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Ce mémoire se veut une étude de cas sur les relations d'un d4put6 qu6b8cois 
avec ses commettants et son milieu. Nous nous sommes bas6 sur l'expérience de 
Denise LeBlanc-Bantey, deputée des îles-dela-~adeleine pour le Parti qu6becois 
entre 1976 et 1985, pour M u e r  notre recherche. Les principaux objectifs de ce 
mémoire étaient de cerner les v6ritables probl8mes auxquels les deputés sont 
confrontés par leurs contacts directs et indirects avec leun commettants. Le choix de 
la circonscription des îleside-la-~adeleine et de sa deputée de l'époque s'explique par 
la spécificitb de cette région. En effet, nous avons tente 64tablir un lien entre les 
caradéristiques propres aux lles et les probl&nes rapportes à la députée. Dans le 
même sens, nous avons suivi les demarches entreprises par LeBlanc-Bantey, auprbs 
des ministres et des autorités municipales de son comte, pour régler les problhes de 
ses commettants. Finalement, nous avons port6 une attention partiwlihre à son travail 
Badjointe parlementaire aux pêcheries puisqu'il nous apparaissait plut& rare pour un 
députe @être en charge du plus important secteur économique de sa circonscription. 
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Les relatbns d'un déouté au6becois avec ses commettants et son milieu: Le cas 

de ûenise LeBlanc-8antev aux fies-de-la-~adeleine. 

Notre projet de recherche est ansacr6 à Iretude du rôle du député au Québec. 

Le travail de deput6 étant vaste et complexe, I'asped qui nous intéresse davantage est 

celui d'intermédiaire puisque le dt5put6 devient un véritable lien entre le citoyen et 

l'appareil gouvernemental. Bien que la classification des d e s  du députe soit 

imprécise et laisse place à plusieurs interpr6tations. nous nous baserons sur l'ouvrage 

de Gaston ~esch&tes' qui divise le travail du deput6 en trois fonctions: le législateur, 

le contr6feur et l'intermédiaire. Le d6pute-législateur vote pour ou contre l'adoption 

d'une loi. l%demment, il votera en faveur de la loi si son parti forme le gouvernement 

et, normalement, le contraire si son parti fome ou fait partie de l'opposition. Le 

déput8contr6leur exerce son devoir en posant des questions a u  ministres sur les 

dépenses et la gestion de chacun des ministères. Cependent, nous devons souligner, 

et nous en reparlerons plus tard, que plusieurs mécanismes empedient le déput& de 

remplir ces deux taches adéquatement, 

Nous avons choisi de porter wie attention particulière aux relations qu'entretient 
le deput6 avec ses cammettents et s o ~  milieu. L'objectif de œ m6moire est d'6ualuer 

le travail effectue par le déput6 pow son comté. Plusieurs auteurs, cmme Deschgnes 

et Louise poitras2, s'entendent sur k travail du & . . e. C'est un 
médiateur, un ombudsman, un agent dinfomation; c'est également un travailleur 

s a c i a l q u i t e n t r , d e ~ a r a ~ l e s p i u s p m s s é m t ~ d e s e s c O m m e f f a n f S .  Ifest 

également un agent de d6veloppement qui travaille avec les autorités municipales et 

tes groupes de plession afin de promouvoir le comt6 qu'if représente. Les moyens 
entrepris pour rbsoudre les problèmes de comte diffërent selon le problhme. De plus. il 

1 Gaston Desch8nas. Le derut6 au6b6coisa Qu-. AssemMée nationale. 1979.61 p. 
* Louise Poitras, aC6vo~utkn des conditions de travail des députés Garri&nHmn de I'AssemMh 
législative de la pmvince de Quebec entre 1861 et 1 @36", M6moire de mattrise, Quebec, Univemit8 
Lavaf, 1993,t78 p. 



doit être à l'écoute des problèmes de ses citoyens et tenter de les aider du mieux de 

ses connaissances et des possibilités qui lui sont offertes. Le députe peut répondre 

lui-même à ses commettants après des demardies personnelles. II peut indiquer a ses 

électeurs les procédures administratives à suivre, il peut les réfhrer diredement aux 

membres du cabinet int&es&s, il peut les adresser directment au ministre 

responsable. 

Le travail de l'intermédiaire ne se borne pas à régler des problèmes isal6s afin 

de satisfaire les besoins pressants de certains commettants. Les relations que le 

depute entretient avec les autorités municipales et les associations de son comte sont 
également dune importance capitale puisqu'elles permettent de régler des problèmes 

géneraux qui Mectent la vie quoMienne de ses 6lecteurs. 

Une autre facette du travail de I'intennédisirs est d'être b portegarole du 

gouvernement auprès de la population. Plusieurs moyens s'oftent lui pour expliquer 

les positions de son gouvernement. Dans cette optique, le deput6 rencontre ses 

cornrnettants pour leur expliquer ou pow promouvoir certaines lois. Cutilisation des 

médias, comme les journaux locaux, est l'un des moyens privilégiés par Denise 

LeBlanc-Bantey. Comme nous le v m s  plus loin, sa chronique dans l'hebdomadaire 

des îles sert bien sa cause. Cest dans cette pempcWe que ~QUS analyserons le 

travail de la députée. 

I 

Nos principales interrogations se situent au niveau des fadeurs qui innuencent 

le travail du depute-interm6diaire. Dans œ mémoire, nous démntmmm que les 

particularités géographiques, d a t e s  et &maniques du comte des fles-de-la- 

Madeleine definissent le genre et la charge de travail efkchés par la députée. Le 

clivage urbainlniral, souvent mentionn6 par les chercheun, aii&e le travail de 

l'intermédiaire. Toutefois, dans le cas des ~les4=Ia-~adeleine, une étude plus 

approfondie du mifieu est nécessaire afin de bien Bvaluer rirnportance du r&le jou6 par 

la d6putbintennédiaire pour cette cinxnscn'ption. Un autre fadeur B cunsidérer est 

le clivage oppositionlgouvemement qui infiuence davantage le deput6 lorsqu'il effectue 



son travail a l'Assemblée nationale. Toutefois, il nous sera impossible de considérer 

cet aspect puisque la deput& n'a jamais fait partie de l'opposition. 

Afin de répondre à nos interrogations, nous avons choisi d'analyser le Fonds de 

Denise LeBlanc-Bantey, d6putée du Parti québécois des Iles-de-la-Madeleine de 1976 

A 1985. Le choix de ce fonds d'archives se justifie par la circonscription représentb 

par la deputh qui nous offre les plus belles possibilités d'btudes. En effet, les 

particularités géographiques, économiques et sociologiques des ilesdela-~adeleine 

caracterisent les relations de LeBlanc-Bantey avec ses commettants. De plus, le 

cheminement politique de la deput& contient des particulafit4s qui rendent notre 

travail plus inthssant. Toutdois, nous ne pourrons gén6raliser pour Fensemble des 

deputes à partir de ce cas. Les partiarlatit6s du comte des hde-la-~adeleine, de 

même que les difF6rentes fonctions que LeBlaneBantey a accomplies au sein du 

gouvernement font en sorte qu'une comparaison avec d ' a m  circonscriptions et 

d'autres deputés serait tout B fait inutile. 

D è s  son 6lection en 1976, elle est nommée ministre d&l@uée aux Pechenes 

dans le ministbre de I'lndusûie et du Commerce et ce, jusqu1en 1979. Elle ocaipe les 

marnes fonctions auprès du ministre de I1Agncultwe, des Pêcheries et de I'AJimentatbn 

jusqu'en 1981. Réélue aux 6ledions gén6rales de cette même année, elle est 

designée ministre de la Fondion pubüque (avril 1 981 à avril 1 984) et ministre d6léguée 

A la condition féminine (novembre 1983 à novembre 1984). Finalement, elle 

démissionnera avec quelques collègues pour protester contre l'annonce du a beau 

risque w par Ren6 Ldvesque. 

Mais il ne faut pas oublier les partiailarités geographiques de ce cOmf6 qui 

determinent la vbritable tâche du âéputWntemiédiaire. En dkt, elle a 616 deput68 de 

la plus petite Cuconsaipüon nuale et la plw bLoi@eisnee De pkrs, il nous faut souligner la 

présence d'une très forte minorit6 anglophone et d'une économie grandement basée 

sur la pêche. L'originalit6 de la cimnscfiption nous force B considefer ces 6lhents 



comme des facteurs qui influencent grandement les relations qu'elle enment avec 

ses commettants. 

Notre projet s'est inspir6, dans une certaine mesure, de celui de Louise Poitras 

qui traite de I'6volution des conditions de travaü des députés d8am&e-ôan au Québec 

entre 1û67 et 1936. Si le travail de Poitras est centré sur IJ6volution des conditions de 

travail des d&ut&, notre projet a comme point central le travail du deputé en tant que 

tel et @une seule deputh par surcroît, N'ayant pas à sa disposition des sources 

primaires aussi ~0mplbtes que la notre, Poitras a dû dépouiller des documents aussi 

nombreux que divenifi&. Le fait que nous ayons a notre disposition un fonds 

d'archives aussi volumineux que celui de Denise LeBlanc-Bantey nous offre la 

possibilité d'en faire une 6tude de cas qui, sans Btre repr6sentatif de toutes les 

circons~ptions du Québec, nous permettra de jeter certaines balises, du moins des 

hypoth6ses. quant aux comtés ruraux 

La litt6rature qui traite de i'histoire politique et de la politique en @néml est très 

abondante et très diversifiée. Toutefois, nous dwlorons le fait que la majorit6 des 

auteurs se préoccupent davantage des aspects théoriques plut& que d'analyser les 

véritables p r ~ b l h e ~  auxquels les deputés sont confrontés. C'est le cas d'André 

Gelinas dans son volume sur les parlementaires queb6coiss D'autres ouvrages 

analysent le fonctionnement de l'appareil gowernemental en passant du choix des 

candidats, au processus électoral, & l'organisation des partis jusqu'au proc~ssus 

16gislaM4 Sans dénigrer la valeur de ces recherches et leur importance pour notre 

travail, notreprojet M e n t e  davantage vers une analyse plus "humaine' des rdatbns 

entre le députe et ses commettantS. 

André GBlinas. Les miamentaires et Yadminismüan au Québsc, Québec. Les Presses de rUnÏvemM 
Laval, 1969. 245 p. 

André Bernard, La mliüaue au Canada et au Qu6bec. MonMal. Les Presses de IWniversit4 du 
~uebec. 2e t~ition, lm, 534 p. 



Contextualisation et évolution du rôle de dbuté 

Les r&mm issues de la R6volutian tranquille ont transforme pmbnd6rnent 

l'État el la perception de son rôle dans la sodé& Les nombreuses créations 

institutionnelles et I'implicaüon constante de l'État dans divers sedeurs saciaux ont eu 

pour effet, pour le déput8, de complexifier son travail. d'augmenter et de diversifier sa 

charge de travail. Dans son analyse de l'appareil gouvernemental et législatif, Lionel 

Ouellet mentionne justement que les nombreuses interventions de l'État dans les 

affaires sociales peuvent contribuer B compliquer le travail du deput6 B plusieurs 

niveaux5 Depuis 1960, la pratique du parlementarisme a été revue profond6ment par 

"l'adoption de nouveaux mécanismes (règlements de l'Assemblée nationale), la 

abation de nouveaux organes (commissions parlementaires), la précision des rôles et 

des postes parlementaires (chef de parti, leader parlementaire, whip, président et vice- 

président) et I'attnbution d'un statut et de ressources propres aux partis reconnus en 

~hambte'~.  En effet, nous d6montms que tes Vois principales fonctions du 

parlementaire sont grandement affectées par tes transformations. 

Les taches de législateur et de contr6lew du députe dsam&re4an sont 

influencées par certains processus et certaines règles internes qui I'empechent 

d'exercer sont travail pleinement RBjean Pelletier souligne pertinemment œ fait en 

abordant deux notions essentielles du travail de législateur, soit celles de voter des lois 

et de participer B l'élaboration de ces lois: Toutefois, le cabinet ministériel s'est 
f 

appropntk ce dernier r&k, laissant le simple depute comme un spectateur pratiquement 

impuissant. Le fait que le gouvernement soit responsable devant I'Assemblk 

nationale provoque "une fusion des pouvoirs en œ sens que les membres de l'ex- 

sont aussi des membres de la législature(...), œ qui leur confère un pouvuir législatif 

quasi total'*. Notre systdme fait en sorte que le gouvernement peut être renversé si la 

Lionel Ouellet, aL*apparail gouvernemental et IégisiaW, b GBraid Begemn et Réjean PelleUer (dir.), 
du Quebec en devenir, Montréal. Boréal Express. 1980, p. 82. 

&R Pelleth, 'Le d6put6. un législateur d61aillanW. Revue d ' M e s  canaâknnes. vol. 14, no. 2, 
66t6 1979). p. 48. m.. p. 50. 





qui les attendent "Dans une large mesure, le vote du budget est un acte parlementaire 

relativement symbolique; ceci est le cas dans plwieum autres pays, dont la France en 

particu~ier."'~ C'est également vrai dans k cas qui nous preoccUpe puisque Denise 

LeBlano-Bantey n'a aucune formation dans les domaines de l'administration ou de la 

comptabilité. 

Malgr6 les bienfaits apportés par plusieurs de ces réformes, l'alourdissement de 

la fonction publique rendson fondionnement et son accès plus difficiles pour le simple 

citoyen. Toutefois, c'est l'une des taches du députeintefmédiaire que d'assister ses 

requhnts B travers les din&ents organes administratifs afin dacd&er les processus 

décisionnels. Bien qu'en principe, le deput6 se doive de conmitre les diffbrents 

programmes qui sont B la port& de ses cornmettanls, il peut lui Btre difficile dBOtre au 

fait de tous les programmes mis de l'avant par son gouvernement et ceux qui l'ont 

précM6. 

Le r6le dintemédiaire, celui qui nous pfhccupe particulihmmt, est 

carad6fls& par les contacts diredi, et indirects qu'ont les cf@utés avec leu@ 

commettants. Plusieurs fadeurs inRuencent le travail du députe. Selon Radiœ et al., 

'Variables such as eoanomic conditions, predominaüng indwes, types and levels of 

employment, size, topography and WtteaIer thearea is-predominanüiy wban or m l  will 

help shape the kind of jobs meinbers find themselves doing (...)"." Le carad6re nird 

dune circonscription semble Btm particulièrement deteminant si l'on üent compte des 

relations plus "amicales" entre les habitants et de leur attech8ment.B leur milieu.'' La 

personnalit6 du deput6 et la perception de son travail jouent donc un rdIe priaaedi91 

face à l'accomplissement de ses fondions dans le comte. 

l2 rbM, 
13 Usanne Radice, Elizabeth Vallanœ et Victoria Willis, Member of Parliament: The Job of 8 
E$ackbenche~le Bditbn. b n d o ~  MPaniUia, 19Qû, p $7. 

Qeschdneî. op.cit., p. 32. 



Présentation du Fonds Denise LeWanc-Bantev 

En janvier 1991, les Archives nationales du Quebec faisaient l'acquisition du 

Fonds Denise LeBlanc-Bantey par convention de donation de I'exdéputée. Le fonds 

comprend 56 boites remplies de documents divers, mais tous reliés de près ou de loin 

au travail de politicienne de LeBlanc6antey. Bien que le fonds n'ait reçu qu'ua 

traitement partiel, les documents sont divisés en cinq catégories: documents 

personnels, documents politiques, doaiments législatifs et parlementaires, documents 

ministériels, dowments administratifs des ministems et organismes gouvernementaux 

Malgr6 le fait que certaines catégories de documents soient moins importantes pour 

notre travail, nous croyons qu'elles renferment certains renseignements utiles à notre 

recherche. 

La série de documents personnels entre autres, des notices 

biographiques, de la correspondance personnelle et des articles de journaux Ces 

documents offient une perspective appréciable du cheminement personnel de Denise 

LeBlanc-Bantey. Bien que cette portion ne soit pas des plus importantes, elle demewe 

intdressante puisqu'elle nws pennet de comptendre, en l'intérêt que porte 

Denise LeBlanc4antey B fa politique et à son comté. 

La deuxi&me &rie de documents renferme la majeure parüe de la 

correspondance traitant du travail de la députée. Cette portion du f6qds barchives est 

la plus importante pour notre travail puisqu'elle nous pennet de conmitre davantage 

les relations qu'entretenait la deputé8 avec ses commettants et son milieu. Nous 

pouvons également dever les prÏncipaux problèmes auxquels les Madelinots ont & 

faire faoe. Panni quelques exemples qui nous ont frappé, nous pouvons souligner le 

coût plus 61ev6 du lait qui, en raison du transpart, est pratiquement le double de celui 

qui pr6vaut dans le reste de la province. De plus, les pêcheurs, qui sont très 

nombreux aux iles, se plaignent régulibrement leur députée de la réglementation sur 
les pecheries. Le secteur des m e s  6tant une preoccUpation majeure du comte des 

Ilesdela-Madeleine, il est donc de notre ressort de connaître les relations que la 



deputée entcetient avec les ministres en cause afin de savoir si les projets qu'elle 

propose sont consid6ré.s et adoptés. De plus, certaines requetes semblent similaires à 

ce que l'on retrouve dans plusieurs autres comtés comme des demandes de 

subvention ou des renseignements sur l'aide financiere aux étudiants. 

Un autre aspect important de notre recherche se situe dans les relations 

qu'entretient la depute5 avec les ministres et les fonctionnaires. Comme nous le 

démontrerons plus loin, le r6seau de communications qu'elle utilise pour faire avancer 

les dossiers de ses commettants prend une grande importance lors du traitement des 

requetes. L'utilisation de certains contacts privil6gi6s au sein des cabinets ministMels 

semble bien lui servir également Il est essentiel de v6rifier le cheminement des 

requetes puisque, souvent, il depend de la nature du proôldme. Si le probl6me est de 

nature personnelle, la d6putée utilisera ses contacts dans la fonction publique alon 
que si le problhme affecte un plus grand nombre de cumrnettants, elle privilégiera la 

filiere politique pour amver A ses fins. 

L'6loignement du comte apporte une dimension spéciale au travail de la ddputée 

puisqu'elle doit s'absenter ft6quemment et pour de longues @riodes de xwi bureau de 

comte afin de participer aux travaux de I'Assernblée nationale. Certains documents 
font Btat de ce fait, du personnel qui la représente lors de ses absences, de 

l'organisation et du fondionnement de son bureau. Aqrh de nombreuses tentatives, 

I'acds aux dossiers personnels des citoyens nous a 616 accord6 pa,r la Commission 

d'accès B l'information. Par I'6tude de ces dossiers, nous pouvons connaître la nature 

des problhmes qui sévissent dans œ comté et les démarches entreprises par la 
d6putée pour trouver dea soluüons. Plusieurs restridions se rattachent l'étude de 

ces dossiers puisque nous ne pouvons nommer aucune personne ni aucun 

renseignement pouvant identifier un individu. Bien que ces restrictions ne s'appliquent 

que pour les dossiers personnels, nous suivrons cette meme ligne de conduite pour les 

autres documents. Toutefois, les &us municipaux, les fondionnaires et les membres 



des cabinets muiistériels seront parfois identifiés mais seulement si I'exeruCe sert A 

faire progresser notre recherche.'' 

Bien que cette portion du fonds soit donc fondamentale a notre projet. les parties 

suivantes apportent, sans Qtre capitales. une dimension nouvelle d notre recherche. II 

s'agit de documents davantage relies au travail de parlementaire et de ministre. C'est 

un aspect qui prend toute son importance lorsqu'il s'agit @examiner la performance de 

la d6putéeministre face à ses obligations envers ses commettants malgr6 

l'accumulation de ses taches au sein du gouvernement De plus. certains documents 

pourront nous senhr pair compléter les dossiers politiques de Denise LeWaneBantey. 

La shie de documents qui traite exclusivement du travail de Lebianeûantey en 

tant que ministre est d'un attrait certain pour notre m6moire. Cun des aspects 

intéressants B analyser prend famie evec le me d'adjointe perlementaire aux 

pêcheries qu'a joué Denise LeBlanccBantey au debut de sa camcam&re politique, En enet, 

elle est mponsable du-plus important secteur éwmmique ûe sa unonscriptibn. N w s  

tenterons d'analyser l'apport d'un tel poste pour son cOmfRR TOUf8foiq nous nous 

garderons de tenter de v M e r  si un ministre apporte plus B ses éi8deurs qu'un simple 
deput6 puisqu'il nous est impossible de réaliser un tel exercice en analysant les 
dossiers d'un seul d6put6. 

A p r b  avoir brievernent analys6 l'instrument de recherche ,et le rdpertoire 

numérique qui nous ont été fournis par le personnel des Archives natiomIes, mus 

avons dkid6 de répertorier intégralement la correspondance générale de Pexdéputée. 

Le fonds dardiives n'ayant reçu qu'un traitement partiel, nous avons refrOLIV6 des 

documents relatifs B pratiquement toutes les tgcties qu'un députe doit effeduer, de 

15 Nous respecterons les consignas de la Commission d'a- B I'infi;omiation meme si certains 
documents ne proviennent pas des dosJiers perscmnels des Bl8deucs. Plusiews FBQUB~SS panonneiles 
des commettents sont contm- dans la cocrespOndanc8 @néraie di, la d6putée et nous ne myollspas 
que la divulgation des. noms des requ6mnts apporte. des Bi- compi6mentaires B notn, m6moire. 
Afin que vous puissiez v6rifier la v6mcit6 des données avaricbs, nous vous soulignons que la 
correspondance gén~mle de Denise LeBlanc-Bantey sst dassée par ordm chronologique alors que les 
dwsi-ers personnels des Blecteun sont dassés par ordre alphab6tique. 



meme que certains dossiers d'ordre personnel. Cet inventaire nous a permis de nous 

familiariser avec la tache du députe mais. surtout, dorienter nos recherches dans le 

fonds d'archives. 

II nous faut souligner que plusieurs dossien du Fonds Denise LeBlaneBantey 

ne nous permettent pas de connaître la conclusion de la majorité des cas soumis à la 

députée. Donc, il nous est impossible de faire une Btude bas68 sur la performance du 

parlementaire. Le taux de satisfaction de la population pourrait nous donner une 

certaine indication, puisque la députée a et6 réélue, mais encore IP, il ne pourrait nous 

préciser la performance ou le taux de reussite de la d6putee. 

Aprbs avoir pris connaissance de certains dossiers que nous estimions 

importants, nous pouvions pousser nos recherches plus profondément dans les 

documents minist6riels et législatifs. Cette cumplémentarit6 qui caractérise le Fonds 

Denise LeBlanc-Bantey nous a sauvé beaucoup de temps m8me-oi m s  avons dû 

recourir plusieurs autres sources pour wmpleter notre travail. En effet, malgré toutes 

les infonnatians que l'on peut y r e W %  -ce forn)s mfbme certaines laaines que 

nous devions connaître, exposer et combler par d'autres sources. 

Devant ce fait, now avons décide qu'une rencontre avec Denise LeBlanc- 

Bantey serait appropriée afin d'éclaircir certains points qui sont restés nébuleux. Cet 

entretien devient donc une de nos sources qui. comme les autres, nécessite une 

critique. En effet, l'impression favorable que nous a hi& Fexdéputée lors de 

l'entrevue devait s'estomper afin Ben analyser judicieusement le contenu. Centrevue 

réalisée avec l'ex-députée nous a apport6 beaucoup de renseignements mais, aussi, 

une perception du travail de représentant de comte qui ne se retrouve pas dans les 
livres ou les documents. 

