XXII, p. 10. 

(112) Ibidem, tome XVIII, p. 162. 

(113) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., vol. l, 
p. 31. 
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(114) Titre d ' un discours de L.-P. Normand, conservé aux archives du 
séminaire. 

(115) Le Bien public, 19 juillet 1917, p. 1. 

(116) Voir J.-C. BONENFANT, "La vie politique du Québec, de 1910 à 
1935 " , loc. cit., p. 33 . 

• 
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DEUXIEME PARTIE: L'ENQUETE DESY 

CHAPITRE 1: LA DECHEANCE DU POUVOIR ROUGE 

1. Le solitaire du pouvoir rouge. 

(1) Voir à ce sujet les archives municipales de Trois-Rivières, 
1914 et 1915. 

(2) Le Bien public, 29 mars 1917, p. 3. 

(3) Voir les accusations lancées contre Normand par le Nouveau 
Trois-Rivières, entre autres le 24 juillet 1914, p. 1. 

(4) C. BLACK, Duplessis, Montréal, L'homme, 1977, vol. l, p. 

(5) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XXV, p. 132. 

(6) Le Bien public, 26 juillet 1917, p. 1. 

(71 Rapport du juge Désy, p. 133. 

(8) Le Bien public, 26 juillet 1917, p.l. 

2. Quand un maire perd le contrôle. 

(9) Voir le bail entre la Vi Il e et les demoiselles Ryan, cité 
dans archives municipales, le 15 février 1915. 

(10) Rapport du juge Désy, p. 295-296. Voir aussi les archives 
municipales. 

(11 ) Archives municipales, 14 octobre 1915. 

( 12) Rapport du juge Désy, p. 132. 

( 13) Ibidem, p. 141. 

( 14) Ibidem, p. 140. 

(15 ) Archives municipales, 17 juin 1918. 

(16 ) Rapport du juge Désy, p. 86. 

( 171 Archives municipales, 17 juin 1918. 
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3. Le régime creuse sa tombe. 

(18) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XXIII, p. Il. 

(19) Ibidem, p. 49. 

(20) Archives municipales, 4 mars 1918. 

(21) Rapport du juge Désy, p. 295. "Le Conseil [ ... ] a sacrifié 
ses débantures à la Provincial Securities au prix de 92.50, 
lorsque la dite Corporation eût dû obtenir pour les dites 
débantures 96". 

(22) Ibidem. 

(23) Le Bien public, 10 mai 1918, p. 1 et 25 avril 1918, p. 1. 

(24) Ibidem, 26 juillet 1917, p. 1. 

(251 Chiffres compilés par J. BELLEAU et présentés en annexe de 
"L'industrialisation à Tfois-Rivières" (loc. cit.). 

(261 Archives municipales, 17 avril 1916. 

(271 Ibidem, 21 août 1916. 

(28) Le Bien public, 7 mars 1918, p. 1. 

(29) Ibidem. 

(30) Ibidem. 

(31) Le Bien public, 19 juillet 1917, p. 1. 

(321 L'Eveil, 1er août 1918, p. 1. 

(331 Ibidem, 1er octobre 1918, p. 1. 

(341 Ibidem, 1er novembre 1918, p. 1. 

(351 Ibidem, 1er août 1918, p. 1. 

(36) Le Bien public,12 juillet 1917, p. 1. 

(371 Ibidem, 13 décembre 1917, p. 1. 

(381 R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XX, p. 156. 
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CHAPITRE II: LA COUR EST OUVERTE 

1. Un échevin dans la bière. 

(39) Rapport du juge Désy, p. 299. 

(40) Ibidem. 

(41 ) Ibidem, p. 302. 

(42) Ibidem, p. 296. 

(43) Ibidem, p. 304. 

(44) Ibidem, p. 30l. 

(45) Ibidem, p. 68. 

(46) Ibidem, p. 8l. 

( 47) Ibidem. 

(48) Ibidem, p. 58. 

(49) Ibidem, p. 81. 

(50) St.Maurice Valley Chrünicle, 19 décembre 1919, p. 7. 

(51) Rapport du juge Désy, p. 305. 

(52) L' Eveil, 1er février 1919, p. 1. 

(53) Archives Tessier, source journalistique inconnue, p. 3. Il 
ne s'agit pas d'un journal local. 

(54) Le Bien public, 29 mai 1919, p. 1. 

(55) Archives municipales, 26 mai 1919. 

(56) Ibidem, les assemblées des 11, 18 et 25 juin sont les 
seules à être tenues. 

(57) Le Bien public, 10 juillet 1919, p. 1. 

(58) Ibidem, 17 juillet 1919, p. 1. 

(59) Ibidem, 17 juillet 1919, p. 1. 
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2. 