Centrevue s'est d6roulée dans un petit cafe de Montréal où nous avons pu 

enregistrer la conversation, avec l'assentiment de Denise LeBlanc. II nous importait 

également d'établir avec elle un premier contact persorinel. Un questionnaire avait été 



préparé dans le seul but de servir daidemémoire puisque nous désirions laisser 

diriger la conversation par l'ex-d6putée en nous appuyant sur certaines balises afin de 

l'orienter vers les sujets qui nous intéressaient 

Certaines questions ne servaient qu'A v6rifier si les conclusions que nous avions 

t irées  du dépouillement étaient fondées. D'autres questions, par contre, nécessitaient 

une approche plus ddlicate car elles touchaient les relations de la d6puth avec ses 

oommetiants. Se voulant plus discr6te sur œ sujet, Denise LeBlanc a quand meme 

répondu avec franchise puisqu'elle se souvenait de la plupart des cas qui nous ont 

frappé lors du d6pouillement. Les 618ments que nous pouvons tirer de cet entretien 

seront introduits librement dans le texte afin d'eclaircir certains points et aussi pour 

appuyer nos conclusions. 

Comme nous l'avons dhontré precedamment, œ fonds Berchives assure une 

vision assez complète du travail efkctué par la deputée des Ilesde-laMadeleine. 

Outre les restrictions imposées sur les dossiers penanneb des B l e d e u n ;  certaines 

autres laaines se sont manifesth; nous croyions pouvoir y remédier avec l'apport de 

sources secondaires. En effet, nous avons remarqué que certains dossiers &aient 

incomplets, qu'il y manquait certaines lettres ou autres documents. II se peut fort bien 

que cette situation soit hors de son contrble. ~outefok, M i s e  LeBianc nous a 

confirmé que plusieurs boîtes de documents n'avaient pas &té remises aux Archives 

nationales afin de protéger Pidentité de ses anciens Bledeurs. Les dgssiers que nous 

avms pu consulter proviennent de son bureau de Québec-alors que ceur qui furent 

traites aux Iles ne sont pas disponibles. Le fait que plusieurs dossiers nous soient 

inaccessibles a certaines conséquences quant .à I'apprache et la mefhode que nous 
avons adoptées. En effet, une approche quantitative aurait apport6 des rdsultats plus 

conaets. 

A ia suite de certaines informations obtenues lors de l'entrevue, nous avons 

consultb le journal des ilesde-la-hrladeleine, Le Rada~ dans le but de vdrifier 

l'utilisation que la deputh en faisait De plus, nous wons cherch6 dans l'index de 



I'adualite afin d'examiner si la députée prenait position publiquement face aux 

politiques de son gouvernement ou pour d6noncer certains problèmes de son comte. 

Nous avons trwv4 quelques articles traitant des probl&nes des iles ainsi que certains 

écrits de LeBlanc-Bantey qui défendent ses propres adions en tant que ministre 

déléguée aux Pêcheries. 

Méthodes et a~~roches  

La majorité des auteurs que nous avons consult6s sur les diff6mnts r8les joués 

par les députes dans le cadre de leurs fondions obsefvmt plusieurs fadeurs qui 

inffuencent le travail du d6put6. L'une des plus récentes etudes r6alisées sur les 

parlementaires qu6bécois, celle de Danielle ~iow'*, s'avere une source de 

renseignements précieux sur le sujet. A Faide d'un questionnaire envoy6 à plusieurs 

députes et de plusieurs sources. elle analyse le travail du deput6 ainsi que lew 

perception de leurs différents r6les. 

Cauteure dresse un sch6ma synthetisant le contenu des rôles et des fadeurs 

qui influencent ces r ô l d 7  En rapport avec le cas qui nous intéresse, sol  le r6le 

d'intermédiaire, elle identifie plusieurs tâches faites par le deput6 afin de répondre aux 

diffhntes demandes de ses commettantS. Le deputé sert de demarchew entre ses 

dlecteurs et l'appareil administratif, à r6parer les erreurs administratives, idbmer les 

commettants des services offerts et des lois gouvemem8nfsles, obtgnir des biens et 

services comme des subventions et des emplois. Le deput6 effechie le même travail 

auprès des groupes de pression de son cOmf6 tels les syndicats et les commissions 

scolaires. De plus, il est perçu comme un planificateur régional et un demarcheur pour 

l'obtention de subventions ou d'équipements. 

Ces difF6rentes fondions auprès des membres cie sa circonscription ne 
s'effectuent pas sans embûches. Riow catégorise les facteurs d'influence en deux 

16 Danielle Riow, "Les parlementaires de I'AssernMée nationale et leurs rôles. Essai d'interprétation de 
leurs perceptionsm. MBmoire de maitrise. Montréal, Univenit4 de Monbbal, l m ,  212 p. 
" o r  lbid p. llQl11. 



groupes: les faaeurs prépondbmnts et les fadeun secondaires. Selon son bhide, le 

d6puteintemiedieire est inffuencé par d e w  facteurs pr@ond&ants et par six fadeurs 

secondaires. Le premier facteur prépond6rant est la dependance de PBlu envers 

l'électeur. En effet, les décisions pdses par le deput6 de mQme que les actions qu'il 

entreprend peuvent être lourdes de cons4quences sur sa carrière politique. II ne faut 

pas oublier que le parlementaire vise, -le ~h&aie ,  à me r6eiu. Ses actions doivent 

donc refléter les demandes et les besoins de ses commettants, et en cela. il est coinœ 

par la ligne du parti. 

Le seamd fadeur p f ~ d ~  selon Riow, est le type de comte. Elle soutient 

que, selon que le comté soit rural ou urbain, le travail du députe en sera influend. II 

est de notre avis que le comte est IYl6ment d6teminant de la nature du travail de 

d6put6. Les circonscriptions urbaines ordonnent un travail bien diff6rent de celui des 

camt6s ruraux. Les 6ledeurs vivant dans les villes n'ont pas les mêmes besoins que 

ceux qui vivent dans les régions 6loignées et les campagnes. De plus, les comtés plus 

6loign6s des centres de decision n'ont pas les infrastnictures permettant dinfanner et 

de desservir les citoyens de la même façon que les comtés situes p r h  des grandes 

villes. Les d6putés des circonscriptions rurales doivent donc servir d'agents 

d'information pour lem commettants et, souvent, de liaison entre œ u d  et 
l'administration gouvernementale. 

Un autre fadeur qui caractdrise le travail du députe des régians rurales est la 

composition même de son wmt6. Une circonscription urbaine n'est souvent qu'une 

partie d'une ville alors qu'une circonscription rurale renfemie plusieurs mniupalit6s. 

Les relations entre le déput4 et les autontés municipales semblent diminuer 

dimportanœ selon la grandeur de la ville. Les autontes des grands centres urbains, 

comme Montréal et Quebec, ont leurs propres projets pour d6velopper leur ville. De 

plus, elles s'adressent directement au gouvernement pour obtenir des subventions ou 

des biens alors que le députe ne joue qu'un faible ble. La situation s'inverse dans les 

camt6s form6s de plusieurs municipalités. Le deputé sert rWlement dagent de 



promotion et dintermédiaire entre le gouvernement et les municipalités Wou les 

regroupements municipaux 

Danielle Riom. ainsi que certains auteurs, comme Desdienes, entre autres, 
soulignent plusieurs facteurs d'ordre secondaire qui inRuencent le travail du députe. 
Toutefois, si ces auteurs considbrent ces facteurs comme réels et présents, ils 

demeurent incapables de les analyser dans leur pleine mesure. La personnalité, 

l'expérience parlementaire, le sexe, l'fige ainsi que la profession initiale du déput6 

préoccupent les chercheurs qui, cependant, ne peuvent les Bvaluer ou 6valuer leur 

implicaüon dans le travail du parlementaire. La r6ussite dune étude tenant compte des 

fadeurs de la personnalit6 ou du cheminement du deputé est très douteuse. La 

subjectivité ou l'impartialité de I'auteor painait trop facilement 6tre mise en doute. 

C'est pourquoi nous devons rejeter de tels fadeurs dinfiuence puisqutils ne nous 

serviraient que sur une base stridefnent theorique et Wtoire. De plus, ces f8deu-s 

pourraient servir à Bvaluer la perfomanœ réelle d'un deput6 sans nécessairement 

tenir campte des autres facteurs #influence. 

Le dernier fadew secondaire que l'auteur aborde est I'appartenmœ à un parti 

politique. Force est d'admettre que le candidat élu a Mef ic i6  des structures 

logistiques du parti qu'if représente. Toutefais, la dependance du deput6 envers son 
parti ne l'influence que trhs modestement dans son rôle d'intermédiaire. En effet, œ 

facteur influence le député selon que son parti est au pouvoir ou dans,l'opposition. De 

plus, c'est davantage dans ses rôles de législateur et de contrdleur que la discipline de 

parti fait son oeuvre chez le député. Sil fait partie de le majorité, il ne contestera 

sûrement pas une décision du gowemement et il ne tentera pas de placer i'un de ses 

collègues dans I'ernbarras en lui posant des quesüons en Chambre ou en exposant les 

problèmes de son cOmf6 devant tout le monde. II tentera plut& de régler ses 

problt3mes dans les coulisses, en utilisant differents moyens pour faire valoir son point 

de vue auprès du ministre, du cabinet du ministre ou des f-onnaires. Toutefois, si 

le deput6 fait partie de I'opposition, il ne se ghera pas pour tenter d'embgter les 



ministres en posant des questions et en exposant publiquement les probl&mes de son 

comté. 

Dans le cadre de notre recherche, le dépouillement du fonds d'archives nous a 

permis de cerner certains facteurs qui, selon nous, ne sont jamais assez mentionnes 

dans les Btudes sur le rôle d'intemediaire du d6put6. Ces fadeurs, aussi dinerents 

qu'ils puissent l'être, sont tous reliés A la circonscription représentée par le 

parlementaire. Peu importe la circonscription, le deputé-intermédiaire reste un lien 

entre 1161edeur et l'administration; il doit réparer des erreurs administratives; il informe 

ses commettants des lois et des services gouvemementa~g il est tenu &obtenir la 

juste part de biens et de subventions pour son comte. 

CBlaboration d'un plan qui met en valeur tous les éléments de notre recherche 

est difficile en raison du contexte historique plutdt rapprach6 du pr6sent II nous a 

semble plus approprie de pmcéder de manière à défînir le contexte géographique, 

économique et social avant @analyser le travail e f f ' 6  par la députée. Cette brhve 

analyse des ilesde-la-Madeleine nous permettra dentrevoir les difi6rentes tW~es qui 

attendent la deputee auprès de ses commettants. Cetude du cadre de travail revêt une 

importance capitale pour notre recherche puisque nous cmyons que le travail meme du 

députe depend directement des problbmes relies & sa circonscription. , 

Nous debutemm la dederne partie de œ m&moire par une brhe analyse des 

conditions de travail et de quelquesuns des privil8ges qui lui sont consentis en tant 

que d6putée de cette circonsaipüon. Cette 6tape revêt une certaine importance 

puisqu'eile contribue B definir les moyens & fa portée de la dépotée pour répondre aux 

exigences de ses commettants. Par la suite, nous poumons nous attarder aux relations 

qu'entretient Denise LeBlanc-Bantey, non seulement avec ses commettants, mais 

aussi, avec les autorites municipales et les gmupes de pression de sa circonscription. 

Pour rbaliser cet objectif, nous analyserons les principaux problèmes rapportes par les 



Madelinots à la d6putée. Nous croyons qu'il serait inutile et impossible de répertorier 

tous les problèmes survenus aux îles lors de ses mandats en tant que d6putée. Nous 

préférons nous rM6rer à certains cas partiailiers qui démontrent bien le genre de 

travail qu'a effectue Denise LeBlanc-Bantey. Nous pourrons ensuite Bvaluer les 

demarches effectuées par cette demiere pour régler les problhes et par la suite, si 

c'est possible, connaître le dhouernent de ces cas. De plus, nous d6rnontrerons les 

moyens pris par la ddputée pour informer ses citoyens des diverses lois et autres 

projets du gouvernement II &ait essentiel de traiter de cette facette du travail du 

deputé-intermédiaire puisque œ n'est pas seulement le commettant qui va rencontrer 

le deput& Le deput6 se doit d'intervenir auprès de la population afin de defendre et de 

faire comprendre les gestes posés par le gouvernement 

La troisihe partie de notre travail traite des relations entre la députée et les 

autorites municipales et les groupes de pression. Si les documents de Denise 

LeBlanoBantey concernant ses rapports avec les autorités municipales sont 
nombreux, c'est tout le mntraire pour les groupes de pression des îlde-la- 
Madeleine. Nous avons retruuv6 quelques ces isolés, mais la doarmmtaüm ne révble 

aucun probbne majeur ~0ulev6 par ces groupes. 

La demiere partie de notre mémoire consiste 4 analyser l'impact de la fondion 

de Denise LeBlanc-Bantey en tant qu'adjointe parlementaire aux pêcheries. CintMt 

que nous portons œ domaine précis se justifie par son importance pouf l'économie 

madelinienne. Comme nous le démontrerons plus loin, œ secteur de l'économie des 

lles subvient aux besoins de plus de la moitid de la population. Nous croyons essentiel 

cf4valuer i'impad de la position de la députée au sein du gouvernement afin den 

connaître l'apport, s'il y a lieu, pour ses commettants. En effet, Denise LeBlantgantey 

se retrouve responsable de la p lw importante adivit6 économique de son oomt6. II est 

donc primordial de connaître la façon dant la deputh réagit aux reqdtes de ses 

électeurs en ce qui concerne ce sedeur n6vralgique. 



Cette première partie servira de mise en contexte du travail de deput6 dans une 
circonscription et à une époque parüculières. Notre objedif n'est pas de g6nbraliser 

pour tous les autres comtés de la province de Qubbec, mais bien de situer la position 

du députe face d la tache qu'il aum à accomplir dans son propre wmt6. Le cas des 

ilesde-l~adeleine est particuli6rement int6ressant dans le sens que cette 

circonscription, parmi toutes celles de la carte électorale qu6becoise, semble une 

exception sur plusieurs points. Comme nous l'avons mentionri6 dans notre 

introduction, plusieurs fadeurs influencent le travail du deput6 et plus particuli8rement 

face d son rble d'intermédiaire. Gaston OeschQnes Mme que l'intérêt et les 

responsabilités du deput6 dependent de "la personnalit6 du d6put6, la perception de 

son rôle comme fiduciaire ou mandataire, ainsi que la configuration géographique, 
lt19 sociologique et économique de sa circonscription ... . 

Toutefois, la circonscription, par sa situation géographique, par sa configuration 

sociologique et économique, d6temiine la véritable nature du travail du d6put6- 

intermédiaire. Le caradbre SpéafÏque de chaque comt6 d8tmine la tache de son 

representant et ce, ind6pendamment de ses qualifications ou de ses qualités 

personnelles. Les différentes taches du d6puWntennediaire, que nous avons 

énumérées auparavant, restent les mêmes. Mais la nature de cellesci din&e dun 

comte à l'autre, selon la configuration géographique, la spécificité de la population el 

de l'économie locale. 

Pour d6buter, nous présentons les carad&fisüques g h h l e s  des îlesde-la- 

Madeleine pour ensuite analyser certaines situations qui ont engendré des probldrnes 

aux Madelinats. Les Bl6ments soulignés dans ce chapitre nous permettent de bien 

ta Nous utilisons le terne comte afin d'alléger le texte bien que le terme apfmprïo3 soit ciccans#lption. 
Toutefois, nous nous permettons. en accord avec Fusage populaire, de coMid&rer les Tlesde-la- 
zadeleine comme un cornt6 Bledoral. 

Desdienes, o~.Cit., p.43. 



définir la spécificité de cette circonscription. En effet, ces 6léments apparaissaient 

régulièrement dans la amespondance de Denise LeBIaneBantey comme source d e  

problèmes pour les Madelinots. Comme nous l'avons mentionne dans l'introduction, 

les probl&mes soumis par les commettants à leur députée ont comme origine les 

caractéristiques de la circonscription. II apparaît essentiel de bien définir les 

paramétres géographiques ainsi que les conditions socio4mnorniques du comté des 

îleç-de-la-~adeleine afin de mieux spécifier les problèmes et, par la suite. la façon dont 

la ddputée tente de les résoudre. 

AsPeds aéoara~hiuues, économiaues et sociaux: 

Dans le cas qui nous intéresse présentement, celui des ?lesdda-~adeleine, le 

rdle d'intemediaire du deput6 est d6temin6 par la configuration du comté ainsi que 

par sa population. Pour cette raison, nous croyons que les partiailarit6~ 

géographiques, économiques et sociales de la circondption influencent davantage le 
travail du depute que sa personnalit6 ou la perceplian qu'il a de son r6le. Selon le cas, 

ces el6ments sont plut& des Bl4rnents qui facilitent ou compliquent le travail 

d'intermédiaire. La nature des demandes et des doléances peut varier selon le comt6 

mais le travail reste le même. 

Pour débuter, les hes4e-la-Madeleine n'ont pas les Bl6rnents requis pour former 

une circonscription électorale. Comme le précise la Loi Bleçtorale, "chaque 

circonscription dol 8tre dblirnitée de façon que, dapries la liste Blectmle en vigueur 

lors des demi- Bledions g6nérales, le nombre d16lecteurs dans une circonscription 

ne sol ni supérieur ni inférieur de plus de 25% au quotient obtenu par la division du 

nombre total d6lecteunr par le nombre de circonscriptions.'m Or, la population totale 

des iles est inférieure au nombre d'6ledeurs requis pour former une circonsaiption 

électorale. En effet, la population madelinienne, comme now le voyons sur le tableau 

Arüde 16 de la Loi Pectorale. Commission de la reprbsentaüon 6ledomle du Qudbec. Cite dans 



1, ne dépasse m h  pas les 15 000 habitants alors qu'une circonscription dol avoir, 

au moins, 28 024 6ledeurs, selon les limites fixées a l'article 16 de la Loi 6lectorale." 

"[Lla Loi Blectorale prévoit à l'article 17= la possibilité pour la Commission de la 

représentation Bledorale de s'écarter des crit6res numériques etablis à l'article 16 an 

créant des circonscriptions d'exception.'= II est donc primordial de comprendre les 

raisons qui motivent les parlementaires à considhr l'archipel des hde-la-~adeleine 

comme une circonscription électorale. Nous croyons que ces motifs nous permettront 

de mieux 6valuer les caractéristiques partiarli&es du comté et, par le fait merne, le 

travail de la députée. Selon la Loi électorale, œ comte reste une exception en raison 

de son éloignement, mais surtout a cause de son insularit&. 

Tableau 1: 

LA POPULATION PAR MUNICIPALI~:~' 

I Municipalités 
Caww-Meules 1 .  1311 1 1507 

Années 

Fatima 2879 3037 
Grande-Entrée 826 867 

Grosse-ile 500 532 
Havre-aux- 2261 2302 
Maisons 

Population (statistique 
1 976 1 1987 

Aubert 1 1 
I 

-- - - 

TOTAL 13515 1 14130 

2' D ' a m  la liste Blectorale de 1989. Voit dam lpip.. p4. 
Afticle 17: "La Commission de la représentation peut ex-onneliement s'écarter de la règle visée B 

i'articie 10 si, en raison de circonstances parüculièms, elle estime que son application ne petmet pas 
d'atteindre adéquatement le but du pmhent chepitra. Cette dedsion es& motSv68 par Balt dans diaque 
cas." Cité dans m. 

lbjd p.5. 
24 Le Dimcteur g6n6ral des &?dons du Qudbec, er socioIeconomhue de la circonscription 
eiedomie des T~escie~zi-~sde~eine, Qu6ba. I W c 1 .  

Canada) 
1 986 

Population électorale 
1981 1 1985 1 1 989 



Ces articles de loi existent afin de valoriser le vote de chaque individu, mais 

surtout pour Bviter les inegalites vécues dans le passé. Le découpage de la carte 

électorale favorise l'égalité des électeurs. Pourtant, le vote d'un citoyen des ilesde-la 

Madeleine compte pour deux fois plus que celui de la majorité des Québécois. Outre 

l'éloignement et l'insularité, plusieurs autres raisons ont fora5 et forcent toujours le 

gowemement à considbrer cet archipel comme un comte distinct 

L'éloignement des îles-de-la-~adeleine ne peut justifier à lui seul la création 

d'un comte électoral puisqu'il existe plusieurs régions éloignées qui ne nécessitent pas, 

aux yeux du législateur, la présence d'un d6put6. Plusieurs circonscriptions ont des 

territoires immenses afin de satisfaire les exigences de la loi électorale quant au 

nombre d6lecteun requis. C'est le cas de certaines circonscriptions dans des régions 

comme la C8te-Nord, la Gaspésie et ['Abitibi-T8miscamingue. 

En œ sens, nous exposerons le caractère particulier de la vie des insulaires qui 

d6montre la n8cessit6, pour les Madelinots, des services d'un depn6 leur port& 

L'importance, pour une communauté, @avoir recours à une personne ressource se 

justifie par le manque de services au sein rnhe de cette aimrnunaut4. Le fait que les 

Madelinots soient isol6s du reste du Quebec les prive de certains services qui ne sont 

dispensés que sur le continent. A cet -rd, il serait sûrement trop coûteux et 

irresponsable pour l'État d'offn'r tous les services gouvernementaux pour un nombre 

restreint d'habitants. À la fin des années 1970, les Madelinots ont trèqpeu de bureaux 

gouvernementaux pour obtenir les renseignements et les services nécessaires pour 

régler leurs problèmes. Cette situation a pour effet d'augmenter la charge de travail de 

la députée qui dol fournir les renseignements et assurer le suivi des dossiers. Afin de 

mieux comprendre la situation des Madelinots et ses effets sur le travail de la d6putée 

en tant qu'intemiediaire, nous pr&sentons, en annexe, la liste des bureaux du 

gouvernement du Québec implantes aux hes-de-la-~adeleine. (Voir Annexe 1) 

Les explications que nous avons trouvées pour appuyer la decision de la 

Commission de la représentation électorale ne peuvent nous satisfaire totalement 



puisqueelles n'apportent aucun bl6ment de justification réellement valable: "...on se 

rend compte que les iles-de-~a-~adeleine font partie du même territoire que la 

Gaspésie. il peut en &re autrement Des gens qui vivent sur des iles se sentent loin. 

Ils ont raison. Que les Madelinots, les gens des iles comme on dit, aient un traitement 

de faveur dans l'application d'un nouveau mode de scrutin, cela pourrait être fort 

concevable"? La Commission laisse le législateur décider de la situation des 

Madelinots. Le fait que les Madelinots se sentent loin ne peut justifier, à lui seul, le 

maintien dune cifconscn'ption 6ledorale. 

Selon toutes les hypothbes étudiées par la Commission, les hes-de-la- 
Madeleine sont englobées dans le territoire de la GaspBsie, comme c'est le cas pour 

les limites des circonsaiptions 6lectorales fed6rales. Toutefois, c'est le caradere 

insulaire de cette partie du territoire qui force le gouvernement provincial à considerer 

la représentation des îles-dela-~adeleine comme un cas dexcept io~~  Cette situation 

d'insuiarït6 pose des problhes qui sont diredement ou indirectement liés au contexte 

géographique de la circonscription. En effet, cmme nous le demantrerons, les 

préoccupations des Madelinots ressemblent très souvent celles de la majorif6 des 

Quebecois mais, dans plusiews cas, elles ne s'expfiquent que par la compréhension 

de la vie sur les fles. 

L'influence du carnt6 sur le travail de d60ut6: 

I 

Afin de mieux percevoir certains des probI6mes reliés la vie sur les h & - l a -  

Madeleine, nous nous sommes base sur l'ouvrage d'un Madelinot qui tente de 

comprendre dans quel Btat se trouve le milieu où il vitn N'ayant nullement la 

prétention de présenter une 6tude scientMcque, l'auteur l in une réflexion personnelle 

de ce que sont devenues les hesdda-~adeleine et de ses craintes face à Favenir de 

son milieu. 

a Commission de la représenteaon Bladorale. Ramct: Pour un mode de sautin éauiteMe: La 
Promrüonnelle teniMale, Québec, 1984, p.W. 
za ibid p.9697. 
27 LeBlanc, les bsck-la-~adeleine face B leur desüa Québec. LernBac. 1980. p.29. 



Les îles-de-la-~adeleine sont situ6es dans le Golfe St-Laurent B environ 145 km 

de Terre-Neuve. à 80 km de la ~ouvelle-Écosse et de l'île du ~ r i d d o u a r d ,  à 225 

km de la péninsule gaspésienne et Si 193 km de I'ile d'Anticosti. Cet archipel est forme 

de dix îles principales dont sept, s'étendant sur 72 km de long, sont r e l i w  entre elles 

par des dunes de sable. La superficie totale de la circonsaipüon est de 202,35 km 

carrés. ce qui en fait le plus petit comte rural et, de fait, le moins populeux, de toute la 

province de ~uebec." 

La particularité des îles &ide dans le fait qu'elles sont séparées par plus de 

200 km du reste de la province. II est donc impossible pour les habitants d'avoir 

recours B tous les services gouvernementaux, dispensés dans les autres r6gions de la 

province. Pour y avoir acds, ils doivent d6baurser des sommes amsidéfables dans 

les transports par bateau et, l'hiver, par avion exclusivement Toutefois, la position 

géographique des îles apporte un poids politique évident a u  Madelinots puisque 

l'archipel permet au gouvernement provincial d'exercer une certaine juridiction sur les 

deux tiers des eaux du golfe du ~ t - ~ a u r e n t . ~  

Au debut des années 1980, la population des iles est éparpillée sur le temtoire 

bien qu'on y retrouve une petite concentration urbaine B Capaux-Meules. Toutefois, la 

densité de la population est relativement faible à 69,8 personnes par kilornbtre carré. 

La population rurale, selon StatMque Canada, se situe à 89,33% alors que la 

population urbaine est de l0 ,67%.~ 
I 

Yves LeBlanc remarque que la modernisation de l'État qu6becois n'a pas eu que 

des Mets posiüfs sur la population des îles. 'Tam6lioration des moyens de 

DOSSbt. .., O D . ~ ,  p.2. 
Yves LeBlanc, -.a, p.61. 
Les populations urbaine et rurale se calculent différemment selon Staüsüque Canada et la Loi 

qu6becoise sur les listes Bledorales. staüstlque Canada consid&e une popilstion urbaine comme un 
regroupement de personnes demeurant dans une région dont la concentration de populaüon est de 1000 
habitants ou plus et la densitd d'au moins 100 habitants au #Iometre carré. Les S6Cb*ons de vote 
urbaines regroupent, selon la Loi sur les listes aledorales, tous les Bleaeurs demeurant dans des 
municipalités de plus de deux mille &mes au dernier recensement aénecal. Voir dans Le Oiredeur 
g6n6ral des diedons du QuBbec, Dmsiers soci-&ues de& MRC. Vol. 1, Qudbeç 1984, p.171 
et 178. 



communication et la r6voluüon dans le domaine de l'éducation ont entraln6 une 

émigration massive des jeunes ~adelinots.'~' Comme nous pouvons le remarquer sur 

le tableau 2, le groupe 20-24 ans est nettement inférieur au groupe 15-19, de meme 

que le groupe des 2534 qui est en baisse significative. Cela peut s'expliquer par le 

desir &obtenir une éducation post-secondaire disponible seulement à I'exténeur des 

Iles. T~utefois. l'attrait des grandes villes peut Bloigner ces jeunes gens instruits hors 

des iles, et pour toujours. 

Tableau 2: 

La m~ulation Dar amupes daae et selon le sexe (1 976k9 

Le niveau de -larit6 des Madelinots, sn 1976, est relativement bas. La grande 

70 ans et plus 
total 

majorit6 des habitants des fies n'ont pas de diplôme detudes secondahw. Cette 

situation s'explique probablement par I'6loignement du comte, par son caractère rural, 

325 
6890 

mais surtout par son insularité. Pour effectuer des 6hides post-s8conâaires, il faut 

350 I 

6625 

s'exiler sur le continent a des coûts parfois Ws 6levés. II n'est pas rare de rencontrer 

ce genre de problhme dans les comtés Bloignés mais, encore une fois, le fait de r6sider 

sur les îles pose diffhnts probl&nes suppl6mentaires. Les coûts de transport vers le 

31 LeBlanc, o~.cit., p.45. 
52 Dossier des MRC. o~.cit.. p.173. 



continent sont beaucoup plus 6levb et les services de transport sont plus rares. Pour 

les étudiants, les visites dans la famille sont donc plus espacées. Comme nous avons 

pu le constater dans fa correspondance de  la d6putée, et nous en reparlerons plus 

loin, les demandes de renseignements et de r6visions de dossiers sont monnaie 

courante puiçqu'il ne semble pas y avoir de bureau de pr&s et bourses sur les îles 

(voir annexe 1). Donc, plusieurs facteurs expliquent le bas niveau d'instnicüon des 

Madelinots et, dans un certain sens, I'exode des jeunes plus instruits. 

Tableau 3: 

Le niveau de scolarité de la ~ u l a ü o n  de 15 ans et dw 119761~: 

Niveau de salarite 

pas atteint la 5e année 

Se à 86 année 

9e à IOe année 

l l e à  138année 

diplôme universitaire 1 130 

MAS 

455 

1 855 

950 

63Q 

post-secondaire non- 

universitaire 

formation universitaire 

partielle 

TOTAL 1 4750 

440 

290 

ULIN FEMININ TOTAL 

9,58% 365 8,1256 820 8,87% 

39,05% 1765 39,2796 3620 39,16% 

20% 680 15,13% 1630 17,63% 

13'26% 71 0 15,79% 1340 14,49% 

9,26% 540 12,09% 980 10,6% 

Le bas niveau d'instruction se r6peraRe également sur les sedeun d'activités 

économiques. La grande majorit6 des habitants travaillent dans le secteur primaire ou 

dans les domaines de la c o n m o n  et d e  la fabrication. Le fal que l'économie des 

iles soÏt grandement basée sur la pêche et les activités qui s'y rattadient cawe une 
situation de d6pendance qui ne peut qu'6tre accentub par des domaines d'activit6s 

économiques saisonniers. Yves LeBlanc souligne qu'en 1960 "la pêche et l'agriculture 



constituaient les principales occupations des Madelinots. Aujourd'hui, [en ?980], la 

pêche, bien qu'ayant connu au debut des années 1970, des moments Mw difficiles, 

demeure toujours l'activité économique la plus importante? (Voir Tableau 4) 

Tableau 4: 

Le nombre de ~&heun. la auantit6 et la valeur des mises am iles et au ~ u e b e c : ~  

Quantite (t) Valeur (S) Quant&& (t) Valeur ($) 

1.4. 1-4. Qu&bec Quebec 
, 

7 068,3'l 3 2û6 903 42 297,31 14 956 429 

1023û147 14506613 54776,15 20108587 

12 323,39 6 088 933 67 795,75 28 896 346 

14 438.64 9 333 562 79 579,93 39 659 736 

16 364,64 9 165 140 81 484,64 41 364 269 
I 

17650,72 9631005 87799,56 46373091 
1 

21181,74 12520085 û6.729,84 49979286 . 
17 765,59 13 292 85C) 78 223,47 55 276 246 

I 

20081,50 14060054 83102,23 56107578 

D'aprBs le tableau cidessus, les phheurs des h s  contribuent grandement au 

secteur des m e s  B I'echelle provinciale. En effet, m m e  le d6mohtm le tableau 4, 

les pêcheurs rnadelinots capturent prhs de 25% du total des prises du Québec. La 
valeur de cet apport pair i'économie madelinienne et pour celle du Québec ne peut 

8tr.e négligée. Cependant. la peche demeure un secteur saisonnier qui laisse ses 

travailleurs sans emploi lors de la saison morte. De plus, les jeunes Madelinots 

semblent moins attirés a poursuMe les activités de leurs parents, m m 8  c'&al le cas 

dans le pas&. Aliette Geistdoerfer souligne qua "en 1968, il est moins fiéquent d'&e 
- 

" M.. p.47. 
Zéphin'n Bérubé. La m e  maritime ou Quebec 19561 985, .QuBbec, Stotirtiques écunorniques, 

Bureau de la statistique du Quebec, IQQû. p. 246 et 287. Nous avons b&i notre propre tabieau B parür 
de ceux de I'auteur. 



pécheur de père en fils. Comme dans bien des pays occidentaux le métier de pécheur 

n'attire plus les jeunes garçons et atout est fait, pour les décourager. Depuis 1972, le 

Département des Pêcheries a établi un numerus dausus pour la pêche du homard afin 
de protéger les fonds et de conserver cette pêche rentable pour les pêcheurs, mais 

aussi pour les acheteurs.'* 

L'éducation, l'attrait des grandes villes, la stabilitb financidre se situent panni les 

causes qui poussent les jeunes Madelinots à delaisser la pêche pour entreprendre une 

carrière dans d'autres domaines et à i'extérïeur de l'archipel. Ceducation detourne les 

jeunes de la pêche au moins jusqu'g seize ans. la loi étant ainsi faite, et laisse 

entrevoir la possibilit6 d'une carrière qui, souvent, n'est pas adapt6e au mode de vie 

des insulaires. Ce premier diplbme et le desir de travailler, d'avoir une situation fixe, 

provoquent l'exode des jeunes vers le continent Les revenus de la pêche 6tant 

variables dune année à l'autre, ces jeunes gens instruits préf6rent souvent la stabilit6 

d'un emploi aréguliem et, ainsi, rester sur le continent- 

Si l'on fait exception de la mine de sel ouverte au debut des années 1980, 

l'économie des iles est grandement dépendante des pêcheries et de la 

commercialisation des produits de la mer. Chaque ville a son usine de préparation du 

poisson et l'ensemble de ces usines emploie environ 880 owriers, sans compter les 

équipages de pêche." L'industrie manufacturière est également dépendante du 

sedeur des @dies puisque les principales entreprises se sp8cjalisent dans la 

transformation et l'exportation des produits de la mer. Parmi les plus importantes, on 

note PkheurWnis du Quebec à CapauxMeutes qui, en 1979, emploie 360 

personnes, Pocheurs-Unis du Quebec à Havre-aux-Maisans (150 employés) et la 

Coopérative du Gros Cap B CapauxMeules (82 employ6~).~ 

Aliette Geistdoerfer, Pêcheurs acadiens. meurs madelinots: ethnolwie deune cornmunaut6 de 
p e u r s ,  QuBbec, Les Presses de I'Universit6 Laval. Editiorts du CNRS. 1987, p.82. 

lbid p.171. 
%&r 1984 ..., o~.cit.. p.184. 



Tableau 5: 

Nombre d'entremkes manufacturières mr aroum maieur et nombre moyen d'ern~lovés 

par entreprise? 

Pour un comte comme les îlesde-la-~adeleine, les attentes des gens face aux 

décisions des dirigeants sont grandes puisqu'elles affedent leur mode de vie, leur 

sécurit6 et leurs traditions. Les iles vivent au rythme de la p8che. L'économie depend 

des dW6rents fadeurs qui influencent les prises de poissons, mais aussi des politiques 

qui régissent tout le domaine des pêcheries. Le travail du députe est donc fortement 

influencé par les décisions des deux paliers gouvernementauxm qui M e n t  
diredement la vie des Madelinots et indiredement le député qui doit écouter et 

&pondre aux préocaipaüons et aux plaintes de ses commettants. 
/ 

Dans un domaine aussi traditionnel que la pêche pour les Madelinots, œ n'est 

pas une tâche facile pour le deput6 que de r6pondre a w  nombreuses questions 

relatives B la réglementation et de recevoir les plaintes des pediews mécontents. 

Certains de ces pécheurs ont de nombreuses années @expérience et ils ne 

comprennent pas toujours la néœssit6 de réglementer le secteur des pêcheries. 

- - 

lbid p.188. " E ~ ~ c h e r i e s  sont de juridiction fédérale sauf pour le Q u & b  gui e un ministre dWgu6 qui sgoccupe, 
eirtre autres choses, de publier et de promouvoir les politiques pmvinciales. Le gouvernement 
québécois exerce la juridiction sur les pêcheries dans le G o b  du St-Laurent en vertu @un accard avec 

Groupes Majeurs 

Aliments et produits analogues 

Imprimerie, édition et ind. connexes 

Produits m&all iques rnanufactur6s 

Machinerie (sauf Bledrique) 

Mat&fiel de transport 

TOTAL 

Ottawa qui date de 1922. Gil ~Brnillard, Le féd&alime canadieq, Montréal. Qu&bec(-ue, 1983. 
p.411-412. 

Empl.1 

Entrep. 

78,33 

4 

1 

1 

5 

59.8 

Nombre 

deemploy6s 

Nombre 

D'entreprises 

940 

4 

1 

i 

5 

951 

12 

1 

1 

98,8% 

0.4% 

0,1% 

0,1% 

0,5% 

99,9% 

75% 

6,2596 

6,25% 

1 1 6,2596 
t 

1 

16 

6.25% 

100% 



Depuis la fin des années 1960, les gouvernements se sont effofc& de promulguer des 

politiques afin de protéger les stocks de poissons pour hi ter une pénurie et ainsi 

garder les produits de la mer accessibles au grand public. D'un autre côte, les 

pécheurs prof8ssionnels sont davantage favorisés que par le pas& puisqu'on ne 

s'improvise plus pêcheur. II faut avoir exerce le m6tier dfaid8-pQcheur plusieurs 

années avant de pouvoir obtenir son propre permis. Comme les quotas sont Iirnitb, 

les demandes de permis de pêche, de renouvellement de permis de pêche et 

d'explications, souvent face au refw du gouvernement de leur émettre un permis, sont 

fort nombreuses. Notre choix d'analyser le travail de Denise LeBlanc6antey est 

d'autant plus intéressant qu'elle fut nomme ministre déléguée aux Pêcheries. Ses 

expériences dans ce domaine nous permettent de mieux analyser les efforts du députe 

& r6pondre aux besoins inhérents a la population de son comte. 

Depuis le debut des années 1970, les hesd8-)8-~adeleine sont devenues un 

v6ritable centre de villégiature que Yves LeBlanc dénonce: "L'invasion towistique dont 

l'archipel a été victime depuis 1972 et qui durant la période estivale vient doubler et 

m6me tripler la population des fies, est venue accroître de façon remarquable le 

nombre d'6tablissements cornmaux (dépanneurs, res&uranfS, ~ I o n s ,  hôtels, 

motels), ce qui aura pour Met de rendre I'économie de plus en plus dependante du 

tourisme I'Bt6 et des gouvernements l'hiver'''. Nous pouvons condure que l'auteur v o l  

d'un mauvais oeil les secteurs econOrniques qui ne ddvelappent que partiellement les 

îles, et les rendent plus vulnérables B la demande des acheteurs. Cette hausse du 

tourisme engendre également une augmentation des prix qui se justifie par le jeu de 

l'offre et de la demande, mais aussi par le transport des den- périssables qui 

s'M8düe par avion l'hiver. Si le tourisme subvient aux besoins de plusieurs 

Madeliflots lors de la saison touristique, il pmduit.certains dkts négatif& sur l'économie 

en occasionnant une hausse des prix et une plus grande dépendance envers les 

prestations gouvernementales. 

41 Dossier 1984 ..., os-cit., p.53. 



Pour œ qui est de I'agriailtwe, l'auteur souligne qu"' ..A part une admirable 

exploitation de fraises B Grosse île (...), quelques pi- de bêtes éparpillh ici et 18 

sur l'archipel et de rares jardins, elle est quasi inexistante'". En 1976, on ne retrouve 

aux iles que 14 fermes de recensement pour une population agricole de 54 

personnes? Pourtant, ce secteur de l'économie devrait en être l'un des piliers 

puisqu'il assurerait une certaine autonomie, principalement en milieu insulaire. 

Donc, comme nous I'avons brièvement demontré, t'économie des fiesde-la- 

Madeleine semble dépendante des deux principaux sedeurs d'adivit6 économique. La 

pêche, et le côté manufacturier qui en découle, ainsi que le tourisme sont les pierres 

angulaires de 1'6conomie madelinienne. Pourtant, aucun deux ne peut entretenir une 

économie sur une base annuelle. Les Madelinots, comme plusieurs cammunaut&s 

dépendantes des  revenus de la pêche, sont donc confrontés h une r6alite 

incontournable: le chornage saisonnier. 

Comme nous le voyons sur le tableau 6, le taw d'activité de la population des 

iles est trbs bas. Non seulement le chômage estil saisonnier mais il semble 

chronique. [railleurs, une chronique, intitul6e "L'Assuriance chdmage et vous", est 

publiée chaque semaine dans Le Radar. Cette chmique est &rite par I'agent de 

liaison publique du gouvernement féd6ml pour la Gaspésie et les ~lesde4dMadeleine 

qui donne dÏff6rents conseils aux prestataires. La sÏtuatiun de dependance des 

Madelinots envers les prestations gouvernementales s'accroît, malgr6,quelques vaines 

tentatives comme le Bureau d'Amenagement de l'Est du Quebec (8AEQ). C'est le 
rninisthe de I'lndustrie et du Commerce qui, dès  W6f. d u e  le processw Ws 

prometteur de régionaliser ses propres adivifés. '%ut cela debauche sur l'arrêt6 en 

conseil 524, du 29 mars 1966, qui crée dk régions administratives avec sept 

Mtropoles régionales et dix-huit centres sas4gionarol Ce decoupage sert de base 

à la création de l'office de d6veloppement de l'Est du Q u 6 k  (ODEQ), en 1968, dans 

le cadre de l'entente Canada-Qu6bec sur le d6veloppement du Bas St-Laurent, de la 

- -- 

a LeBlanc, o n - a ,  p.40. 
Dossier 1 Q 8 L .  O D . ~  p.181. Une ferme de recensement as( une ferme qui a vendu pour au moins 

1200.W du produit de leur récoltes. 



Gaspésie et des ~les-d-la-~adeleine? (Voir les principes de base du BAEQ en 

Annexe 2) 

Malgr6 un d6but prometteur, l'absence de sanctions et.d'organisme responsable 

pour la mise en application du BAEQ, la carte des régions administratives n'est pas 

utili* et les minist8res restent centralis& Q QuBbec. Cependant, James lain Gow 

- soutient qu' "[A]uarne autre expérience de la r6volution tranquille ne fut aussi 

innovatrice et n'attira autant l'attention que celle du Bureau dam6nagement de l'Est du . 

QuBbec. Elle représente le projet le plus optimiste et le plus stimulant, mais aussi le 

plus risqu6, auquel les pouvoirs publics sont associ6s.'# Toutefois, les r6sultats 

escomptés ne se sont jamais produits. 

Tableau 6: 

La ~o~ulation active en 1976:' 

Hommes 1 Femmes 

Population de 15 ans et plus 1 4755 1 4500 

Awsi Bvident que cela puisse paraitre, le principal problème des Madelinats est 
le transport En raison du caractère insulaire du comté, la population des mes se doit 

d'importer ce dont elle a besoin et cre>cporter tout ce dont elle tire profit. De plus, pour 

avoir accb aux services qui ne sont psw disponibles sw Parchipl, elle doit se deplacer 

Personnes actives 

personnes occupées 

abmeurs 

Taux d'aciivit6 

44 James 1. Gow, Histoire de l'administration wibliaue auebecoise 188%19?~, MoritrBeI, Les Presses de 
l1Universit4 de Montréal. 1 QW, p. 3û4. 
lbJ&, p.307. " Dossier 1 984. .., OD.C@, p.176. 

2955 

2575 

480 

62.15% 

1810 

1 345 
1 

465 

40,22% 



par des moyens bien definis. Les deux seuls modes de transport sant l'avion et le 

bateau. Le premier est très CO- et le second est lent en plus de ne se rendre qu'à 

un seul endroit el hors du Quebec. Ce qui cause @autant plus de problhmes pour 

obtenir des services. 

Depuis 1975 la liaison maritime avec le continent se fait en quatre heures et 

demie par le traversier Lucy Maud Montgomery. Partant de Capaux-Meules, le 

traversier se rend à Souris (I.P.-É.). L'Île du prince-Édouard tire profit de cette liaison 

puisqu'elle h6rite réguli8rement des touristes qui n'ont pu embarquer à temps sur le 

traversier pour se rendre aux iles. De plus, le flot régulier de voyagwm et de touristes 

engendre des revenus divers pour cette province. Le Quebec pourrait bénéficier des 

retombees en taxes diredes et indiredes si le traversier partel crun port qu6becois. 

Toutefois, les coins reliés œ traversier seraient probablement plus 6fevés en raison 

de la plus grande distance qui sapare les fies et le reste de la.pmvinae. Ca6ropan 
régional est situ6 B Haweara-Maisons et est opérationnel depuis 1960. Les 

infrastructures ne le permettant pas, PaBroport ne peut accueillir les vols de nuit et les 

gros avions. Le nombre de passagers transportés 1'6t6 1978, près de 15 000, 
demontre la popularite des Iles au niveau touristique, mais aussi l'aversion des gens 

face aux contraintes de la. liaisan maritime." 

Toutefois, bien que le transport des Madelinots vers le continent sol d'une 

importance certaine, le transport des marchandises vers les jles cause de graves 

problemes au gouvernement. La *cipation finanu.dre du goumniernent du Québec 

la desserte maritime des fles-de-lahiladeleineleine a préoccupé le .Conseil du trésor 
puisqu'il a commande une &de-au ministère des Transports. EffectUee en 1984, cette 

étude rdv6le les wERs du transport des marchandises, mais, surtout, I'impad des 

d&isions gouvernementales sur le coût de la vie des Madelinots. Le but de cette 

enquhte était d'analyser trois s&nan'os possibles pour desservir les Le 

47 

40 
Yves LeBlanc,  OP.^., p.74. 
Les renseignements sur l'approvisionnement deo 11- sont ti- de: Osniel Dasmeules, 

I'immd éamomkue et administratif de trois sdnarios de transbort pour 
de-la-Madeleine, Qu6bec. minisMre des Transports, Service des étuâes intermodales. 1984, p.48. 



financement de I'approvisionnement des iles et l'attachement des Madelinots à la 

desserte par navire de Montréal semblent étre les principales préocaipaüons du 

gouvemement. 

Le premier scénario se fait par navire en partance de Montréal; c'est celui qui 

desservait et dessert toujours les îles. Le vaste éventail de produits qu'offre la région 

de Montréal, le mntrdle que peut exercer le gouvernement sur l'approvisionnement et 

l'attachement qu'ont les Madelinots à œ service sont les principaux avantages de cette 

option. Toutefois, c'est le peu de contrBle que le gouvemement a sur le transporteur 

qui force le législateur, au debut des années 1980, repenser œ mode 

d'approvisionnement L'absence de concurrence permet au transporteur, la 

Coopérative de transport maritime et aérien (C.T.M.A), de favoriser un mode de 

transport plutôt qu'un autre, selon les marchandises î3 transporter. Les delais, parfois 

longs, peuvent repousser certains ciients lorsqu'il s'agit de produits périssables. 

Toutefois, c'est davantage le coût de la facture qui fait réfiéchir le 

gouvemement En 1969, la participation du gouvemement du Quebec se chiffrait B 75 

0W$. Pour l'exercice financier de 19834964, le deficit de la compagnie entraîna le 

versement dune subvention de 1 645 758$, sol  20 fois plus important que la premiére 

année citée? La participation financière. du gouvernement varie selon I'équilibre 

budgétaire du transporteur qui semble &tre très fragile. Le fait qu'il n'y ait pas de 

concurrence pour le transporteur ne l'incite auainement B contrôler dépenses ou à 

baisser ses prix Le gouvemement se voit dans l'obligation de combler les "pertes" par 

des subventions. 

Le second scénario de l'&ide gouvernementale propose le depart dun navire 

de ~imouski" qui réduirait grandement les delais de distribution des denrées. La 

dur& de vie du navire Le MaWeine serait prolongée grâce une utilisation moins 

intensive. De plus, les retombees économiques pour la région du Bas-St- 

" Ibid p.4. 
50 --' Matane ayant été écartée parce que sa structure économique a 616 j u g h  trop fpible. De plus, la 
d6put6e-ministre des lesdda-~adeleine a end- la .recommandation de RiwuJM. W.. p.5 et 1 S. 



LaurentlGaspésie sont des plus intéressantes. Elles pemettraient un d6veloppemmt 

de plusieurs industries en plus de favoriser un axe économique plus "naturel". 