(60) Ibidem, 24 juillet 1919, p. 1. 

(61) Ibidem. 

(62) Ibidem. 

(63) Ibidem, 17 juillet 1913, p. 1. 

(64) Ibidem, 18 décembre 1919, p. 1. 

Le panier de crabes. 

(65) Discours au Banquet Tessier, loc. cit. 

(66) Vigneau est entré au conseil en 1915 et Farley, en 1917. Le 
premier était contre le prêt à la Brasserie Spénard, ce qui 
lui valut la rancune tenace de Bettez. Voir à ce sujet les 
minutes du 14 mai 1917, du 21 janvier 1918 et du 2 décembre 
1918. A chaque occasion, Bettez vote contre le vétérinaire 
Vigneau sur des questions qui rel .èvent de sa spécialité, 
l'E}:position agricole. 

(67) Bettez et Gouin ont été élus sur le "ticket" Tessier de 1919 
et Lacoursière a été nommé par le conseil pour compléter le 
terme de François Lajoie, démissionnaire. 

(68) L'Eveil, 1er novembre 1919, p. 1. 

(691 Le Bien public, 20 novembre 1919, p. 1. 

(70) Archives municipales, 17 novembre 1919. 

(71) Rapport du juge Désy, p. 6. La requête est signée par 
"Zéphirin Marchand et al." 

(72) Archives municipales, 1er décembre 1919. Il s'agit bien de 
"pourparlers" et non encore d'une requête officielle. 

(73) Ibidem. 

(74) Ibidem. 

(75) Ces nouvelles accusations seront déposées en septembre 1920; 
voir les minutes du conseil datées du 20 septembre. 

(76) Rapport du juge Désy. p. 1. 

(77) Ibidem, p. 12. 

, 
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(78) Ibidem, p. 286. 

(9) Ibidem, p. 287. 

(80) Le Nouvelliste, 12 novembre 1920, p. 1. 

(81 ) Rapport du juge Désy, p. 288. 

(82) Ibidem, p. 289. 

(83) Ibidem, p. 12. 

(84) Archives municipales, 17 novembre 1919. Les descendants 
d'Edouard Méthot seront plutôt des conservateurs. 

(85) Archives municipales, 4 octobre 1920. 

(86) Du 20 février au 21 mai 1920, treize assemblées du conseil 
sont annulées faute de quorum. Seuls se présentent les 
échevins Lamy, Farley et Vigneau. Voir les archives 
municipales. 

(87) Archives municipales, 5 décembre 1919 et 26 mai 1920. 

(88) Ibidem, 26 avril 1920. 

(89) Ibidem, 27 septembre 1920. 

3. Les conel usi ons de l'en quête. 

(90) Le Bien public, 2 décembre 1920, p. 1. Rapprocher de la 
célèbre phrase de Hamlet: "There is something rotten in the 
state of Denmark~. 

(91) Ibidem. 

(92) Ibidem, 18 novembre 1920, p. 1. 

(93) La Presse, 26 janvier 1921, p. 1. 

(94) Ibidem. 

(95) Ibidem. 

(96) Rapport du juge Désy, p. 313. 

(97) Le Nouvelliste, 26 janvier 1921, p. 1. 
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(98) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., 
vol. l, p. 46. 

(99) Le Bien public, 3 février 1921, p. 1. 

(100) Ibidem. 

(101) Ibidem. 

(102) Le Nouvelliste, 5 février 1921, p. 1. 

(1 03) Ibidem, 27 janvier 1921, p. 8. 

(104) Ibidem. 14 février 1921, p. 1. 

(105) Ibidem, 4 fé vri er 1921, p. B. 

( 106 ) Selon la charte municipale de 1916, aucun élu trifluvien ne 
touche de salai r e , et seul le maire profite d ' une allocation 
·de dépenses. 

( 107l Le Bien public , 27 jan vier 1921, p. 1. 

(1 08 ) Ibidem, 5 ju i llet 1921, p. 1. 

(109) Ibidem, 24 février 1921, p • r 
..J. 

( 11 0! Ibidem , 8 mars 1921, p. 1. 

( 111) Ibidem, ?-- ,) juin 1921, p. 1. 

CHAPITRE III: LE CREPUSCULE DES ROUGES 

1. La sortie de Tessier. 
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( 112) Le Nouvelliste, ,) Janvier 1921, p. 1. Pour Tessier la ru meur 
de retraite avait aussi plané en juillet 1917, au moment de 
renouveler son mandat de quatre ans à la mairie. 

(113) Le Bien public, 29 septembre 1921, p. 1. La rupture est 
alors présentée comme un fait accompli, vieux de plusieurs 
mois. 

(114) Ibidem, 10 février 1921, p. 1. Les "gratteurs de rue " dont 
il est question sont probablement à l'emploi de la Voirie 
provinciale. 