Ce scénario n'offre que peu de réponses aux problèmes de restrt0dion 

budgétaire du gouvernement Le transporteur reste toujours sans véritable 

concurrence; donc, il n'est pas for& de contrôler son budget d'opération. La 

construction dun entrepôt, &valu6 au coin de 600 000$, serait rtkessait-e afin 

d'assurer un approvisionnement régulier pour les îles-&-la-~adeleine. Le prix des 

denr6es aw iles pourrait, selon les chercheurs, hausser de 4% et ainsi favoriser 

l'approvisionnement par les maritimes. De plus, le navire Le Madeleine pourrait perdre 

d'importants contrats pour le transport de l'huile et la farine de poisson des fles vers le 

c~ntinent.~' 

Le troisihe sdnario analyse I'appnwisionnement des îles par camion en 

partanœ de Rimouski, Ce mode de transport encouml une conarrrence entre les 

transporteurs routiers, bénefique paw les Madelinots qui venaisnt chuter le prix des 

denrées. Les retombées économiques pouf la région du BasStLaurertt/Gaspésie 

seraient d'autant plus int6ressantes que les delais de livraison seraient beaucoup plus 

cwrts, le transport par camion étant plus rapide que le bateau. Les fiais de transport 

seraient réduits ce qui rbpondrait aux objectfi du gouvernement 

Les inconvénients touchent davantage te reste de la prpvince que les 

Madelinots eux-mQm8s. En Met, rapprovisionnement des hes par les maritimes se 

consolide et le gavemement perd tout contr6le sur la pmvenance des denrées. Afin 

de favoriser 18kommie du Québec, le gouvernement se doit d'exercer un certain 

conMle sur la pmvenance des denrées. De plus, le coût des denrées augmenterait de 

3%. Le transport routier se bit exciusivement par rile du ~ r i n d d o u a r d  et 

congestionnerait davantage, en 6tB, la liaison ~oun's(l .~.-É.~~apara~eules. 

- ~~~~~ 

51 Les renseignements sur ces scénarios ont 616 pris dans M., p.0. 



Les communications au sein même de la cornmunaut6 rnadelinienne semblent 

difficiles en raison &un r6seau routier désuet L'archipel est sillonn6 par un réseau 

rouüer d'environ 370 km de longueur. En exduant les 3 à 4 km qui serpentent l'île 

BEntrée, on calwle 290 km de routes municipales, l'excédent appartenant B la voirie 

provinciale." La fiagilit6 écologique du milieu, la plupart des iles Btant  reliées par des 

dunes de sable, rend la planification et l'entretien des routes dautant plus diniciles. 

Comme nous le verrons plus loin, la d6putée reçoit de nombreuses demandes de la 

part des dirigeants municipaux et plusieurs plaintes de ses cummettants au sujet de ce 

qui est perçu comme la pihtre qualit6 du réseau routier des iles. 

Une exception vient alourdir les communications entre les communautés. Cile 

d'Entrée, &parée par quelques. kilomètres d'eau du reste de l'archipel, est 

normalement reliée par bateau. Mais durant une partie de l'hiver, il est impossible pour 

les habitants de l'Île de joindre l'archipel. Comme nous Pavons vu sur le tableau 1, 

c'est la municipalit6 la moins populeuse des iles qui contient une forte concentraton 

dangtophones. Pendant cette phode ou les communications diredes sant coupéesI 
une minorit& d8écolien doit rester sur i'archipel afin de pounuivre leurs Btudes. Cage 

relativement bas de ces enfants entraîne certains problèmes auxquels la deputée est 

confrontée. 

Les inwnvhients relies au transport ont des conséquences parfois coûteuses 

sur les frais de sant6. En 1937; les Madelinots voient s'ériger Capux-Meules, un 

hbpital qui oumira ses portes en 1939. On y retrouve les. dHi5rents services socio- 

sanitaires et leun professionnels ainsi qu'un foyer pour personnes 4g6es. De plus, les 

habitants de certaines municipalités peuvent se prévaloir de services médicaux en 

s'adressant au dispensaire ~oca l .~  * Si les principaux seMces médicaux sont 

disponibles. sur place, les Madelinots doivent se deplacer pour certains soins 

spécialisés. Ces d6plaœments sont parfois dBfrayés par l'État, mais dans plusieurs 

cas, c'est le benMiciaire qui doit payer. Lon du d6pouillement du fonds #archives, 

52 Yves LeBlanc, o~.Cit,, p.64-M. 
a -= lbid p p.75. 



plusieurs cas ont atür6 notre attention. Des commettants insatisfaits ou se sentant 

lésés par des frais de transport d'une certaine importance se confient et soumettent 

leurs problèmes à leur représentante. Nous analyserons plus loin l'implication de la 

députée et les demarches entreprises pour leur venir en aide. 

Une étude réalisée par deux chercheurs du GREPME~ portant sur les disparités 

régionales en matière de santé démontre clairement les coûts parfois énormes 

qu'engendrent les soins de santé à l'intérieur et à l'extérieur de leur région. 

Malheureusement, l'étude ne porte pas strictement sur les iles mais sur la région 

~asp6sie/~les-de-la-~adeleine. MBme si la justesse des données peut 6tre discutable, 

I'6tude nous donnera toutefois une idée des dépenses directes et indiredes des soins 

de sant6 et des tendances qui accentuent le désQuilibre entre I'offte et la demande? 

C'est au debut des années 1970 que le gouvernement du Qu6bec a rendu 

universelle la gratuit6 des soins de la sant6. "Cela va de l'acte médical simple qu'un 

patient reçoit a I'hbpital ou en clinique privée jusqu'8 certains services annexes ou 

reliés indirectement aux actes médicaux eux-mhes (frais d'ambulance, 

d'accompagnement par un membre de la famille, etc.).'m Pour avoir un certain niveau 

d'efficacit6, l'État ne peut intensifier l'implantation ou l'équipement de sains de sant6 en 

milieu rural un meme niveau que dans les grands centres urbains. Une r6gion 

comme la ~asp~sidîles-de-la~adeleine, dont la population est peu nombreuse et 

éparpillée sur un vaste temtoire, doit se deplacer pour obtenir de% soins de sant6 

adéquats mais, souvent, les coûts sont tr& Blevés. 

Cette B k i d e  fut menée sur le terrain auprbs de 116 menages dans cinq 

municipalit6s régionales de comte (M.R.c.)~ sur une base proportionnelle a leur 

Le groupe de recherche en économie et gestion des petites et moyennes organisations & leur 
environnement. 
55 Jaques E. Brisoux et B. Vermot-Desroches, L'évaluation d'une disoarith réaionale en m a ü h  de soins 
de sant6: Le cas de la mion ~asnMeh&e-~a-~adeleine, TmbRiviBres, Universita du Qu6krc à 
;BroisRlvi&es, 1 988, 36 p. Coll. Cahiers de Recherche. 

Ibid p.4. 
EMRC sont: Cdte de Ga-. Avignon. Bonaventure, Pabok et Ilasdela-~adeleine. 



population, dant les ~ i e s d e - l ~ i n e ,  qui conaiktent une seule M.RC.. De ces 

116 ménages, 115 ont reçu des soins de sante pour un total de 750 consultations 

pendant une ann6e.' De ce total, 75 ménages ont du defrayer des coûts non-assurés 

par la Régie de I'Assurance-Maladie du Quebec (RAMQ), soit pour 325 des 

consultations. Les coûts de ces soins sont relatifs au traitement et à la durée de ce 

traitement Toutefois, l'élément le plus coûteux, comme nous le voyons dans le 

tableau, est le transport Les distances parwurues par les différents ménages de 

l'échantillon sont énormes. Cest un total de 121 694 lan que les 75 ménages ont 
parcourus pour une moyenne de 1622,58 km.- 

Tableau 7:= 

La nature des mÛ?s totaux et par mhaae mur les sains de sante: 

DEPENSES 
Transport 

Repas 

-9- 
Téléphones 

Déplacements pharmacie 

Garderie 

Bien que les mis de deplacement soient les plus importants, les "autres frais" se 

composent de plusieurs facteurs qui caractérisent l'éloignement de la région. En effet, 

ce sont des journées prises sous bme de congés payb w de perte totale de  salaire, 

aussi bien pour le bénéficiaire que pour l'accompagnateur. C6tude revble qu'une 

moyenne de cinq journées compl6tes par année par menage sunt perdues, en selaire 

Autres frais 

TOTAL 

Des 750 comultaüons. 100 consultaüons ont BtB reçues B I'extWeur de ta région. " I bid p.18. 
C B ~ ~ M B ~ U  est tiré de m.. p.18. 

cOÜTS % 

16 565,oO 

4 150,OO 

3 684,OO 

1 701,ûû 

1 058,W 

39340 

Coûts M0y.i 75 menages 

22986 
1 

5533 

49.12 

22.68 

14,10 

5,24 

1 938,ûû 

29 489,ûû 

25. û4 

393,18 



comme en temps, aussi bien pour des soins à I'int6rieur qu'à l'extérieur de la région. 

Curieusement, les résultats de-cette &de ne permettent pas aux chercheurs d'établir 

une corrélation entre le s t a M  financier du ménage et la propension à aller chercher 

des soins de sant6 I'ext6rieur de la f6gion." En plus de ddrnontrer les iniquités des 

services de santé offerts en région, les résultats de cette recherche exposent des 

problèmes plus larges comme l'exode des jeunes vers les grands centres urbains, le 

vieillissement de la population des régions- éloignées et la concentration des senrices 

dans les régions urbaines. 

Conclusion: 

C'est dans œ contexte, rapidement bross6, que Denise LeBlanc-Bantey 

effectue son travail de deputé pendant les. années 1976 P.  1995. Nous l'avons 

demontre, les hesd8-ia-~adeleine forment une circonscription Bledorale bien 

différente des autres comtés du Québec. Diff6rente par sa configuration géographique, 

par son caract6re insulaire qui limite les communications avec le reste du continent 

Différente aussi par son Bcanamie et son mode de vie, grandment influencés par sa 

relation privilégik avec la mer. 

La situation s o c i ~ n o m i q u e  des iles influence le travail de la d6putée qui doit 

répondre aux questions de ses commettants en ce qui concerne le chdmage, l'aide- 

sociale et les prestations de toutes sortes. Les préoccupaiions de la population sont 

nombreuses puisque le taux d'activité du comte est très bas B cette Bpoque. La 

majorit6 des adivitb &onorniques des b4e=la-~adeleine sont saisonnières, œ qui 

entraîne une forte dependance envers les gouvernements lors des périodes 

@inadbit&. 

C'est le caracth insulaire des îles, combine à leur &oignement du reste de la 

province, qui les distingue des autres circonscriptions. Les iles moins éloignées de la 

terre ferme, comme l'il8 dOri4ans ou l%-aux-(=oudres, semblent avoir moins de 



problèmes relies à leur situation géographique. Cette situation enb-aine des problèmes 

dont la gravite ne peut être expliqub que par une analyse approfondie du milieu. Le 

transport vers le continent, limite a seulement deux modes, le bateau et l'avion, 

entraîne des problèmes beaucoup plus grands que le seul déplacement des 

Madelinots. En effet, les difficult6s à se faire soigner entrainent des coûts parfois 

importants en raison de l'éloignement de la circonscription. II en est de mQme pour 
l'approvisionnement de la population qui coûte exbernement cher au gouvernement. 

Privés d'un contact direct avec le continent, les Madelinots vivent une rbalite 

distincte du reste du Québec. L'économie, basée sur la pêche, subvient aux besoins 

de la grande majorit6 des travailleurs des iles. On peut facilement comprendre l'intérêt 

et les craintes de la cornmunaut6 qui respire au rythme de la pêche. Le travail de la 

d6putée ne peut qu'dtre influencé par les requetes et les questions de ses wmmethnts 

quant aux intentions des gouvernements face ce secteur de l'économie. 

Inversement, elle doit defendre les int6rêts des siens en faisant valoir leur opinion 

auprhs des autres membres du gouvernement. 

Une autre facette de son travail qui prend une certaine importance, compte tenu 

de l'isolement de l'archipel, est son r6le de médiateur pour le gouvernement auprès de 

la population. La dbputée se doit de defendre et d'expliquer les positions et les 
décisions de son gouvernement. 

4 

Toutefois, si le contexte géographique, l'économie, les moeurs et les coutumes 

sont différents, les besoins des Madelinots demeurent semblables à ceux du reste de 

la population qu6becoise. Dans la mesure où chacun recherche une certaine stabilit6, 

une sécurité, les Madelinots ne diffèrent aucunement des autres Qu&b&ois. C'est la 

nature de leun demandes, de leurs problhmes et de leurs requ&tes, directement relies 

à leur milieu, qui est le coeur de notre travail. 



La dbutée-intermédiaire face 8 ses cornmetfamts 

Dans œ second chapitre, nous traiterons des relations entre Denise LeBlanc- 

Bantey et ses commettants. Lon du précédent chapitre nous avons campé un portrait 

de la situation géographique, économique et sociologique de ta circonscription. Les 

iles-de-Ia-Madeleine se révèlent d'un grand int6rGt sur ce point. Isolée du reste du 

Québec, la population madelinienne vit une rdalitd dÏff6rente de celle vécue par les 
habitants du continent. Les partiailarit& d'un cornté comme les îles doivent 

nécessairement transparaître sur le travail du député. Comme dans tous les comtés, 

les demandes et les plaintes des commettants visent particuli6rement les secteurs qui 

les touchent le plus. 

Dans le cas des iles, la pêche, le chdmage, le transport et la sant6 sont des 

domaines qui préoccupent grandement la population puisqu'elle dépend, dans une 

grande mesure, des décisions des gouvernements. De plus, 1'6loignement du comte et 

son isolement du reste de la province font en sorte que Ws peu de seMces sont 

offerts a la population. Toutefois, nous ne traiterons pas du domaine des pêcheries 
dans ce chapitre puisque nous avons résew6 un chapitre B la fin pour œ sedeur de 

grande importance, compte tenu de la position d'adjointe parlementaire de la d6putée 

au sein du gouvemement et du caradère vital des pêcheries pour les îles. Si la 

population des ?les depend autant du gouvemement fécf6ral que du gouvemement 

provincial, il est essentiel de souligner que le deput6 provincial s'ocarpe uniquement 

du cornt6 des Îles alors qu'au fédéral, l'archipel fait partie de la Gaspésie. De plus, 

lorsque Denise LeBlano-Bantey fut 61ue en 1976, c'&al la p rem ih  fois que les 

Madelinots élisaient un des leurs. Dans œ genre de circonscription, le r61e 

d'intermédiaire du deputé prend toute son importance. C'est dans cette optique que 

nous analyserons les relations qu'entretient la d 6 p W  avec ses comrnettants. 

Nous l'avons souligne dans l'introduction, le députe effectue plusieurs fonctions 

qui ne sont pas résolument s&parées les unes des autres. Les rdles de législateur, 



contrôleur et intermédiaire sont reliés par le fait que le députe est là pour représenter 

ses électeurs. Cependant, c'est davantage le r61e d'intermédiaire de son travail qui 

nous préoccupe le plus puisque très peu detudes ont port6 sur les relations entre le 

député et ses commettants. Sur le r6le d1intem6diaire du députe, Gaston Deschênes 

affirme que c'est "l'aspect le plus complexe et le moins bien défini du amétien de 

députe, celui qui consiste à être un lien entre l'administration et le citoyen'". 

Toutefois, les dossiers des électeurs n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. 

Ils se sont révélés souvent incomplets et parfois imprdcis; donc, nous n'utiliserons que 

ceux qui permettent de comprendre et d'analyser le travail de la d6putée. C'est dans la 

correspondance gbnerale de Denise LeBlanc-Bantey que nous avons retrouve les 

informations les plus intéressantes et les plus pertinentes. Cependant, nous avons dû 

procéder à une épuration des lettres puisque plusieurs provenaient delecteurs d'autres 

circonscriptions. Ce n'est pas 18 une surprise si l'on tient compte des postes de 

ministre déléguée aux Pêcheries, de ministre d6léguée à la Condition Féminine et de 

ministre de la Fonction Publique que Denise LeBlanc-Bantey a occupés durant ses 

mandats. 

De plus, certaines personnes sentent le besoin de se confier à elle pwr des 

raisons bien personnelles qui, souvent, n'engendrent pas la cr6ation @un dossier. Le 
fait que Denise LeBlanoBantey ait 616 l'une des premières femmes députées, sinon la 

première, à avoir un enfant en murs de mandat n'est pas étranger B cela. Nous avons 

fait abstraction de ces cas dblicats pour nous concentrer sur les problèmes personnels 

des commettants des Iles-de-la-~adeleine. Ces problhmes font l'étalage des 

préoccupations de la population en g6nhl. Bien que certains cas soient de nature 

particulière, ils dbrnontrent également I'originalit6 du cornt6 et, dans le même sens, les 

difficultés pour la ddputée de bien reprbsenter ses 6lecteurs. 

Dans un premier temps, nous croyons essentiel de faire un bref aperçu des 

conditions de travail et de la charge de travail de la d6putée afm de mieux cerner 



l'ampleur de sa tâche. De plus, cette étape nous permettra de connaître les moyens 

mis à sa disposition pour répondre a u  demandes des citoyens de sa circonscription. 

Les études plus générales ont analysé le travail du député-intermédiaire en 

examinant les différentes tâches reliées B œ travail. C'est pour cette raison que nous 

croyons plus pertinent d'aborder plusieurs cas qui mettent en évidence toutes les 

facettes du travail d'intmédiaire de Denise LeBlanc-Bantey. Dans la deuxidme partie 

de ce chapitre, nous tenterons d'établir les raisons qui poussent les 6ledeu1-s à 

consulter leur repr4sentante de même que les probldmes qu'ils invoquent pour obtenir 

son assistance. 

Après avoir identifie les principaux probl6mes portes à l'attention de la députée, 

nous analyserons les moyens qu'elle a pris pour les régler. Selon les cas, la deputee 

utilise differentes m6thodes pour rdpondre a w  demandes de ses commettants. Cette 

partie du travail de la députée nous intéresse particulidrement puisqu'elle utilise des 

réseaux de communications bien diffhrents selon les problèmes soulevés. Laque 
cela nous sera possible, nous pourrons Bvaluer le suivi des requetes de même que leur 

dénouement II faut remarquer que plusieurs dossiers &aient incomplets lors du 

dépouillement; il nous était donc impossible de connaitre le démilement de chaque 

cas. Cet exercice nous petmettra de v6rifïer si l'origine des probl6mes des 

comrnettants est la circonscription des îles elie-m&ne ainsi que le manque de services 

gouvernementaux à la portée des Madelinots. En effet, les probl&mes que nous avons 

privilégibs apparaissent le plus souvent dans le fonds #archives et ils demontrent 

clairement ce fait 

Les conditions et la char~e de travail de la d 6 ~ u t b  

Pour bien illustrer la charge de travail de la déput&, nous croyons nécessaire 

de faire une brève analyse des moyens qui sont à sa disposition. L'Btude de Louise 

~ o i t r a s , ~  sur ii6volution des conditions de travail des d6putés d'amh-ban au Quebec 



entre 1861 et 1936, dbrnontre dairement le peu de ressources logistiques et 

financières disponibles pour effectuer le travail de députe B cette époque. II est vrai 

que l'État n'intervenait que sporadiquement dans les affaires du domaine social. La 

Révolution tranquille, avec ses nombreuses r6fomes, a transfomi6 la perception que 

les gens ont du rôle de l'État Le representant du peuple auprès du gouvernement, le 

député, a vu sa charge de travail augmenter et se diversifier. Si, dans le passe, le 

députe exerçait sa profession en meme temps que son rôle de depute, ce n'est plus le 

cas aujourd'hui. Le travail de députe est devenu une profession à temps plus que 

complet. 

La deputee des hes, comme tous les deput& de I'Assembl6e nationale, est 

retenue à Quebec pendant une bonne partie de l'année pour les travaux en Chambre. 

Depuis 1984, année de l'adoption du calendrier parlementaire aduel, il y a deux 

périodes régulières de session parlementaire qui debutent obligatoirement le deuxième 

mardi de mars et le troisihe mardi dodobre. Ces deux sessions peuvent s'etendre 

respectivement jusqu'au 23 juin et jusqu'au 21 décembre. Avant l'adoption de œ 

calendrier, la durée des sessions &ait variable et certaines sessions étaient Btirées 

pour atteindre les 30 jours qui permettent aux ddput6s de retirer leur indemnit6 

compl&e. 

Normalement, depuis 1977, l'Assemblée nationale ne se réunit plus cinq jours 

par semaine. La séance du vendredi a et6 remplacb par une interpellation en 

commission alon que le lundi est r6serv6 au travail de comté. Lorsqu'ils ne siègent 

pas au sein d'une commission, les deputes consacrent ces deux journées des 

rencontres avec leurs commettants. Toutefois, les périodes intensives de fin de 

session, où les députés siègent cinq jours par semaine, les retiennent à QuBbec. 

L'éloignement des îles et le fait que Denise LeBlaneBantey soit ministre d6léguée 

l'empêchent de visiter sa circonscription chaque semaine. 



La fondion de député entraîne des déplacements fréquents autant à l'intérieur 

de sa circonscription qu'à I'exténeur. Normalement, les deputés Meduent le voyage 

entre leur cirmnsaiption et Quebec en automobile. Mais, pour plusieurs députés, le 

trajet aller-retour est beaucoup trop long et nécessite le recours à I'avion. Autrefois, 

les parlementaires disposaient d'un laissez-passer gratuit permettant d'emprunter le 

réseau ferro~iaire.~ Ce mode de transport était disponible à l'époque de Denise 

LeBlanc-Bantey puisque nous avons retrouve la lettre de renouvellement du laissez- 

passer dans le fonds d'archives et dans la documentation sur les seMces offerts aux 

parlementaires. Pour se rendre dans sa circonscription, elle utilisait l'avion du 

gouvernement puisque ce privilège avait bt6 consenti l'ancien deput6 des îles, Louis- 

Philippe Lacroix. Lorsque le deputé se déplace en voiture, ses frais de déplacement 

sont remboursés par ISAssernbl6e juqu'8 concurrence de 52 voyages par année, à un 

taux de 0,228s du kilomètre.- Si le deput6 décide d'utiliser un autre moyen de 

transport. les frais sont payés par l'Assemblée. Ayant des charges de parlementaire, la 

ministre ddléguée a pu se faire rembourser 10 voyages suppl6mentaires pour des 

adivitbs politiques." 

Le mode de remun6ration des parlementaires a pour objet d'attirer et de retenir 

les personnes compétentes, de leur faire éviter les tracas pécuniaires, de tenter 

d'empêcher la corruption politique, d'6viter que l'Assemblée nationale ne soit 

constituée que de gens ind6pendants de fortune et d'Bviter qu'elle ne soit constituée 

que d'un groupe socioprofessionnel avantage? Le salaire de base de tous les 

membres dlus de l'Assemblée nationale est le meme et augmente annuellement 

Cependant, diffdrentes indemnités s'ajoutent à ce salaire selon les differentes tâches 

qu'ils sont appelés à ~ 8 d l l e r . ~  Toutefois, ils ne peuvent obtenir plus dune indemnit6 

et reçoivent ainsi la plus Blevée. Leur travail est difficile et demande homernent de 

" Ibid p. 53. 
GrnbI6e nationale, Guide du dBnut6, Qudbec. Assembtée nationale. 1988, page. mutt. (Manuel 

desünd aux pariementaires. Nous avons utilisé le manuel qui CO- le mieux aux années de 
d6putetion de Denisa LeBlaneBantey (1 QiEMQ85). " Ibid p. 62. " Ibid' * r p. 60. " Voir Tableau 10. 



leur temps, mais les conditions de travail, le prestige de l'emploi et les avantages 

sociaux semblent compenser la précarité de l'emploi. 

Tableau 8: 

Indemnités et allocations des d6~utés 11 9791~ 

Président de t'Assemblée 

Présidents de 

Premier ministre 

I Adioints ~arlernentaires 
1 Chef de l'opposition 

Indemnité 
1egislaüve 

29 468 
29 468 
29 468 

Indemnité 
additionnelle 

30 580 
13 900 
4 170 

officielle 
Chefs des aubes partis 

reconnus 
Leader de l'opposition 

officielle 
Leaders des autres partis 

reconnus 
Whip en chef du 
gouvernement 

Whip en chef de 
l'opposition officielle 

Whips des autres partis 

Au salaire et aux indemnités s'ajoutent plusieurs allocaüons qui permettent aux 

députés d'ouvrir et dentretenir un bureau de comte, ainsi que d'engager du personnel 

29 468 

29 468 

29 468 

29 468 

29468 , 8340 

reconnus et whips adjoints 
Députés 

pour assurer leur intbrirn ion des travaux parlementaires A Quebec. Donc, lorsqu'ils 

7500 

7500 

7 500 

7500 

12 510 

12 510 

1 120 

12 510 
I 

7500 45 308 

29 468 

sont à Qu6becI ou ailleurs dans la province, les électeurs peuvent aller consulter le 

49 478 

49 478 

48 088 

49 478 

Cette somme n'est pas imposabîe- 
29 468 

6 950 

- 
7 500 43 918 

I 

7 500 36 968 



personnel du bureau de cornt6." Certains d6putés des régions Bloignbs et des 

grands comtés ruraux reçoivent des allocations supérieures aux autres pour des 

raisons évidentes. Pour certaines circon~~ptions, comme Ungava et Duplessis, où le 

temtoire à couvrir est immense, le deput6 a la possibilitb d'ouvrir plusieurs bureaux de 

comté pour faciliter la communication avec ses commettants. 

Dans le premier chapitre, nous avons étudie le milieu géographique et les 

conditions socio~wnorniques du comt8. Cette recherche nous a permis de 

comprendre les particularités des lesde-la-~adeleine ainsi que leur influence sur le 

travail de la députée. Toutefois, la tâche d'intermédiaire du député n'est pas sa seule 

occupation. Les nombreuses activités qu'il doit obligatoirement accomplir dans le 

cadre de ses fondions rendent la catégorisation de ses tâches d'autant plus difficile. 

"Nombreuses et divenifiées, ces adivith requihnt ghdralement de la part du 

deput6 consciencieux un investissement important en ternies de temps et de sacrifices 

personnels, d'autant plus que le rôle d'intemédiaire s'intègre à l'ensemble des autres 
tâches d6volues à tout d6p~td. ' '~ Dans le cas qui nous preoccUpe, i'6loignement du 

comte rend les rencontres personnelles entre ddputée et commettants d'autant plus 

diffici tes et moins frequentes. 

Le travail d'intermédiaire du deput4 a grandement change avec l'implication du 

gouvernement dans les affaires sociales et I1av6nement de ilÉtat-providenœ. Si, dans 

le passé, le député pouvait régler certains problèmes sans tmp se souer des règles à 

suivre, l'augmentation de la charge de l'ttat a amen6 une réglementation plus sévbio 

et un desir d'une plus grande 6quit6 -ale entre les citoyens. Une des dimensions du 

travail du deput6 est de guider le requhnt entre les dédales de l'administration 

publique afin qu'il se fasse entendre ou qu'il obtienne justice. 

7 1 Pour cette Wde, nous ferons la distinction errtre le travail de la deputée et celui de ses employés 
seulement si cela apporte des renseignements suppMmentaires sur la façon de proceder de Denise 
LeBlanc-8antey. 

Andhe Rivard, "Le députe Armand Lavergne et son rdle d'intemédiaira lgOCl9O8,l93û-lQ3S'. 
Mernoire de maMs8,Qu&ec, Université Laval, 1988, p.&. 



Plusieurs raisons poussent les électeurs à consulter leur d6put6. Une étude 

effectuée par Danielle Rioux auprès de diff6rents députes d6montre que I'6ledeur 

entre en relation pour diverses raisons: demander des informations ou obtenir des 

renseignements; faire comger une erreur administrative; obtenir des biens et services; 

obtenir un emploi; demander de faire modifier une loi ou un règlement; faire des 

s~ggestions.~ Canalyse que nous avons faite de nos données démontre que, souvent, 

l'électeur ne se contente pas d'un seul mot# pour contacter son repr6sentant. De plus, 

lorsque plusieurs commettants se plaignent d'un règlement ou d'une loi, 

l'argumentation a beaucoup plus de portée et peut forcer ainsi la dbputée à faire 

pression pour modifier le règlement ou la loi. 

Les rencontres avec les çomrnettants 

Les documents inclus dans le fonds d'ardiives ne nous permettent pas de faire 

un horaire précis des voyages de la d6putée dans son comte. II y a bien quelques 

mentions dans sa correspondance où elle souligne son passage aux iles d'une date B 

une autre ou qu'elle passera une partie de Iq6t& à sa maison. De plw, aucun doaiment 

ne peut décrire comment se démule une rencontre entre la députée et ses 6ledeurs. II 

nous apparaissait alors irnphtif den discuter avec Denise LeBlaneBantey lors de 

l'entrevue, 

Selon ses dires, elle se rendal aux iles à une fréquence d'une fois toutes les 

deux semaines pour un séjour de deux à trois jours. Lorsque l'Assemblée nationale ne 

siégeait pas, elle pouvait s'y rendre plus fréquemment en plus de passer une bonne 

partie de l'et6 P sa maison des îles. 

La d6putée a ouvwt un bureau de comte où elle pouvait rencontrer ses 

comrnettants et, selon elle, c'était la premibre fois qu'une telle chose &ait faite aux iles- 

delaMadeleine. Lorsqu'elle etait retenue à Quebec, son personnel de bureau peut 

73 Danielle Rioux. 90-cit,. p.135. 



répondre aux demandes des Madelinots ou lui transmettre les dossiers directement B 

son bureau de l'Assemblée nationale. 

La petite taille du comte et le très faible nombre d'électeurs font en sorte que la 

députée connaît la majorité de ses électeurs de façon assez personnelle. Comme elle 

nous le mentionnait, l'annonce de son amvée aux îles se répandait aussi rapidement 

qu'une traînée de poudre. Les gens allaient lui raconter leurs problèmes à sa 

r6sidence personnelle et, souvent, sans attendre de solution, mais simplement pour 

parier à quelqu'un. La députée nous révblait qu'il lui &ait parfois difficile de faire la 

part des choses. Elle ne pouvait passer devant une maison sans se soucier du drame 

qui se joual il 18int6rieur. II nous apparaît étonnant de constater les diff&ences qui 

existent entre un comté comme les Iles-dela-~adeleine et la maMt6 des autres 

circonsm~ptions du Québec. Sans laisser entendre que les d&put&s des autres comtes 

ne connaissent pas les problbrnes de leurs Biedeurs, la contiguRé des iles et sa faible 

population soumettent la députee à des relations plus diredes, plus intimes. 

Lors de l'entrevue, la députée a 6voqu6 plusieurs pmbldmes que nous n'avons 

pas retrouvés dans le fonds d'archives et que la deputee s'est abstenue de discuter 

plus en detail avec nous. Inceste, violence ou divorce, les cornmettants lui racontaient 

leurs differents problbmes sans attendre de solution, seulement pour confesser leur 

détresse. Les journées de curb, ainsi nommées par la dbputée, ne servaient pas 

seulement a résoudre les probl6mes de comté, mais aussi & écouter ses commettants. 

II nous semble difficile d'imaginer une telle situation dans une circonscription urbaine 

où le déput6 est rarement sollicit6 pour de tels dossiers. 

Le travail de Denise LeBlam8antey dans sa circonscription peut parfois nous 

paraître banal. Les demandes de renseignements et de subvenüoris sont fort 

nombreuses. Les raisons qui poussent les Madelinots d consulter leur deputee sont 

parfois ndbuleuses, mais nous pouvons avancer que le manque de fonctionnaires dans 

le comte semble Btre l'une des raisons. Comme nous l'avons demontr6 au chapitre 