(115) Le Nouvelliste, 27 janvier 1921, p. 1. et 16 février 1921, 
p. 8. 

(116) Le Bien public, 24 juillet 1919, p. 1. 

(117) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, vol. l, p. 38. 
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(118) Le Bien public, 12 juillet 1921, p. 1. La déclaration est de 
François Lajoie, associé de Bureau et 
partisan de Normand. 

(119) Ibidem. 

(120) Ibidem, 14 juillet 1921, p. 8. 

(121) Ibidem, 19 juillet 1921, p. 1. 

(122) Ibidem. 

(123 ) Ibidem. 

(124) Ibidem. 

(125) Ibidem. 

(126) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., 
vol. l, p. 38. Le monument existe toujours, rue Bonaventure, 
entre la cathédrale et l ' évéché. 

(127) Le Bien public, 21 juillet 1921, p. 1. 

(128) Voir les résolutions acceptées entre le 15 août 1921 et le 
3 janvier 1922, dans les archives municipales. 

(129) Le Bien public, 27 septembre 1921, p. 1. 

(130) La Patrie, citée par Le Bien public, 29 septembre 1921, 
p. 1. Voir aussi La Presse, Le Soleil et Le Droit du 
28 septembre. 

(131) R. RUt1ILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
vol. XXV, p. 187. L ' autre ministre dont il est question est 
Napoléon Séguin de Montréal. Par contre, Rumilly se trompe 
quand il affirme, dans Maurice Duplessis et son temps, 
vol. l, p. 43, que Tessi er qui tte 1 e cabi net provi nci al à 
cause de la nomination de Jacques Bureau dans le 
gouvernement fédéral de MacKenzie-King. La démission de 
l'un précède de quatre mois la nomination de l'autre. 



(132) Manifeste électoral Le gouvernement Taschereau, 1923, p. 31. 

(133) Archives Tessier. Lettre signée par le sous-secrétaire. 

(134) Ibidem. Lettre signée par Louis Chartier, ptre. 

2. Le patricien et le plébéien. 

(135) Le Bien public, 12 décembre 1921, p. 1. 

(136) R. RUMILLY, Histoire de la province de Québec, op. cit., 
tome XXVI, p. 19. 

(137) Le Bien public, 16 janvier 1923, p. 1. 

(138) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., 
vol. l, p. 45. 

(139) Ibidem, p. 48. 

(140) Pour la comparaison avec Martin, voir R. RUMILLY, Maurice 
Duplessis et son temps, vol. l, p. 49 et Le Bien public 
9 octobre 1923, p. 1. Pour la comparaison avec Bouchard, 
voir Ibidem, 14 juillet 1921, p. 1. 

(141) Le Bien public, 9 octobre 1923, p. 1. 

(142) R. RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, op. cit., 
vol. l, p. 49. 

(143) Ibidem, p. 52. 

(144) Ibidem, p. 67. 

(145) Ibidem, p. 84. Voir aussi p. 49, 57 et 67. 

CHAPITRE III: EPILOGUE: LA GRANDE FAUCHEUSE 

(146) Le Nouvelliste, 8 novembre 1928, p. 1. 

(147) Balzac, Les Paysans, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, 
p. 182. Le "parti libéral" dont parle Balzac est ici la 
bourgeoisie républicaine qui, dans la France du XIXième 
siècle, affrontait la noblesse et le clergé. 
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CONCLUSION 

(1) Au sujet des gouvernements Gouin et Taschereau, voir le 
jugement porté par Jean Hamelin et Jean-Paul Montminy, 
"Québec 1896 - 1929: une deuxième phase d'industrialisation" 
Idéologies du Canada français,op. cit., p. 23, et celui de 
Jean-Charles Bonenfant dans "La vie politique au Québec, de 
191ù à 1935", loc. ciL, p. 26. 

(2) Jean-Charles Bonenfant, Ibidem, p. 25. 

(3) La construction des écoles ne relevait pas de la 
municipalité, mais le maire Tessier avait son mot à dire 
comme président de la commission scolaire et comme député 
provincial. 

(4) Depuis l'incorporation de la "cité", en 1857, et la 
Confédération de 1867, toutes les fonctions de maires et de 

. députés avaient été occupées par des représentants de la 
bourgeoisie professionnelle, à l ' e>:ception de 
John Mc Dougall. 

(5) R. RUNILLY, Histoire de la province de Québec, op. ciL, 
tome XXV, p. 131. 

(6) J.-C. FALARDEAU, "Des élites traditionnelles aux élites 
nouvelles", dans Le pouvoir dans la société canadienne 
française, Fernand Dumont, directeur, Québec, P.U.L., 
1966. 
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