précédent, l'absence de bureaux gouvernementaux sur les ?les est flagrante (Voir 



annexe 1). Lors de notre entrevue avec i'ex-dt5putée. elle nous soulignait que c'était 

l'un des enjeux de la campagne 6lectorale de 1976 dans le comte des îles. Le depute 

sortant à l'époque, Louis-Philippe Lamix, soutenait avoir fait du bon travail dans œ 

domaine en augmentant le nombre de fonctionnaires de l'aide sociale de 7 a 32. 

Toutefois. ils étaient pratiquement les seuls fondionnaires du gouvernement provincial 

en place aux îles, selon Denise LeBlanc-Bantey. 

N'ayant d'autres avenues que de s'adresser a leur représentant, les 

commettants soumettent tous leurs projets à la d8putée et les demandes de 

renseignements Muent à son bureau. Dans ces cas, son travail se limite à donner les 

renseignements demandes lofsqu'elle en est capable ou 8 diriger les demandeurs vers 

les personnes capables de répondre. Le 17 août 1979, l'une de ses cornmettantes lui 

demande des renseignements sur la construction des HLM. La rdponse, datée du 27 

août, lui indique que la construction debutera le printemps suivantT4 C'est plut& banal 

comme exemple, mais plusieurs lettres entre la députée et ses Blecteurs se bornent à 

des formalittk d'ordre administrative. 

Nous devons mentionner que le période de temps entre la demande et la 

r6ponse &ait habituellement courte. Lors de l'entrevue, Denise LeBlano-Bantey nous 

soulignait que, malgr6 11610ignement du comte, elle recevait des rapports quasi- 

journaliers de la part de son personnel de bureau aux iles lorsqu'elle se trouvait à 

Quebec. La communication entre elle et son personnel en place aux îles &ait 

relativement importante puisqutelle lui permettait d'&e au fait des nouveaux probl6mes 

et de r6soudre ceux gui Btaient urgents à partir de QuBbec. Certains de ces problhtes 

ne pouvaient &tre réglés ailleurs qu'à Quebec où elle devait rencontrer des 

fonctionnaires ou des ministres. 

Dans une autre correspondance, I'un de ses cornmettants, faisant partie du 

regroupement des assistes sociaux des hes, lui fait parvenir un projet de comptoir 

d'échange. N'ayant pas assez d'informations sur le projet, la deputee lui suggh, dans 

74 Fonds DLB, Correspondance générale, 27 aoGt 1979. 



une missive datée du 6 décembre 1977, den faire une demande p r a s e  afin qu'elle 

puisse soumettre le projet aux autorités  compétente^.^ Sans lui promettre la réussite 

du projet, elle lui souligne qu'elle fera son possible pour donner suite A sa requête. 

Comme c'est le cas ici, une partie importante du travail de ['internédiaire est de 

s'assurer que les requ6tes de ses cornmettants soient acheminées aux bonnes 

instances décisionnelles ainsi que de vérifier à œ que leurs dossiers soient complets. 

Parfois, la dbputée ne peut que constater les dommages et tenter d'améliorer le 

sort de ses commettants. Bien des cas rel6vent de la bureaucratie et Denise LeBlanc- 

Bantey ne peut que se plier aux lois et aux règlements. Plusieurs dossiers font état 

des dettes que certains dlecteurs contfadent face au gouvernement Soit pour avoir 

tente de frauder le fisc ou simplement par ignorance, certains Madelinots se voient 

for&s de débourser des sommes d'argent plus ou moins importantes. 

Dans certains cas, la d6putée tente de faire effacer la dette ou les int&&s, mais 

dans la totalit6 des dossiers que nous avons 6tudi6s1 les commettants sont obliges de 

s'acquitter de leur dette. Les dossiers traitant des probl6rnes financiers nous 

apparaissent comme les plus problématiques à travailler pour la d6putée. Certains cas 

démontrent la d6tresse et la misère de ses cornmettants tandis que d'autres prouvent 

qu'ils ont tout simplement omis de payer leurs impôts. L'attitude que prend la d6putée 

dans ces cas depend grandement de la cause du problbme. 

Les dossiers où la mauvaise foi des wrnmettants est 

rares. Toutefois, dans ces cas, Denise LeBlanc-Bantey 

facilement apparente sont 

tente de satisfaire leurs 

demandes, mais elle ne semble pas ddployer les mêmes dnergies que dans les cas ou 

les gens sont dans la misère. Dans un cas en particulier, le commettant a néglig6 de 

payer une dette de quelques milliers de dollars envers le ministère du ~evenu." Les 

demarches de la d6putée sont très simples. Elle tente de faire effacer la dette, puis les 

intWts de la dette tout en sachant fort bien que ses demarches seront vaines. Elle 

" Fonds DU.  Correspondance gt§n&ale, 6 décembre 197X '' Fonds DLB. Dosien personnels des Blecteun. de 1 ssO B 1984. 



conseille alors au fautif de s'entendre avec le ministère pour s'acquitter de sa dette par 

des paiements mensuels. 

Dans un autre cas, une personne invalide contacte la députée pour lui exprimer 

son désarroi.n Quelques années auparavant (1973), il avait prÎs entente avec le sous- 

ministre du Revenu de l'époque qui acceptait de suspendre ses paiements jusqu'à ce 

qu'il se porte mieux. Toutefois, au mois de juillet 1982, il reçoit une seconde lettre lui 

réclamant un montant légèrement supérieur à mille dollars. Le personnel de bureau de 

la deputée lui recommande de prendre contact avec un employé du ministdre, en 

précisant le nom de I'employ6. La d@ut& plaide la cause de son commettant en 

indiquant qu'il est très malade, dans l'incapacité de travailler et que son seul revenu est 

son allocation de la Régie des rentes. Devant les repr6sentations de Denise LeBlanc- 
Bantey et la bonne volont6 de I'&ledeur, l'agent de recouvrement du ministère prend 

des arrangements selon les capacites de payer de la personne. 

Dans un autre cas, un Madelinot doit, selon le ministere du Revenu, plus de dix 

mille dollars en impôt impayé." Il conteste cette réclamation en soutenant qu'Impôt 

Canada ne lui a réciam& que le tiers de œ montant Pour s'acquitter de sa dette, il a 

dû emprunter la somme à une instihiüon bancaire et il souhaita que son dossier soit 

r6examin6 rapidement puisqu'il a de ta difficultb à joindre les deux bouts. Malgr6 

toutes les demardies qu'il a entreprises, la situation reste inchangée. Après avoir fait 

un très grand nombre de dbrnarches, il confie son dossier a la d6putée. Denise 

LeBlanc-Bantey fait réévaluer le dossier de son commettant et, à la suite de cet 

examen, la somme due est diminuée de moitié. Cependant, le commettant se plaint de 

I'iniquitb des lois puisque lorsqu'il a reçu son avis-de paiement, il devait debourser la 

somme dans les 48 heures suivantes, alors que le gouvernement prend tout son temps 

pour rembourser le trop paye. 

" Fonds DLB, Dossien personnels des 6ledeurq juillet 1982 août 1082. 
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Dans ce dossier, il est difficile dbvaluer œ que la députh a fait de plus que le 

plaignant pour faire en sorte que son dossier suit réévalué en sa faveur. II nous est 

possible d'avancer que la position de la députée ait joue un rôle deteminant dans la 

façon dont la plainte a été traitée. Lors de notre entrevue, Denise LeBlanc-Bantey 

affirmait que son titre de députe lui procurait certains privilèges et une plus grande 

attention de la part des fonctionnaires. Lorsque ce n'est pas le titre de d6puté qui fait 

avancer plus rapidement les dossiers, c'est le r6seau qu'elle s'est créé qui joue un rôle 

important Dans le cas précédent, le personnel de bureau conseille le plaignant de 

contader une personne précise au ministère du Revenu. Cet agent de recouvrement 

s'occupe ensuite du dossier qui se règle avec l'accord du commettant. Sans prdtendre 

que le fonctionnaire lui accorde des privilèges, nous w o n s  qu'il s'occupe 

différemment du dossier; en prenant en considération l'appui que la d6putée apporte à 

la requete de son commettant 

Si l'époque de Duplessis est caract6ris69 par le patronage politique et la 

corruption, les moeurs politiques ont change au Quéôec. Toutefois, les besde-ia- 
Madeleine semblent ancrées dans cette façon de percevoir le pouvoir politique. Dans 

une grande partie de sa correspondance, la députée se defend bien d'aca~der des 

privileges à ceux qui ont vote pour elle. Au contraire, elle tente de changer cette 

mentalité et, parfois, au risque de voir sa popularité baisser dans son comte. 

Dans une chronique qu'elle publie dans Le Radar, l'hebdomadaire des îles, 

Denise LeBlanc souligne à ses commettants qu'elle reklse de pounuivre le patronage 

politique pr6<xMis8 par son prédecesseUr Louis-Philippe Lacmkm La r6pnse d'un 

Madelinot, une semaine plus tard, semble typique des relations entre l'ancien deput6 et 

les 6lecteurs des Tics. Il souhaite que la d6putée montre B certains libéraux que 

Lacroix n'est plus la; que '%harit6 bien ordonnée commence par soi-m6me," et il ajoute 

mettre en doute certaines positions de la d 6 p ~ t b . ~  

Le Radar. 7 avril 1077. p.3. 
m m., 14 avril 1977, p.3. 



Les différentes études sur le travail des parlementaires font état de ces 

demandes d'emploi, souvent accompagnées de menaces de ne plus voter pour le 

députe. Certains wmmettants des !les-de-Ia-~adeleine adoptent la meme StrateSie. 

Bien que la majorité des ''offres de sewices" reçues des wmmettants ne comporte 

aucune menace, les auteurs de ces IeV~es croient augmenter leurs chances d'obtenir 

un emploi en soulignant qu'ils ont vote du "bon bord". La totalit6 de la correspondance 

de la députée fait 4tat de transparence sur œ point Elle ne veut s'ingérer dans aucun 

processus décisionnel qui puurral mettre en cause son intégrit6. 

Pourtant, sa façon de traiter les demandes d'emploi depend souvent de la 

maniare dont la demande est pr6sentée. Dans une lettre envoyée à la deputee en 

déœrnbre 1979, le commettant demande plut& froidement du travail." LeBlanc- 

Bantey lui &pond qu'elle ne peut fournir du travail 4 volontd. Elle lui conseille de 

s'inscrire au Centre de la Main4oewre du Quebec puisque plusieurs emplois doivent 

être uéés & la mine de sel. Une autre demande demploi, dans le même style, lui 

parvient en juin 1978; le commettant souligne que ceux qui sont engagés ne votent pas 

"qu4becois" et qu'il y a du favoritisme dans la sélection des employés dans le domaine 

de la voirie." La d6putée ne veut pas s'impliquer dans I'octroi des emplois dans œ 

domaine et souligne l'excellent travail du responsable en invoquant à l'appui de son 

argumentation les nombreuses arn6liorations au rbeau routier aux fies. 

Les demandes d'emploi r é d i g b s  de manih autontaire ou accompagnées de 

menaces ne font pas une tres bonne impression auprbs de la députée qui r6pnd avec 

peu de considération. Toutefois, les commettsnts qui proposent leurs services en 

incluant leurs qualifications ou leur cumculurn vitae et qui d & m M  le résultat de 

leur recherche sont trait& différemment C'est le cas d'un Madelinot qui souligne ses 

qualifications en mécanique diesel notamment, et qui ne précise pas l'endroit où il veut 

travailler.= La ddputée ne lui tmwe pas instantan&ment du travail; bien qu'elle lui 

suggdre simplement plusieurs options, elle ne s'implique pas dimement dans le 

81 Fonds OLB, Conespondance gbnérale, décembre 1970. " Fonds DLB, Correspondance génBrale, juin lW8. " Fonds DLB, Dossiers personnels des Blacteun. juillet 1081 man 1982. 



dossier. Toutefois, elle fait un suivi de la recherche et s'informe régulièrement de 

l'évolution du dossier auprès du commettant 

Denise LeBlanc-Bantey défend sa pasition et celle de son gouvemement qui 

refuse de s'impliquer dans l'attribution des emplois. Elle soutient également la position 

de son gouvernement qui a ouvertement cntiqu6 les abus dans les concours publics. 

Cependant, lorsqu'un de ses cornmettants se sent les6 par les processus de seledion 

des employ&, elle s'ocwpe du dossier en faisant faire une enquete. 

Le cas d'un commettant qui se plaint du mode de sélection des employés sur le 

chantier dHydro-Québec est caradeflsüque de la m6thode employée par la députb." 

L'emploi étant relie au domaine public, la députée ne veut pas s'en mWr  directement 

et confie le dossier 8 un fonctionnaire du minis th du Travail et de la Main-d'oeuvre. 

Dans une première ca~espondanœ, Denise LeBlanc-Bentey fal  suite la plainte en 

expliquant au commettant les procklures d'embauche. Elle lui assure également 

qu'elle fera un suivi de sa requête. Aprb igenqu8te du fanctionnaire, œ dernier 

transmet le résultat de ses redwchs la 
baisse des activités au chantier. De plus, le 

autorités ont offert un emploi au requérant 

préférant s'occuper de ses animaux chez lui. 

députée qui m n œ  au requérant une 

fondionnaire informe la deput& que les 

la Baidames, mais qu'il l'a refuse, 

Parfois, les pressions exercées par la deputee rapportent des dividendes. C'est 

le cas d'un dossier qui nous apparait incomplet puisque nous sommes incapable de 

trouver la nature de l'emploi et la compagnie en cause malgr6 nos recherches dans les 

documents du fonds darchives. Au mois de mai 1978, la députée accuse réception de 

la lettre d'un commettant croyant Btre  victime @un préjudice alors qu'il postulait pour 

l'obtention d'un emploi.= Aprb avoir hl enquête, Denise LeBlanc-Bantey lui annonce 

que les autorites ont change &avis et l'ont engagé. II est fort probable que le 

commettant ait été informe de son embauche bien avant l'annonce de la ddputée. 

- -- 

" Fonds DLB. Dosskrs personnels des dlecteun et Corrsspondanœ gdn&ak, août 1978 tl octobre 
1978- 
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Toutefois, en communiquant directement avec le requérant, elle semble souligner 

davantage son apport dans le dossier. Comme nous manquons de précisions sur œ 

dossier, il nous est dinicile d'analyser les pressions faites par la députée pour 

occasionner un changement de position aussi radical de la part des autorités fautives. 

Toutefois, l'intervention de LeBlanciBantey s'est avérée positive pour le requbrant. 

Nous croyons que I'asped le plus interessant de ces dossiers &ide dans la 

manière de procéder de la deputh. Elle fait un réel suivi des requêtes de ses 

commettants et, pour le prouver, elle fait adresser la correspondanœ à son bureau 

qui, ensuite, ta transmet aux requérants. Ce procede fait en sorte que les Madelinots 

savent que leur députée s'est occupb de leur dossier puisque c'est elle qui leur 

transmet la réponse, bonne ou mauvaise. Toutefois, lorsque les requdtes suivent les 

dédales de l'administration publique, c'est le personnel de bureau de la d6putée qui 

s'affaire & ce qu'elles soient traitées rapidement Quand c'est le temps de prendre 

contact avec les commettants, c'est la signature de Denise LeBlaneBantey qui 

apparaît au bas de la lettre. 

Dans le premier chapitre, nous avons souligné que certains des probl6mes 

encourus par les Madelinots pour se faire soigner sont directement reliés B la situation 

géographique du comte et a sa faible population. Pour la majeure partie des soins 

spécialis6s, les Madelinots doivent se rendre sur le continent, œ qui entraine plusieurs 

frais, autant pour les patients que pour cew qui les accompagnent. De plus, ils 

doivent suivre nombre r6gles afin que certains frais soient p a y e  par l'État 

L'un des dossiers les plus int6ressants est celui dune Madelinienne hospitalisée 

d'urgence I'hdpital de ~irnouski? Elle demande l'aide de la députée afin de se faire 

rembourser les frais de transport des iles jusqut& Rimouski. Le problème rdside dans 

le fait qu'aucun médecin n'a autorÎs8 l'hospitalisation de œtte dame hors de l'archipel. 

Comme nous l'avons expliqu6 précédemment, pour que le transport d'un patient soit 

défraye par le gouvernement, un médecin doit obiigatoirement autoriser le 



déplacement. Toutefois, le mari, pris de panique face à la souffrance de sa femme, 

achète deux billets d'avion vers Rimouski. 

Cintervention du mafi a, selon les médecins de 11h6pital de Rimouski, sauve la 

vie de son épouse puisqu'elle a 6te op&& durgence. Malgr6 le fait que l'opération 

était nécessaire, les autorites continuent de refuser de débourser les frais de 

deplacement de la patiente et de son man. Saisie du dossier, Denise LeBlaneBantey 

prend contact avec la Régie de IIAssuranceMaladie du Québec pour plaider la cause 

de sa commettante. Le dossier de la Madelinienne passe par plusieurs mains avant 

que la requete ne soit rejetée. Le rôle de la d@ut&, dans ce cas, est limite à 

s'assurer que la demande soit acheminée aux bonnes instances. 

Malgré le résultat d6favorable, et cela se produit souvent, la d6putée semble 

avoir fait son travail. Le dossier est rempli de documents qui démontrent le 

cheminement de la requ6te et le suivi qu'en fait la députh. Dans œ casci, Denise 

LeBlane8antey consulte les fonctionnaires plutôt que le personnel du ministre ou le 

ministre de la sant6 lui-m&rne. Elle préf6re faire confiance 4 la fondion publique dans 
ce genre de dossier. Comme elle nous l'a confimi6 lors de l'entrevue, elle contade 

rarement le ministre pour des cas personnels. Elle demande l'intervention du ministre 

lorsque la situation nécessite une madification législative ou, nous le v m s  plus loin, 

pour denoncer une situation pour I'ensernble de son cornt6. Il nous est 

impossible de deteminer si cette façon de proceder est suivie par; l'ensemble des 

députés. Nous pouvons affirmer que c'est une constante dans le cas de Oenise 

LeBlanoBantey. 

Des situations semôlables peuvent survenir dans certains comtés Bfoignés du 

QuBbec, mais l'utilisation de l'avion comme moyen de transport durgence n'est pas 

une obligation. En effet, plusieurs circonscriptions &ledorales sont trhs 6loignées des 

grands centres urbains. Toutefois, la majorit6 des habitants de ces régions ne sont 

pas forces d'utiliser l'avion pour se faire soigner. Le cas de cette femme est 

caractéristique de la circonscription des fles-de-le-~adeleine. Nous l'avons précis6 



auparavant: l'éloignement et I'insulariîe du comté influencent grandement les 

problèmes des commettants et, indiredement, le travail du députe. 

Le dossier du l a i t h l e  démontre aussi bien les probl6mes reliés à 

l'éloignement du comte que la manière utilisée par la députée pour le régler. En effet, 

l'exemple nous permet de voir le réseau utilise par la deputw pour amver à ses fins. 

Ce dossier remonte au debut des années 1970, alon que le d6put6 des îles était 

Louis-Philippe Lacroix L'un de ses commettants denonce la concurrence deloyale 

d'un distributeur de lait de l'île du ~rïnceÉdouard qui vend le lait moins cher puisqu'il 

lui en mute moins cher de transpoh La situation s'échelonne sur une longue période 

de temps avant que l'on trouve un accord convenable. 

Le 2 février 1977, Denise LeBlaneBantey écrit au ministre de I'Agriculture de 

l'époque, Jean Garon, afin de lui souligner la situation discriminatoire que vivent les 

~adelinots." Elle lui indique que le prix de vente du lait aux iles est plus Blev6 

qu'ailleurs au Québec en raison du transport alon que les produits alcaalis6s se 

vendent le mQme p'x partout au Québec. Sans r6ponse apparente, elle réitère alors 

sa revendication de comger la situation auprès du chef de cabinet du ministre Garon. 

Dans sa lettre du 5 juillet 1977, elle souligne que les Madelinots doivent boire du lait 

U.H.T. (Grandpré) puisque le lait pasteurisé est trop cher? 

Par la suite LeBlanc-Bantey ne reçol aucune nouvelle avant le Y 2 janvier où elle 

r6pond a Maxime Arseneau, le prdsident du Parü qu6becois aux îles, en rapport avec 

le programme lait4cole.' Le transport du lait aux Iles est trop coûteux et ne permet 

pas a u  autorités de distribuer du lait pasteurisé aux écoliers. Elle souligne l'existence 

du problhme au ministre Garon le 29 juin 1978, alors que les jeunes 6tudiants des iles 

ont toujours du lal "GrandPré" dans des verres de carton au lieu d'avoir du lait 

pasteurisé dans des gobelets éducatifs comme les écoliers du reste de la province? 

" Fonds DLB, Correspondance g6n6rale. 2 f M e r  IQTI. 
Cette soite de lait n'est pas affectée par le transport puiJqufelle se conserve t& longtemps. " Fonds DLB, Correspondanœ gtin&ale, 12 janvier 1978. 
Fonds DLB. Corraspondance gén6rele. 29 juin 1978. 



Le prix du lait sur les îles préoccupe de plus en plus de gens qui ne se 

manifestaient pas auparavant La dbputée reçoit de plus en plus de lettres qui 

appuient ses demardies pour recüfier cette situation et elle propose son aide à un 

distributeur de lait afin d'établir un programme de distribution du lait-bcole, lait autre 

que le lait GrandPr& Le ministère de l'Agriculture appuie cette demarche et souhaite 

que les Madelinots s'occupent de œ programme." En f M e r  1979, la deputée reçoit 

l'appui de la Régie des Marchés Agricoles du Québec qui commande une enquête sur 

la distribution du lait aux fies. Toutefois, le secrbtaire de la Régie lui souligne qu'il ne 

peut forcer un distributeur à vendre le lait 41 un prix plus bas. 

A la même époque, la députée est mise au courant d'une situation où l'on 

soupçonne un fonctionnaire de confiit dintMt sur la d i ~ ~ b u t i m  du lait. En effet, l'un 

des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, dont le travail est de promouvoir les 

produits locaux, détient des parts dans la compagnie qui distribue le lait GrandPr6 aux 

îles. Cette marque de lait n'est Bvidemment pas produite aux iles et Denise LeBlanc- 

Bantey informe le président de la fonction publique du Quebec ainsi que les ministres 

de I'Agticulture et des Transports afin de rectifier la siwon. Cependant, la 

Commission de la Fonction Publique juge que le fandionnaire n'est pas en situation de 

conflit dintWt et rejette les demandes de la d6putée. 

Ce n'est que le 20 f M e r  1979 que le dossier semble régl6. Bien que nous 

n'ayons pas trouvé wpie de la décision du ministre Garm, la députh souligne qu'elle 

est ravie de la décision du ministre sur le sujet" Dew années après que la députée 

s'en M occupée pour la première fois, le dossier semble cios. II est touteFois difficile 

d6valuer le temps et l'énergie fournis par Denise LeBlanc-Bantey sur ce seul dossier. 

La correspondance étudiée nous permet de comprendre I'etendue dtt réseau de 

communications qu'utilise la députée pour résoudre un cas en partiailier. Encore une 

fois, I'bloignement du comté joue pour beaucoup dans œ dossier puisque la source du 

problème r6side dans la diffiailt6 de transporter une denrée périssable. Mais les prix 

- - 

91 Fonds D U ,  Correspondance ghdrale, 9 août 1978. 
82 Fonds DLB. Conespondance g&&ale. 20 f6viier 1079. 



de l'ensemble des denrées périssables aux îles4e-Ia-~adeleine sont sujets à des 

hausses relativement importantes en raison des pertes encourues par les 

transporteurs. 

Au fil des années, plusieurs programmes ont et6 mis sur pied par les différents 

gouvernements afin de satisfaire les besoins des Québécois. L'un des fleurons de la 

Rdvolution tranquille est sans contredit I86tatisation des compagnies d'eledn'cite. 

L'uniformisation des coûts engendrée par l'implication du gouvernement Lesage au 

début des années soixante permet, encore aujourd'hui, de consommer I'éledricité A un 

prix abordable sur l'ensemble du temtoire qu6becois. II faut comprendre qu'aux hes- 
de-Ia-Madeleine, I'electfïcit& est produite de façon bien differente qu'a travers le reste 

de la province. Contrairement au reste de la province qui s'alimente à partir de 

centrales hydro6lectriques, les ilesde-la-~adeleine produisent leur &lemcit6 @ce 

un groupe électrogène diesel aliment6 à l'huile ~ourde.~ 

En raison de I'dloignement de l'archipel. les cofts de produdion de l'61ecVicité 

sont beaucoup plus importants aux îles que sur le continent D'ailleurs, dans un artide 

paru dans Le Soleil, Hydro-Quebec presse les Madelinots de réduire leur 

consommation d'eledricit6." Pour diminuer ses pertes aux iles, Hydro-Qu6bec a mis 

sur pied un programme d'isolation des maisons de 15 millions de dollars. Le 

programme comporte deux volets qui consistent, dans uh premier temps, à I'isdation 

des maisons aux frais dqHydro-Quéôec et, dans un seaxid temps, au remplacement 

des installations de cha-e Bledrique par un système de chauffage à l'huile. 

D'aprb l'article du Soleil, HydfOlQuébec pourrait écammiiser jusqur& 80 millions de 

dollars si le programme etait largement adopte par les MadelinoG. 

Dans un premier cas, une Madelinienne contacte la d6putée car elle voudrait 

profiter du programme pour l'isolation de sa maison." Le programme P A R E L .  

semble accessible à tous les Madelinots puisqu'un simple appel de la part du 

" LeBlanc, or>.&. p.69. 
Le Soleil, 20 novembre 1982, p. El. " Fonds DLB. Dossien gersomieb des Bledeun, juillet 1981 septsmke 1984. 



personnel du bureau de la députée et le responsable du programme pennet d'établir 

une date pour effectuer les travaw. 

Dans un autre dossier, une dame se plaint de ne pas avoir reçu le rabais prévu 

sur l'huile de chauffage? Elle mentionne qu'elle utilise la meme huile pour sa 

fournaise et son fourneau. Elle a donc besoin dune huile de qualit6 supérieure. Le 

personnel de bureau de la députée lui indique qu'elle n'a qu'à communiquer avec 

Hydro-Québec pour démontrer ses besoins en huile et que la compagnie fera les 

changements nécessaires. 

Ces deux cas démontrent clairement plusieurs caractéristiques de la 

circonscription des hesile-la~adeleine. II est difficile d6valuer les raisons qui 

poussent les Madelinots B contacter leur députée pour des probl&nes semblables. Le 

peu de recours face une fondion publique pratiquement absente poumit être un 

élément de réponse. CexiguÏt6 du comte permet de ddvelopper une relation 

particulière avec la députée qui, plus qu'une simple intermédiaire, devient une v6ntable 

confidente. L'éloignement et Pinsularit6 du comte ne font qu'ajouter à cette relation de 

confiance des commettants envers la députée qui semble être leur seul lien avec 

l'administration publique. 

La déouth: "a~ent d'information" 

I 

Les diff6rents cas souleves auparavant nous ont permis de v6rifÏer plusieurs des 

taches dévolues au d6pute7'ntemiediaire. La correspondance de la deputé8 nous 

permet de comprendre l'importance de son r&le &agent dirifornation auprès de ses 

commettants. Certaines lettres n'&aient que des demandes d'infmations sur 

dR6rents sujets. Lorsque des requetes de ses commettants devaient 6tre refusées, la 

d6putée se faisait un devoir d'expliquer les raisons qui ont motiv6 le refus. En œ sens, 

la députée informait ses commettants. Toutefois, le r61e d'agent d'information du 

députe s'effectue en sens inverse également 

" Fonds DL. ,  Dossiers personnels des 61ecteuq aMn 1984. 



Notre entrevue avec Denise LeBlanc-Bentey nous a permis de questionner l'ex- 
députée sur les moyens qu'elle utilisait pour informer ses commettants sur les 

nouveaux programmes gouvernementaux, sur ses positions face aux politiques 

gouvernementales ou sur dWents sujets touchant le comté des ~les-dela-~adeleine. 

Une chronique rédigée par elle ou son personnel de bureau était publiée dans 

l'hebdomadaire des iles, Le Radar. La bibliottibque de l'Assemblée nationale conserve 

les exemplaires du journal et nous avons pu v6fifier le contenu des chroniques de Ia 

députée. Nous avons effectue une analyse systématique du joumal pour les années 

1977 à 1985, les années de députation de Denise LeBlantBantey. 

Le 20 janvier 1977, un avis est publie dans le but de prbvenir les propriétaires 

des terrains sur le trajet de la route 199. "Le bureau du députe désire informer la 

population que les expropriations pour la route 199 sont definitives et que le dossier 

sera terminé en 1977.1~ L'annonce de la fermeture de œ dossier a une certaine 

importance pour les Madelinots puisque plusieurs d'entre eux ont eu beaucoup de 

difficult6s à s'entendre avec les autorites gouvernementales meme après I'ech6anœ 

prévue par la deput&. 

Quelques semaines plw tard, Le Radar publial un discairs de LeBlanc-8antey 

sur les pêches maritimes. Étant également adjointe parlementaire aux Pêcheries, la 

députée livrait, à Gaspé, un discours intitulb "BMr les pêches de demain"." 

L'irnportanœ du secteur des pêches aux îles a été &ablie auparavant II est 

mmprbhensible que le joumal local fasse Btat des projets gouvernementaux sur le 

sujet Chebâomadaire des iles publie r6gulibrement des artides d'autres journaux 

concemant la deputh. C'est le cas, notamment, d'une 10th ouverte de LeBlanc- 

Bantey a Pierre Bourgautt, publiée dans Le Soleil et, une semaine plus tard dans 

~adar.* 

97 Le Raâar. jeudi 20 janvier 1977. 
ge Le Radar. jeudi 17 fevrier 1977. 
ge Le Soleil, 2 octobre 1980, PA-7. 



La chronique de la députée débute officiellement au mois Bavril 1978. Intitulée 

"Votre député vous infamie", cette chronique a pour but de publier "quelques bribes 

d'informations dont le contenu prendra surtout l'allure d'informations 

II est interessant de remarquer les changements dans 

l'approche de la députée dans sa chronique. Au mois de juin 1978, le titre est diange 

pour "Le coin du député". À l'automne 1980, après le référendum et avant les élections 

de 1981, c'est une chronique plus personnelle intitulée "Avec Denise" où la députée se 

permet quelques remarques sur le candidat du Parti libéral des h s .  

Le contenu de  la chronique varie selon œ qui se produit aux fies, mais aussi sur 

la scène politique provinciale et nationale. L'un des premiers articles de la d6putee se 

veut une justification de la décision du gouvemement du Quebec de baisser la taxe de 

vente. Par le fait m h e ,  elle écurche Jean Chrdtien. le ministre fédéral des Finances, 

qui "nous refuse I'argent qui nous appartien~'.'~ LeBlanc-Bantey signe 

occasionnellement œ genre de chronique où elle defend les politiques mises de l'avant 

par le gouvernement provincial tout en rabaissant le travail du gouvernement fédéral. 

Cependant, la majeure partie de ses écrits justifie et approuve les adions du 

gouvemement du Parti qu6bécois. C'est le cas lors du rachat, par le gouvernement, 

des actifs de la Gorton Pew, une importante usine de transfomon de poisson aux 

i ~ e s . ' ~  Lors de la campagne de financement du Parti quebecois aux Iles, LeBlanc- 

Bantey en profite pour justifier les bienfaiar de la loi sur le finanment des partis 

politiques.'* Alors qu'une autre campagne de financement de son parü est en cours, 

elle souligne que le Parti quebecois est plus en vie que jamais dans le comte puisque 

le nombre de membres a augment6 significatîvm8nf et elle en profite pour dresser un 

bilan des accomplissements du gouvernement péquiste aux flesdela-~adeleine.~~~ 

lm Le Radar, mercredi 28 avril 1978, p.1 O. 
lm Le Radar. meraadi 3 mai 1978, p.17. 
l m  Le Radar. mercredi 28 juin 1978, p.8. Nous reparlerons, dans le dernier chapitre. des impacts 
économiques pour le gouvernement et pour les Madelinots. 
lm Le Radar. meraedi 31 mai 1078, p.16. 
'" Le Radar, mercredi 5 décembre 1979, p.& 



En temps d'élections ou lors du réfdrendum, les chroniques de la députée 

portent évidemment sur l'option qu'elle représente. La période qui précède le 

réferendum de 1980 est particulièrement fertile en articles de toutes sortes. Dans un 

premier article, LeBlanc-Bantey tente de convaincre les Madelinots de voter en faveur 

de l'option çouverainiste et soutient que c'est le temps de ~'affimier.'~ Dans un 

second arücle, elle souhaite I'dépéquiser" le M6rendurn. en soulignant que l'avenir des 

Québécois passe bien avant la partisanerie pol itique.lm Une troisihme chronique 

prévient les Madelinots que le gouvernement fédéral ddbarquera aux îles pour les 
il 107 inonder de subventions dans le but de les convaincre de voter "non . Dans un 

dernier article avant le refbrendum, elle souüent que les subventions resteront les 

mêmes sauf qu'elles seront Bmises par le gouvemement du Quebec puisque "nos 
01 108 impôts seront perçus par Québec . 

Normalement, les chroniques de la députée traitent des décisions 

gouvernementales qui affectent diredement la vie des Madelinots. Dans sa chronique 

du 17 mai 1978, elle précise le processus de sélection des concessionnaires de Loto- 
Quebec. Elle explique le fondionnement des concours publics et souüent, encore une 

fois, que le Parti qu6becois n'utilise pas le patronage polit iq~e.'~ Un autre article 

explique le mode de sélection des nouveaux pecheurs de homard.110 Dans une autre 
de ses chroniques, elle encourage les Madelinots à soutenir I'AgraCoop et l'agriculture 

des iles pour favoriser le d6veloppement du potentiel agricole qu'elle juge sais- 

exploit& ' " I 

La d&putée est également sollicitée pour expliquer et defendre les positions du 

gouvernement travers la province. Toutefois -t cela se produit fféquemment- elle 

est approchée pour effectuer des apparitions publiques pour les groupements de 

lm Le Radar, mercredi 13 février 1880, p.S. 
lm Le Radar, mercredi 27 fevrier Wûû, p.2. 
'O' Le Radar, mercredi 23 avril 1980, p.5. 
lœ Le Radar, mercredi t 4 mai 1980, p.2. 
'09 Le Rada~ mercredi 37 mai 1978, p.6. 

Le Radar, mercredi 18 janvier 1980, p.5. "' Le Radar, meraedi 5 mars 198Q p.4. 



femmes. Le fonds d'archives contient tr6s peu dalloaiüons qui concernent directement 

la circonsa=iption des îles-dela-~adeleine. L'analyse de cette portion du fonds 

d'archives nous permet d'affirmer que les charges d'adjoint parlementaire et de ministre 

exigent beaucoup plus d'apparitions et d'allocuüons publiques que le travail de 

représentant de comté. 

En tant qu'adjointe parlementaire aux Pêcheries. Denise LeBlanc-Bantey a 

prononcé plusieurs discours qui defendaient les décisions du gouvemement péquiste 

de I'6poque. C'est surtout le projet de décentralisation de la Direction G6n6rale des 

Pêches Maritimes qui suscitait les réactions les plus fortes. Cependant, le projet ne 

swl6ve aucune controverse aux lles puisque les Madelinots appuient majoritairement 

la décision du gouvernement Elle utilise plusieurs journaux, comme Le Soleil et Le 
Devoir, dans le but dexpliquer le projet et dinfluenœr positivement l'opinion publique. 

Lors de son mandat, le députe de la mejorit6 est tenu de defendm les positions 

du gouvernement. Le premier mandat de Denise LeûlaneBantey nous p m e t  de 

comprendre son implication, en tant que d6putée, dans le debat réfhndaire. Les 

allocutions de la députée sur la question référendaire ne sont pas tfès nombreuses, 

mais elles ddrnontrent bien le travail eff&tué dans le but de convaincre la population 

du Quebec des "bienfaitsf' de la souverainet&. La députée prononce des discours un 

peu partout A travers la province. Le contenu de ses allocutions nous apparait sans 

grande importance pour notre travail. Cest davantage la somme d e  travail exigée B 

faire la propagande de la position du gouvernement qui est int-nte. En effet, 

lonqu'elle s1610igne de sa cireonscription, elle peut difficilement répondre ellemême 

aux exigenœs de ses commettants. 

L'importance de la question, pour l'avenir du QuBbec, fal en sorte que les 

d6putés du Parti québécois sont mobilisés pour convaincre la population de l'option 

souverainiste. La deputh effectue la plupart de ses discours dans la région de la 

Gaspésie et des îles. Toutefois, elle est sollicitée pour défendre l'option souverainiste 

lors de plusieurs regroupements partisans. Pendant un colloque à Joliette, organise 



par la Société nationale des Qu6bécois. elle prononce une allowüon titrée "Jalons 
rr 1 t2 pour une politique sociale d'un Québec souverain . Le fonds contient également des 

notes pour une allocution pré-referendaire qu'elle prononce à Sherbrooke le 23 février 

1 98U.'13 

II est rare que les députés se déplacent aussi loin de leur région pour défendra 

un projet de loi ou tout autre position du gouvernement L'aspect "national" de la 

question soulevt2e par le refdrendurn de 1980 est sans doute 1161ément qui détermine 

cette mobilisation des deputes. Le fonds d'archives contient plusieurs discours 

prononcés à l'extérieur de son comte par Denise LeBlan~Bantey, mais ceuxci sont 

directement rattachés B ses positions de ministre et de ministre déléguée, selon 

l'époque. En tant que députée représentant son parti politique, elle a soutenu la 

candidature 6ledorale de David Levine lors d'une assemblée au Campus Snowdon du 

Collège Var~ier."~ 

Aux lesde-la-~adeleine, les sujets abordés par Denise LeBlaneBantey 

tournent autour des m e s  maritimes, du r6ferendum et des bienfaits du Parti 

quebecois pour les Madelinots. C'est du moins œ que renferme cette portion du fonds 

d'archives. Comme il nous est facile de le v6rifier, les discours sur les réalisations du 

P.Q. dans la région de la Gas-ie et des fles-d8-1a-~adeleine sont pronon& aux 

alentours du ref6rendum de 1980 et des Blections g6n6rales de 1981. 

I 

Conclusion: 

Comme nous l'avons bn6vement souligné au debut du chapitre, les députés ont 

des conditions de travail qui favorisent I'interadim avec leurs aimmettants. Ils sont 

relativement bien rémunérés même si la charge de travail est souvent très grande. De 

plus, ils reçoivent plusieurs allocations et indemnites afin de bien r6pondre aux 

exigences de leurs Bledeurs. Dans le cas de la députée des iles, le fait qu'elle pût 

"' Oiscoun de O U ,  Fonds DLB. boite no.4. Joliette 27 odobnt 1979. 
'13 DDcoun de D U ,  Fonds OLB, boîte no.4, Sherkooke 23 f6vrier 1980. 

Discours de D U ,  Fonds DL6, bolte no.4.23 novemke 1979. 



utiliser l'avion gouvernemental lui permettal de sauver beaucoup de temps lors de ses 

voyages vers son comte et ainsi offrir un meilleur service aux Madelinots. 

Les particularités de la circonscn'ption sont le fadeur qui influence le plus le 

travail du député-intermédiaire. Si, pour les rôles de législateur et de contrdleur, le 

clivage opposition/powoir est l'un des principaux fadeun d'influence, notre étude 

demontre que, pour une grande partie du r6le d'interméâiaire, ce n'est pas un fadeur 

prépondérant Lorsque la deputh tente de faire avancer les dossiers de ses 

commettants auprès des fonctionnaires, le fait qu'elle soit du côte ministériel ne semble 

pas l'avantager outre mesure. Toutefois, Iofiqii'il s'agit de probl&mes qui nécessitent 

l'intervention d'un ministre, il est fort probable que le fait de faire partie du parti au 

pouvoir l'aide dune certaine façon. Nous pouvons affirmer que la situation 

géographique et les conditions -ckkonorniques de fa irconscription ont un impact 

beaucoup plus significatif sur le travail du députe-intermédiaire. En effet, les 

partiwlaritds du comte définissent directement le genre de problBme que le députe 

aura à résoudre. 

Aux he~-d8-1a-~adeleine, la députée fut confrontée à des proôlhes qu'il nous 

est difficile d'imaginer ailleurs. Le prix du lait qui est plus 61evé en raison des frais d8 

transport. Plusieurs Madelinots sont fo- de payer euxinêrnes les frais de transport 

pour se faire soigner hors de l'archipel. Ces cas sont directement liés la situation 

géographique du comte qui est isd6 du reste de la province. Les nombreuses 

demandes de renseignements qui Muent au bureau de la dwutée sont le t6sultat du 

manque de -ces gouvernementaux aux Iles. Toutefois, il nous est impossible de 

d6teminer s'il y a moins de demandes de renseignements dans les bureaux des autres 
d6putés. Les demanâes de permis de peche démontrent l'intérêt, mais aussi 

I'inseaint6 hœ è œ secteur crucial pour I'éwnomie madelinienne. Donc, il ne fait 

aucun doute que les carad6ristiques particulières de la circonsaiption deteminent 

réellement le genre et la somme de travail qui attend le deputé. 



0ans une cirwn~~pt ion rurale aussi petite et peu populeuse, les relations 

qu'entretient la députée avec ses cummettants semblent bien diffLkentes que dans une 

grande circonscription urbaine. Le clivage urbainlniral est donc un fadeur d'une 

certaine importance qui influe sur la façon dont l'intermédiaire effectue son travail. 

Bien que nous n'ayons que très peu de documents pour le dbrnontrer, la députée a 

affirmé la difficulté @être si proche de ses ammettants car, souvent, elle devait jouer 

un rBle de travailleur social auprès &eux. Nous ne pouvons affirmer que œ genre de 

situation ne se produit pas dans les villes, mais, compte tenu des populations plus 

vastes et des multiples seMces gouvernementaux ghéralement disponibles, il nous 

est permis d'en douter fortement 

Les partiwlarit6s du comte des iles n'empêchent pas certaines constantes dans 

la nature des demandes des cornmettants. En Met, les demandes d'emploi, de biens 

et d'argent sont des carad6tistiques du travail de député-intemediaire, peu importe le 

wmt6. Toutefois. selon les documents conserv6s dans le fonds d'archives, il nous 

apparaît que la députée a su conserver son intesnt6 en faisant confiance aux 

instances décisionnelles et en respectant les modes de sélection et d'attribution des 

emplois et des subventions. Il semble que cette façon de proceder ait grandement 
facilite son travail. 

Le travail de la deputee en tant que médiatrice pour le ~auvmement auprès 

des électeurs de sa circonscfiption touche plusieurs niveaux. D'abord, elle publie une 

chronique dans le journal local des iles, Le Radar, afin de renseigner les Madelinots 

sur les diffBrentes décisions du gouvernement Elle utilise également cette parution 

pour faire la promotion de lois w pmjets de loi qui peuvent &tre contestés par la 

population. Ensuite, nous avons constat6 que Denise LeBIane6anteyl en tant que 

députée des k d d ~ a d e k i n e ,  est davantage sdlicit6e pour promouvoir les projets 

gouvernementaux dans la région qu'elle représente que partout ailleurs dans la 

province. 



Toutefois, lorsque I'enjeu touche l'ensemble de la province, comme ce M le cas 

lors du référendum de 1980, elle effectue plusieurs apparitions dans le but de 

convaincre la population de la validité de la thése gouvernementale. Cimage et la 

personnalité de la dbputée jouent un rôle important lorsqu'il est question d'apparitions 

publiques. Les nombreux discwrs pour des regroupements féministes sont 

directement relies à sa position de pouvoir, bien avant qu'elle fût nommée ministre 

déléguée à la Condition ferninine. De meme, lonqu'elle est aux commandes d'un 

ministhre ou responsable dun dossier auprés d'un ministre, elle est grandement 

sollicitée pour expliquer et defendre les positions du gouvernement à travers la 

province. 



Le travail de la d6nutee-intennéâiaire aun* des dus municipaux de son comte. 

L'une des facettes du travail d'intermédiaire du deput6 est, comme nous I'avons 

vu, de répondre aux besoins et aux demandes de ses cornmettants. Toutefois, le 

travail d'intermédiaire ne se borne pas 4 guider les requetes de ses olecteurs à travers 

les dédales de l'administration publique ou cPécouter leurs doléances et leun 
problèmes. La députée devait r6pondre aux attentes d'une communauté; elle devait 

promouvoir les dossiers régionaux, le potentiel économique, culturel et social de sa 

circonscription. Là où la députée doit satisfaire les demandes de ses cornmettants, elle 

doit également tenter de combler les exigences des représentants municipaux, des 

groupes de pression et des dH6rents groupements représentant la population. En 

réalité, le travail de l'intermédiaire auprès des élus municipaux et des groupes de 

pression ressemble parfois A son travail auprès des partiarliers. 

Toutefois, lors du d6pouillement du fonds d'archives, nous n'avons retrouv6 que 

très  peu de traces des groupes de pression aux ~18s-de-la-~adeleine. Pour des 

raisons qui nous sont encore inconnues, nous n'avons trouv6 trace que de deux 

groupes qui ont consult6 la d6putée pour faire avancer leurs dossiers. Nous n'avons 

que des hypothèses pour expliquer cette situation. Estce que le fait d&re isol6s du 

continent empêche les Madelinots de s'associer B d'autres regroupements? Les 

documents relatifs aux groupes de pression se trouvent peutatm parmi les documents 

que la députée n'a pas CORfi6s aux Archives nationales. Nous restons sans r6pnse 

face a ces questions. Pour cette raison, nous devons nais contenter de n'aborder que 

modestement les groupes de pression dans notre travail. 

Pour œ chapitre, nous avons uülis6 la meme m6thode que le chapitre précédent 

en r6pertoriant la correspondance de la députée qui concernait l'ensemble du comte 

des iles. Nous avons séledionn6 certains dossiers qui nous pimettent de rendre 

compte du travail dmintemi6diaire de la d & p W  des fies en plus d'évaluer l'importance 

du comte dans la nature des requgtes faites auprès de la deputh. 



Dans un premier temps, nous traiterons brièvement des fadeurs d'influence du 

député-intermédiaire dans ses relations avec les élus municipaux Cette étape est 

particulièrement importante puisqu'elle permet de mieux comprendre le rapport de 

farce entre ces deux paliers reprhntatifs. Deuxi&mement, nous démontrerons 

plusieurs des similitudes qui existent entre le travail dintennédiaire auprès des 

électeurs et celui auprhs des élus municipaux. Parfois, le travail de la députée auprès 

des municipalités est sensiblement le rnérne qu'auprès des partiailiers puisqu'elle sert 

de lien avec les instances décisionnelles. Dans UR troisi6me temps, nous analyserons 

les relations qu'entretenait la députée avec les élus municipaux de sa circonscription. 

Cette étape sert à démontrer le véritable travail de la d6putée alors que les demandes 

qui lui sont présentées nécessitent des repr6sentatians beaucoup plus importantes que 

celles faites pour ses commettants. Pour terminer, nous cmyons indispensable de 

traiter des relations de LeBlanc-Bantey avec ses collègues ministres. II nous apparaît 

important de démontrer comment la d6putée s'y prenait pour convaincre ses pairs de 

l'urgence des reguetes. De plus, certains documents fmt état des relations tendues 

qu'elle entretenait avec un ministre en particulier. II est donc essentiel dg8valuer 

comment ses différends avec le ministre affectent son travail. 

Les facteurs d'influence 

Plusieurs fadeurs, à des niveaux bien diffiSrents, influencent le travail du députe 

intermédiaire. Les auteurs font souvent 6tat des divages oppositiwJminist&ieI ou 

nirallurbain pour definir le travail du depute. Danietle Rioux hiérarchise les difF6mnts 

rdles du députe et elle acmrde une grande importance à ces divages, et plus 

particuIi&rement au clivage oppositionlminist6rie1.~'~ Dans le cas qui nous occupe, le 

rôle d'intermédiaire, le fait @appartenir au parti au pouvoir ne semble pas un facteur 

aussi déterminant II est mi que le fait crappartenir au parti au pouvoir peut 

occasionner une certaine facilite de communication avec les membres du 

gouvernement Toutefois, il semble Btre tout aussi difficile aux deputés de la majorit6 

de s'entretenir avec les ministres. D'ailleurs, c'est l'une des tâches du deputé- 
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intermédiaire de s'assurer que sa circonscription reçuive sa juste portion de 

subventions de la part des minist8res. 

Le clivage ruralluhain semble être beaucoup plus d61eminant en ce qui 

concerne le travail de repr6sentation auprbs des Blus municipaux et des groupes de 

pression du rôle d'intermédiaire. En effet, le députe d'un comte rural doit souvent 

composer avec plusieurs 6lus municipaux alors que le députe d'une circonscription 

urbaine traite avec une seule mairie. II est intéressant de noter que ces deux 

représentants du peuple, les députés et les maires, ont une certaine dépendance 

envers leurs électeurs puisqu'ils ont des projets, ils ont fait des promesses et, dans une 

certaine mesure, ils doivent assurer leur réélection. II est donc important de noter 

l'esprit de compromis, sur certains projets, qui anime la déput& et les maires des 

municipalités des îlesdela-~adeleine. Comme nous I'avons dtbmontrb au chapitre 

précédent, les relations entre la d6putée et ses commettants sont carad6risées par 

une dépendance et une confiance qui nous apparaissent difficiles à trouver dans les 

circonscriptions urbaines. 

Bien que ces divages jouent un r6le d'une certaine importance pour œ qui est 

du travail d'intermédiaire, notre 6tude a pourtant demontré que les caractéifistiques 

soc i~nomiques ,  géographiques et d6mographiques de la circonscription des fies- 

de-ta-hlladeleine sont intimement liées A la nature des dossiers et de fa clientèle de la 

députée. En fait, nous croyons que même si une autre personne que Denise LeBlano- 

Bantey avait é16 6lue dans œ comte, les probièmes seraient restés les memes. 

Toutefois, la manière dont la d6putée règle les problèmes lui est bien personnelle. 

II en est de meme pour les relations avec les elus municipaux. Ceux4 ont des 

attentes envers le députe et les relations qu'ils entretiennent peuvent 6tre influencées 

par leur personnalit&. Si œ facteur doit Btre pris en cansid6ration lors de l'analyse, il 

nous semble difficile de le mesurer de la m6me manibre que les autres facteurs 

d'influence. D'aprbs œ que nous avons constat6 dans les documents de la d6put6e1 

les relations interpersonneles entre les elus ne semblent pas jouer un trds grand rdle 



dans le travail d'intermédiaire qu'elle réalise. Elle doit satisfaire l'ensemble de la 

population de sa circonscription même si elle n'entretient pas de bonnes relations avec 

certains élus municipaux de son comte. 

Nous avons détermine que le dieminement des requêtes dependait de Ia nature 

du probléme et du réseau de communication établi par la députée. Lorsqu'elle traitait 

les demandes de ses wmmettants, elle utilisait rarement la 'Yili6re politique". faisant 

emfianœ au travail des fonctionnaires. II faut souligner qu'au fil des années, elle 

semble s'Btre tisse un réseau de communication permettant l'analyse des requQtes de 

ses commettants plus rapidement Toutefois, les requetes des élus municipaux et des 

groupes de pression font souvent appel a des degres décisionnels ou B des pouvoirs 

politiques plus 6levés que le sien. Nous tenterons de d6montrer que les liens qu'elle a 

tisses avec ses collègues politiciens et leur persorniel de bureau sont tout aussi 

importants, sinon plus, puisqu'ils permettent de développer l'ensemble de sa 

cornmunaut6 et, dans le cas des iles, de rattraper un r e t d  certain sur le reste de la 

province. 

Les relations déwtée versus elus municipaux 

II est intéressant de remarquer une certaine similitude entre le travail effectué 

par le déput6 auprès de ses cornmettants et celui auprbs des alus municipaux et des 

groupes de pression. Des demandes de subvention, des, demandes de 

renseignements, la représentation auprb des autorit6s ministérielles: une grande 

partie du r61e d'intermédiaire du députe auprès des municipalités est identique celui 

fait pour ses électeurs. Toutefois, l'ampleur des requQtes faites a la ddputée est 

beaucoup plus cansidhble. Les sommes d'argent impliqubs dans les demandes et 

leur importance pour le d6veloppement de la circonscription font toute la diffikence 

entre le travail d'intermédiaire auprès des commettants et celui auprhs des 

municipalités. 



Les autontés municipales se servent de la députée pour acheminer leurs 

demandes aux ministres concernés. II nous est difficile d'affirmer si cette façon de 

procéder donne plus de poids à leurs requêtes ou si c'est le meilleur moyen pour 

sauver du temps. Ce n'est sûrement pas la seule façun de proceder puisqu'il existe 

des programmes gouvernementaux visant les municipalités. Que ce soit pour 

demander de l'argent ou pour dénoncer une situation alamante, les autorités 

municipales passent par la deputee pour atteindre les ministres. 

II seral inutile d'énumérer toutes les occasions oii la députée a joue son rôle 

d'intermédiaire auprès des villes. Nous avons privilégi6 quelques dossien qui 

repr6sentent bien le travail effedue par Denise LeBlanc-Bantey. Chaque année, la 

ddputée disposait dune somme de 150 000,00$ pour am6liorer le réseau routier 

municipal de sa circonscription. Nous verrons plw loin de quelle façon la députée 

distribuait ce montant. Toutefois, ces sommes semblaient bien insuffisantes puisque 

les municipalités envahissent sa correspondance de demandes de subvention pour la 

r6f8dion des routes. Le fait que plusieurs doaiments soient restés sur les Iles nous 

empêchait de faire une étude quenütative; nous croyons tout de même que ce genre de 

demande est l'un des plus nombreux dans le fonds d'archives. 

Dans une correspondance 8 un représentant municipal de Capaux-Meules, la 

députée a m s e  réception de la résolution municipale qui demande une subvention 

supplémentaire de  15 000,00~."~ La dbputée recommande la demande au ministre 

des Affiires municipales pour qu'elle soit traitée rapidement Dans une autre leth, la 

députée accuse réception des résoluüons adoptées par le conseil municipal au sujet 

du plan triennal du ministère des Transports. Elle soumet les r6soluüans au 

ministère."' Ces deux cas sont carad6risüques des dernandes faites B la députée par 

les municipalit6s. Ces dernières votent des projets pour am6liarer les services dans 

leur municipalitt5; ensuite, elles les soumettent par I'intmédiaire de la députée aux 

ministbres wnœm6s. 
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Dans ces cas où elle doit tenter de convaincre le ministre ou les fonctionnaires 

d'accepter les requêtes, la députée explique la situation ou le probleme en décrivant 

les faits et en incluant une justification afin de favoriser l'acceptation des demandes. 

Lorsque Imannée budgétaire tire A sa fin, la deputh sait fort bien que Îes requ6tes 

seront refusées puisque les ministres n'ont plus d'argent B donner; elle demande donc 

au ministre de prévoir des fonds dans son prochain budget Nous pouvons affirmer 

que son expérience en tant qu'adjointe parlementaire et de ministre lui permet de 

comprendre et d'anticiper le résultat de ses d6marche.s. En effet, son expérience au 

sein du gouvernement lui permet de comprendre les contraintes budgetaires. 

Toutefois, elle conteste rarement les décisions des ministres lorsqu'il s'agit de 

questions d'odroi dargent. 

Bien que les demandes pour le pavage ou la refisdion des routes soient 

nombreuses, ce n'est pas le seul probl&me am îles relie & I'admini-on municipale. 

Plusieurs dossiers font ressortir le piatm état des réseaux d'égouts et d'aqueducs; 

parfois, des résidents ont même des problhes d'alimentation en eau potable. Lors de 

l'entrevue, la deputee soulignait que, sur plusieurs points, elle deval M8dL1er du 

travail de rattrapage afin de doter les Madelinots de services adéquats. 

Les distributions de subventions 

1 

À cette Bpoque, Pune des tâches faisant partie du rôle de d-6 est de 

distribuer, aux municipalités de sa circonsaipüon, une enveloppe budgetaire afin de 

permettre aux maires de ces villes &'effectuer les réparations et les arn6liorations 

nécessaires au &eau routier de leur localit8. Tous les d@ut& de I'Bpoque 

ddtenaient œ genre de budget discrétionnaire et ils en disposaient selon à leur guise. 

Dans le cas de Denise LeBlanc-Bantey, elle devait séparer œ budget en huit parties 

puisque le comte des iles est divis6 en huit municipalités. Toutefois, le fait que les 

sommes accordées n'&aient pas d'égale importance &ait parfois une source de conflit 

entre les représentants municipaux et la d6putée. 



La députée distribuait œ budget selon les requêtes mites par les maires. Ces 

demien proposaient des projets et la députée décidait de la validité et de l'importance 

de ceux4 Nous avons [es documents pour les années 1978 et 1979 lesquels 

précisent la distribution des sommes de mgme que les travaux à exécuter avec cet 

argent Pour l'année 1978, la députée devait distribuer 150 000,005 dans le cadre du 

programme daide a l'amélioration du rbseau routier municipal. Le 20 juin 1978, la 

deputée écrit aux huit maires des villes des îlesde-la~adeleine pour leur apprendre 

les sommes qu'ils ont obtenues pour leur municipalitt5."* 

Dans cette correspondence, Denise LeBlanc-Bantey accorde les sommes pour 

des travaux bien précis. En l'occurrence, la réf6ction du chemin "Head Lane" à Grosse 
Isle reçoit 10 000,00$; plus de 30 000,005 vont A la ville de Fatima pour la r6fection 
des chemins Longuepée et des Amènes. Bref, elle distribue ces montants selon le 

mérite et l'urgence des demandes faites par les représentants municipeux D'ailleurs, 

Ion de notre entrevue avec I'exdéputée, elle nous confirma que certains projets 

devaient &re refuses puisque d'autres municipalités attendaient depuis V& longtemps 

que leur route soit pavée ou réparée. Elle favorisait les demandes pour les anciens 

développements au détriment des nouveaux que, souvent, elle jugeait inopportuns 

d'endosser. 

Lon de notre analyse des données recueillies dans le fonds #archives, nous 

avons pu constater que la députée semble laisser les autorités municipales décider 

des ptiotit6s en matière de réfection des chemins municipeun Deux dossiers font 6tat 

de ce fait. Au cours de rannb 1978, la deputée a reçu deux pétitions qui réclamaient 

la réfection des chemins Boudreau et Cormier. Dans les deux cas, la députée suggbre 

aux plaignants de faire pression sur les autorités municipales puisque ce sont eux qui 

décident des priorit6s en cette maWre."Q 
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Certains peuvent croire que, par cette façon de procéder, la députée ne voulait 

que détourner le probleme vers les autorités municipales. Toutefois, dans la majeure 

partie de sa correspondance, Denise LeBlanc-Bantey semble tres respectueuse des 

divers paliers décisionnels. Elle ne veut pas s'ingérer dans les domaines qui ne la 

concernent pas. Elle préfhre laisser les autorites cornpetentes faire leur travail. 

Quelquefois, la distribution des subventions fa l  des mécontents et certains élus 

ne se genent pas pour faire des reproches la députée. Dans une lettre datée du 14 

aout 1978, la députée r6pond à un représentant de la municipalitb de ~'Étang-du-~ord, 

Elphège LeBlanc, qui se plaint de la r6partition des montants d'argent entre les 

municipalit6s pour la rMfedion des chemins. Ce dernier laissait entendre que la 

d6putée avait agi sous le sceau de la partisanerie politique. Denise LeBlanc-Bantey lui 

répond que, contrairement à l'ancien deput&, elle n'agit pas de cette façon.'g 

Par la suite, elle envoie le compte remlu de sa distribution de subventions au 

ministre des Transports afin qu'il puisse vérifier de quelle façon les sommes ont 616 

octroyées. Cannée suivante, en 1979, elle répète la même op8faüon mais. cette fois. il 

n'y a aucune trace de mecontentment dans sa Le fonds 

&archives ne renferme des traces de ces ophtions que pour les années 1978 et 

1979. Rien ne nous permet d'affirmer que la députée ne faisait plus cette tache par la 

suite; nous croyons au contraire que les documents pertinents ne sont pas dans ses 

archives. I 

Ce travail efF8dtl6 par la deputee n'est pas @%que au comte des Besdda- 
Madeleine puisque chaque deputé disposait 8un budget discrétionnaire qu'il distribuait 

dans sa circonscription. Nous croyons simplement qu'il Btait nécessaire de montrer 

une partie du travail de député et de quelle f i n  la députée l'effedual De plus, ce 

cas d6montre, dune certaine façon, le genre de critiques que la députée est 

susceptible de recevoir en faisant son travail. Les relations qu'elle entretient avec les 
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élus municipaux sont d'une certaine importance puisque ceuxci tentent den obtenir 

davantage pour leurs électeun alors que la d6putée tente d'être le plus juste possible. 

Toutefois, nous devons ajouter qu'il est plut& rare de constater des tiraillements 

entre les municipalités des îles. Bien sûr, certains projets forcent les maires à en 

exiger plus pour leurs électeurs mais, la plupart du temps, nous avons remarque un 

esprit de compromis entre les municipalit6s, surtout lorsque le d4veloppement des îles 

est en jeu. Nous avons quelques dossiers ou les autorités municipales font preuve de 

conciliation afin de faciliter la croissance écunomique du comt6. 

C'est le cas lors de l'implantation de la mine de sel aux fies. Dans une 

correspondance envoyée au maire de la municipalité de Fatima, Yvon Boudreau, l'un 

des employ6s de la deputh veut faire taire les nimeurs voulant que le port 

d'expédition du sel soit établi B ~atirna? Selon les dires de I'athch6 politique, le port 

d'expédition du sel est réserv6 P la municipalit6 de Grande-Enttée depuis le debut du 

projet D'ailleurs, dans une lettre antérieureI le maire de Grande-Entrb transmet, par 

le biais de la dbputée, une demande en règle pour l'obtention du port crexpédition du 

sel.'" Denise LeBlanc-Bantey envoie la demande aux ministres des Ressources 

naturelles et des Transports de l'époque. Elle souligne au maire que la demande 

devra s'inscrire à 11int6rieur des possibilith 6conomiques et écologiques du projet 

mineraloportuaire des îles.'24 Finalement, c'est bien cette ville, Grande-Entrée, gui a 

reçu le port dexpédition du sel. I 

Lors de l'entrevue, I'ex4éputée confirmait notre opinion quant aux relations 

entre les municipalités des îles. Elle soulignait que cellesci n'auraient pas tir6 profit 

de nombreuses querelles puisque le comte en entier se devait de rattraper un certain 

retard sur le reste de la province. D'ailleurs, la constnidion de loyen à prix modique 

nous semble un dossier qui démontre certainement la conciliation entre les autorit& 

municipales. 
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Lors du premier mandat de Denise LeBlanc-Bantey, les municipalités réclament 

des habitations B prix modique (HLM) pour les citoyens plus dt5favoris88. Toutefois, le 

budget du gouvernement ne permettait pas la construction des établissements pour 

toutes les municipalités qui en avaient fait la demande. Dans une correspondance 

envoyée au secretair8-ffesorier de la municipalit6 de HAvreaw-Maisons, la d6putée 

félicite les municipalités en cause pour leur esprit de compromis qui permet de faire 

avancer le dossier des loyers à prix modique.'25 

La construction de ces logements nous ambne à aborder un autre dossier qui 

demontre que la d6putée défend les intdrêts de ses commettants en plus d'essayer de 

favoriser les entrepreneurs locaux. Les premieres HLM à &re installés aux Iles ont Bt6 

prbfabriqués par la compagnie Boplex de Dnimmondville. Malheureusement, les 

6tablissements sont remplis de défauts de construction et personne ne sait si le 
transport les a causés ou si la compagnie est en faute. Dans plusieurs lettres 

envoyées aux responsables municipaux, la ddputée les informe que le gouvmement 

du Québec a d6 d6bloquer 300 000,00$ afin de coniger les vices de construction. De 

plus, des adions sont entreprises contre cette compagnie pair qu'elle fasse les 

corrections neces~aires.'~ 

Dans une lettre qu'elle adresse Guy Tardif, le ministre des Affaires 

municipales, Denise LeBlano-Bantey demande de ne plus avoir reowrs à la 

prefabricaüon et surtout la compagnie qui a eff8dL16 les travaux la,premi&re fois? 

Elle lui s u g g h  d'utiliser les entrepieneun des îles, s'ils soumissionnent 
raisonnablement Ses efforts semblent toutefois vains puisque, dans une seamde 
correspondance au ministre Tardif, la ddputée soul&ve le problème que les deux 

nouveaux HLM a u  iles seront construits en. pr6fabriqu6, malgr6 les mauvaises 

expériences du pas&.'= Denise LeHanc-Bantey affirme même que cette decision de 

recourir au m&me procéd8 de fabrication pourral nuire B la r66lection du Parti 

- - --- - - - -- 
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qu6becois dans le comt6. Par le fait m h e ,  elle réitère son desir de recourir aux 

entrepreneurs lacaux. 

En tant que députée, Denise LeBlamBantey put tenter d'influencer certaines 

décisions des ministres surtout lorsque sa circonscription est touchée. Cependant, il 

semble que ce soit assez difficile &approcher un ministre pour lui suggérer des 

modifications ou pour lui expliquer des situations pénibles dans son comte. Lon de 

l'entrevue, Denise LeBlantBantey qualifiait le conseil des ministres de cercle ferme où 

il est aussi difficile d'approcher un ministre pour un deput& au pouvoir que pour un 

deput6 de l'opposition. Cependant, elle semblait entretenir de bonnes relations avec 

plusieurs ministres du gouvernement de IV6poque. 

Les relations de la d6putée avec les dkideurs 

Plusieurs fadeurs peuvent infîuencer la menihm de faire avancer un dossier. 

Les bonnes relations entre la deputh et certains ministres pemietlent n t e n t  le 

raglement de certains cas ddlicats. Également, le r6-au de communication employ6 

par la deputch peut parfois avoir le même & u M  Toutefois, lorsque les relations sont 
difficiles avec des collègues ministres, les conflits peuvent retarder et mettre en péril le 
règlement d'un dossier. Alors que Denise LeBlaneBantey était adjointe pariementaire 

en matidre de Pêcheries aupds de Rodrigue Tremblay, te ministre de l'Industrie et du 

Commerce, ses relations tendues avec le ministre I'ernpechaient de faim son travail de 

façan efficace. Lorsque nous avons soulev6 ce point ddlicat lors de notre entrevue, 

imex4putée n'a pas voulu rdpondre B nos interrogations; du moins, elle a refus4 de 

nous laisser enregistrer ses réponses. Toutefois, le fait que le secteur des p8cheries 

fut confi6 & un autre minist&e en 1979 laisse sous-entendre l'importance du c d i t  

entre l'adjointe parlementaire et le ministre Tremblay. 

Les relations difficiles de la d6putée avec le ministre Rodrigue Tremblay 

semblent 6tre une exception puisqu'elle nous confiait que, la majeure partie du temps, 

elle s'entendait bien avec ses conftères. Bien qu'elle ne fût pas toujours en accord 



avec la façon de travailler de certains, leurs relations étaient basées sur le respect. 

Cune des facettes de son travail &ait de convaincre les ministres et les hauts 

fonctionnaires de la nécessite des travaux et des requetes qu'elle soumettait. Lors de 

i'entrevue, elle mentionne que I'un des moyens privilégi6s est d'inviter les ministres 

conœrn6s à visiter son comte. 

Bien que nous ayons très peu de traces de ses actions sur ce dossier dans le 

fonds d'archives, l'établissement d'une succursale du Cégep de Ga@ aux iles semble 

être un exemple de choix. La députée nous expliquait que, pour freiner I'exode des 

jeunes vers le cantinent el pour favoriser 11accessibilit6 aux 6tudes supérieures, elle 

voulait implanter aux iles un campus collégial qui dispenserait les coun gén6raw et 

ainsi ouvrir une porte aux jeunes Madelinots sans les obliger quitter imrnéâiatement. 

C'est avec un budget d6tisoire que fut créé le campus collégial el les selles de coun 
étaient des maisons mobiles. 

Le discoun du premier ministre Lévesque, lm de I'inaugurati*m, fait état de 

I'ing6niosit6 des Madelinots mais, surtout, il promet des fbmts pour la bibliothdque. 

Quelques instants auparavant, la députée lui avait fait visiter l'endroit où &ait ia 
bibliothèque et c'est avec surprise qu'il avait constat6 qu'il n'y avait aucun livre à 

I'int6rieur. C'est donc I'un des moyens precOnis6s par Denise LeBlawBantey pour 

convainem les responsables de I'urgenœ d'une situation. 

i 

D'ailleurs, elle agit de la m6me façon avec les hauts fondionnaires des 

diffdrents rninistBres Hugues Mflssette, sousministre a w  Transports 8, 1'6poqueI est 

I'un de cew-18. Dans une lettre du 13 mars 1978, la d6potée lui transmet une &fie de 

dossiers Vhs urgents. Elle lui souligne qu'elle a appréch5 sa visite et sa 

compr6hension de la situation partiwlih des bes'= Dans une seccinde lettre 

quelques semaines plus tard, elle accuse réception de son rapport sur la situation des 

îles dans le domaine des transports et elle l'appuie entibment? Dans une troisieme 

'" Fonds DLB, Comspondance g6n6rale. 13 man 1978. 
'" Fonds DLB, Conespondance g6n6talel 24 avril 1978. 



lettre, elle lui transmet. encore une fois, une liste des travaux à être e f f ' 6 s  dans son 

comte en lui demandant d'accorder une attention partiwlibre à ces travaux qui 

permettent de rattraper certains retards dans le pavage et la ref8Ction des  route^.'^' 

Lors d'une rencontre tout B fait imprdwe, nous avons pu discuter avec M. 

Momssette de ses relations avec Itexd6putée. II nous soulignait qu'après avoir 

constate la situation des Madelinots, il n'&ait pas difficile de le convaincre de l'urgence 

des travaux. Sur ses relations avec Denise LeBlanc-Bantey, il mentionnait qu'ils 

avaient plusieurs affinitbs et que la sirnplicit4 de 11exd6put6e permettait d'&tre sur la 

meme longueur d'ondes sans faire de d6tour. 

Conclusion 

Le principal objectif de ce chapitre était d'analyser les relations de la deput& 

avec les autoritth municipales des flesdela~adeleine. Comme il n'y avait 

pratiquement aucune trace des groupes de pression ou des compagnies dans les 

archives, nous avons malheureusement df  laisser tomber cette partie de son travail. 

Le travail dintennédiaire auprès des municipalités ressemble beaucoup à celui 

effectu6 auprhs des cornmettants. Toutefois, les enjeux ne sont pas les m6mes. 

Si, dans ses relations avec ses cammettants, le fait d'appartenir à la majorité 

n'apportait pratiquement aucun avantage, il en est autrement lorsqu'etle reprbsente les 

municipalités de sa drconscrÏption. Comme nous l'avons démon&& I'importance des 

demandes, sur les pians financiers et I&islatifs, n w i t e  un contact privil6gi6 avec 
les ministres et les hauts fondionnaifes. Malgr6 le fait que LeBlamBantey affirme que 

le conseil des ministres s o l  un cercle ferme, il nous est permis de croire que c'est un 

avantage pour les Madelinots d'&tre repr6sentés par une députée au pouvoir. 

L'un des moyens qu'elle privilégie, pour convaincre les ministres et les hauts 

fonctionnaires, est de leur faire visiter le comte pour les persuader de I'urgenœ des 

- 

'" Fonds DLB, Correspondance g&n&ale, 8 mai 1978. 



travaux à effectuer. Dans plusieurs dossiers que nous avons étudiés, cette strat&ie 
semble avoir rapport6 des dividendes pour les Madelinots. II nous est difficile 

d'évaluer la portée de ces visites puisque, dans la majorité de sa correspondance, elle 

souligne le retard des îles et le fait qu'elle doive effectuer du travail de rattrapage afin 

de doter les Madelinots de services adéquats. 



Le rdle d'adiointe nadementaire aux Pecheries de Denise Leelanc-8antev face a 
ses commettants et B son comté. 

Comme nous l'avons d6montr6 dans le premier chapitre, la peche est sans 

contredit le secteur économique le plus important des Ilesde-la-~adeleine. De plus, 

sans en faire une analyse quantitative, nous pouvons affirmer que ce fait transparait 

constamment dans la correspondance de la ddputée. Nous ne voulons pas aborder 

l'importance de I'influenœ d'un d6puteiiiinistre sur les affaires de comté puisque cela 

aurait nécessite I'6tude de plusieurs fonds d'archives pour rendre I'anaiyse crédible. 

Toutefois, nous ne pouvions passer outre le fait qu'un deput& se retrouve responsable 

de I'adivitd économique la plus importante de sa ~ r c o n ~ p t i m .  En Met, Denise 

LeBlaneBantey est nornmee, des 1977, ministre d6léguée aux PIdieries au sein du 

ministère de l'Industrie et du Commerce puis, dans le ministère de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation jusqu'en 1981. 

Le travail de la ministre se trouve donc directement fi6 aux principales 

preoccUpations de ses commettants. La correspondance de la âéputée sur les 

Pêcheries est volumineuse et aborde plusieurs facettes du métier de pêcheur. Les 

demandes démission et de renouvellement de permis d e  pêche sont monnaie courante 
et elles proviennent de tous les comtes impliqu6s dans le secteur de la pêche. On ne 

peut affirmer que les Madelinots consulteraient aussi fréquemment Denise LeBlanc- 

Bantey si elle n'&ait pas responsable de œ dossier. Une brhve anaiyse de sa 
correspondance nous p m e t  plutôt daffimer le contraire. En effet, quelques pêcheurs 

des cimnscriptions cdti&res soumettent leur cas B leur députe, mais la majorit6 écrit 

directement à la ministre d6léguéq bien qu'ils ne soient pas ses comrnettants. 

Dans un premier temps, nous 6tudiemns bri6vement le travail eff8du6 par 

Denise LeBlaneBantey pour les pêcheurs des autres circonscriptions. Cet exercice a 

pour but de d6montrer la façon dont elle traite les demandes de ces pecheun afin de 

faire un paralMe avec le traitement qu'elle r6sewe aux pêcheun madelimts. Par la 



suite, nous analyserons l'apport, pour les pêcheurs madelinots, du poste de ministre- 

déléguée qu'elle occupe au sein du gouvernement Enfin, nous étudierons, à travers 

trois dossiers que nous avons choisis, les interventions législatives de Denise LeBlanc- 

Bantey, dans le but de connaitre les actions qu'elle a entreprises pour ambliorer le sort 

des pêcheurs, parmi lesquels se trowe une fraction non négligeable de ses propres 

commettants. 

Les relations avec les pêcheurs des autres comtes 

Plusieurs pécheurs soumettent leur dossier à leur deput6 qui sert d'intermédiaire 

en transmettant la documentation B Denise LeBlanMantey. L'exemple le plus 

ftéquent est celui du deputé de Duplessis, Denis P e m ,  qui transmet la documentation 

dun ou de plusieurs de ses commettants B la ministre pour s'assurer que l'analyse des 

dossiers soit faite de façon équitable. Le travail de Denise LeBlaneBantey est fort 

simple à ce niveau puisqu'elle ne fait que faire suivre les dossiers aux autorités 

gouvernementales qui, elles, jugent de la pertinence des dossien et rendent leur 

décision. La Direction GBnBrale des Poches Maritimes (DGPM) a l'organisme 

gouvernemental qui Bvalue les demandes et émet les auton'sations de pêcher. 

La ministre s'assure que la décision lui soit transmise afin de la faire parvenir 

ellem6rne au requerant Cette méthode pennet B la ministre de faire un suivi assez 

complet des dossiers qu'elle achemine vers les instances decisionnellgs, mais aussi de 

demontrer au requérant qu'elle s'occupe vraiment des dossiers qui lui sont soumis. 

Dans la majonte des cas, Denise LeBlamBantey signe la eortespondance destin& 
aux personnes qui lui h i v e n t  Toutefois, c'est l'un de ses attachés politiques qui, bien 

qu'il agisse sous sa respansabilit6, prend contact avec les fonctionnaires et s'occupe 

ainsi des requêtes. La plupart des requêtes sont de simples formalités administratives 

puisque la ministre n'a pas le pouvoir d'influencer le choix des pêcheurs qui recevront 

un permis de pêche. 



Soit parce qu'ils ont voté "du bon bord" ou que c'est leur dernier espoir, les 

wmmettants croient que leur dossier sera mieux trait6 s'ils l'acheminent diredement à 

la ministre. Cette stratégie n'est pas nécessairement mauvaise puisque Denise 

LeBlanc-8antey s'assure que le dossier est bien complet et qu'il ne manque aucun 

renseignement avant de l'acheminer aux responsables. Les d6lais semblent assez 

rapides puisque, la plupart du temps, elle r6pond awsit8t la demande reçue et elle 

transmet le dossier aux autorites en deçà @un mois de la date de l'envoi du requerant 

Toutefois, elle se garde de promettre des résultats heureux. Au contraire, elle refuse A 

plusieurs reprises de s1ing6rer dans les processus décisionnels afin de favoriser un 

individu en particulier. Elle d6nonce meme les '%adeaux politiques'' de I8exd6put6 des 

îles. Toutefois, nous n'avons fait aucune recherche pour confimer les dires de Denise 

LeBlane8antey au sujet de son prédécesseur et rien ne prouve de telles accusations. 

Les relations avec les Madelinots 

Pour les Madelinots, la pêche est un acquis dont la réglementation est sauvent 

difficile à accepter. La correspondance de Denise LeBlanc-8antey fait Btat de 

plusieurs cas qui démontrent I'incompr6hension, quelquefois de la réglementation, 

mais aussi de la nécessit6 même de réglementer. Cette situation se produit surtout 

avec les pêcheurs de grande expérience qui ont debot6 leur carrière avant que les 

gouvernements n'interviennent dans ce domaine d'activit~.'~ Les demandes de 

renouvellement et d16mission de permis de pêche sont les plus nombreuses. Encore 

une fois, le travail de la deputth se résume a transmettre les demandes a la DGPM et 

a demander d'être informée des r6wltats. 

Lorsqu'elle envoie les requdtes aux fonctionnaires, elle plaide le cas de chacun 

des requérants et elle expose les aspects posiüfs de leur dossier en demandant de 

tenir compte de l'expérience des pêcilews. Le suivi des dossiers envoyés au 

gouvernement lui p e m t  d16valuer I'6volution des demandes, mais, aussi, de 

IP La corresponcianw de la ddputée ne permet pas de savoir rage exact des 6led8~!3 mais 
I'argumentaüon fait souvent état de leur vaste expérfence dans le domaine et de l'incompréhension des 
les politiques en vigueur. 



transmettre la rtbponse aux comrnettants. Cette façon de proceder lui donne une plus 

grande crédibilit6 puisquielle peut expliquer les décisions qui ont &te prises. Lorsqu'il 

s'agit d'un refus, elle souligne le fait que tds peu de permis sont disponibles et que les 

critères d'admissibilite doivent Qtre respectés. Sans vouloir faire porter tout l'odieux 

par le gouvernement féddral, elfe ne manque pas de @ne pour rappeler que c'est ce 

dernier qui établit les quotas sur l'attribution des permis de pêche. 

Le cas d'un Madelinot est caract6ristique des relations de Denise LeBlanc- 

Bantey avec ses commettants dans œ domaine. Celui4 d6nonœ le mode de 

sélection des pêcheurs de homard qu'il croit injuste. Étant au fait du mode de 

sblection, la d6putée lui explique que seulement six permis &aient disponibles alors 

que la DGPM a reçu plus de 70 demandes. Les autorités ont 6limin6 les dossiers les 

moins complets et, devant les 46 qui restaient, un tirage au sort s'avérait le moyen le 

plus juste dans les circonstances. Dans œ domaine, la deputh donne des 

explications qui ne laissent aucun équivoque au requbmnt Morne si un pecheur n'est 

pas satisfait du r6sultat, il a au moins Wmpression que quelqu'un s'est occupé de son 

dossier et il a obtenu des rdponses ses questions. 

Beaucoup d'autres demandes cancernant les pechenes sont acheminées du 

bureau de Denise LeBlanc-Bantey. Plusieurs programmes pemietterd aux pêcheurs 
d'améliorer ou de restaurer l e m  équipements. Ces dossiers sant @autant plus 

int6ressants pour notre travail que la ministre a contribué la mise en place de 

plusieurs de ces programmes. Par sa correspondance, elle peut donc en faire la 

promotion, l'explication et, parfois m h e ,  defendre les positions du gouvemement. Les 
renseignements donnés par la deputee vont dun simple conseil 1'éfabamüon d'un 

dossier complet 

L'un des exemples des plus caractérîstiques est le cas dun pecheror qui écrit à 

Denise LeBlanc4antey pour obtenir des renseignement9 sur les subventions du 

gouvernement pour la construction d'un bateau de pêche de 38 pieds. Pour ajouter du 

poids à sa requdte, il utilise sans cesse l'expression %tre des nütres'', pour affirmer son 



attachement au Parti québécois. Elle lui conseille de devenir membre dune 

association de pêche puisque cela facilite I'odroi d'argent Toutefois, la réponse de la 

ministre ne tient pas tellement compte de l'appartenance politique de son commettant 

puisque sa requ6te est refusée. II semble que le gouvemement ne finance que les 

bateaux de moins de 35 pieds. Plusieurs commettants, ayant vu leur requête refusée 

parce que leur bateau etait tmp grand, ont manifest6 leur mécontentement à LeBlanc- 

Bantey qui promet de prdsenter une modification qui les rendrait éligibles à ce 
pr~gramme.'~ Cet exemple demontre le lien direct entre les Madelinots et les autorités 

législatives. En Met, en ayant à leur tête la responsable du plus important secteur 
économique de leur comt6, les Madelinots ont un contact direct et privilégi6 avec le 

pouvoir législatif et, de ce fait, sentent leurs intbrdts mieux protégés. 

Cependant, les Madelinots ne sont pas tous satisfaits du travail de leur d6putée. 

C'est le cas d'un commettant qui mol que Denise LeBlanc-8antey n'a pes fait tout ce 

qu'elle pouvait pour défendre son frère. Ce dernier a reçu 5 jours de pénalit6, durant fa 

saison de pêche, pour avoir cansenr6 des prises jugées trop petites par le règlement 

II rappelle à la dbputée que lui et toute sa famille ont vote pour elle et qu'elle devrait en 
être plus reconnaissante. La ddputée se defend en insistant sur la gravit6 de la faute 

commise par son fr& qui a 6t6 pris sur le fait. Elle ajoute qu'elle ne peut contourner la 

loi pour satisfaire sa requhte. 

Dans un autre cas, la d6putée est informée du fait qu'un Madelinot veut acqu6rir 

un chalutier hors du Qu6bec et demande l'implication du ministère de l'Industrie et du 

Commerce. A la fin des années 1970, le gouvemment du Quebec autorise le 

financement des bateaux neufs achet6s au Qu6bec. L'implication goovemementale se 

résume à financer une partie du pr6t et le gouvernement fed6ral subventionne une 

autre partie. Pour s'acquitter de sa dette, le pkheur devait donner 25% de sa récolte 

annuelle. A cette Bpoque, le gouvemement provincial voulait ainsi stimuler le domaine 

de la construction navale et, ainsi, conserver ce secteur économique au Qu6bec. 

Toutefois, les chantiers n'&aient pas suffisamment nombreux et &aient mal preparés 

la Fonds DLB. Correspondance gen6rate, 1 QTI. 



pour une telle demande. Comme rindique la ministre dans sa lettre, les nombreux 

probl6mes rencontrés dans l'administration de cette politique forceront les autorites B 

permettre i'achat de bateaux usagés provenant d'ailleurs.'" 

Nous ne pouvons affîrmer que la position de la d6putée au sein du 

gouvernement joue un r61e important dans d'autres secteurs capitaux comme 

l'éducation ou la =nt& De plus, nos recherches ne peuvent nous en dire beaucoup 

sur les v6fltables motifs de la députée. Voulait-elle se faire du capital politique ou 
voulait-elle seulement rdpondre aux besoins les plus vitam pour son comte? Nous 

croyons simplement que sa position lui pemettait de mieux comprendre et de réagir 

pour le bien de ses commettants. En agissant de la sorte, elle ne pouvait que raffemir 

sa popularité dans son comt6. 

Par l'analyse de nos données, nous pouvons affimier que le seul avantage des 

Madelinots que leur deput4 soit ministre des PBchenes, sur le plan personnel, est 

l'élimination d'un intermédiaire dans le traitement de leur dossier. Les pêcheurs des 

autres circonscriptions, qui soumettent lews requêtes par le biais de leur ddputé, sont 

traites de façon équitable. Le seul inconv6nient pour ces pecheurs des autres 

circonscriptions est le temps, relativement court, que prend LeBlanc-Bantey pour 

acheminer leur demande aux instances décisionnelles. Nous pouvons également 

affirmer que la ministre ne s'implique aucunement dans le processus de &ledion des 

candidats. l 

Les interventions léaislatives de la ministre46lhu6e 

La pr6mce de la ddputée au sein du gouvernement apporte aux Madelinots 

une écoute attentive aux problèmes reliés aux pêcheries. La pêche étant le secteur 
économique le plus important du comte, les Blectews ont la possibilit6 de se confier ii 

la personne ressource idéale en la personne de leur députée. En effet, si un pêcheur 

se plaint de quelque chose qui touche 8 œ domaine, il sait que sa dbputée est la 

- - 
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personne la mieux pla* pour régler son problème. Originaire des îles, Denise 

LeBlanc-Bantey semble comprendre toute l'importance que revQt l'industrie de la pêche 

pour ses comrnettants. 

L'une des premières actions de la rninistre46l6guée B la suite de sa nomination 

i ce poste est d'inviter a Québec un pêcheur dexp6rience des îlesde-la-~adeleine 

pour lui brosser un tableau complet de la situation des pêches maritimes dans son 

comté. Cette action, qui semble assez banale, démontre une volonté de connaître les 

vdritables problbmes dans ce secteur. Sans aborder tous les grands pmblbmes 

structuraux des pêches maritimes a cette bpoque, nous tenterons plutôt de démontrer 

l'implication de la d6putée dans tmis projets gouvernementaux qui ont pour but 

dVam6liorer le sort des pécheurs et de l'industrie de la pêche aux iles. 

La ~êche au crabe 

Le premier projet est directement relie a la circonscription des Ilesdela- 

Madeleine. Dans le fonds d'archives, plusieurs lettres font 6tat de la peche au crabe 

qui semble nettement de7avorisée aux îles. La maMt6 des Madelinots qui 

communique avec la d6putée se plaint que les provinces maritimes retirent tous les 

b6n6fices de cette pedie alors que les Iles ont des ressources de crabe importantes, 

mais pas de permis pour les exploiter. 

I 

Étant insatisfait du résultat de sa requête, un des commettants de Denise 

LeBlanoBantey lui envoie la totaiïté de sa correspondance avec Adolphe Michaud, 

chef du service de protedion de la DGPM, au sujet de sa demande de m i s  de peche 

au crabe? Elle lui rappelle que œ domaine est de juridiction partagée entre les 

gouvernements provincial et fédéral. Elle souligne qu'elle a fait la demande d'hission 

de quelques permis pour les ~les-dda-~adeleine, mais que cette proposition ne sera 

presentée qu'à la prochaine r6union du cornit6 fédéralgrovincial. Le fonds d'archives 

ne permet pas de connaître toutes les manoeuvres faites par la deputh pour acceder 

'" Fonds DLB. Comqondance g6n6rale. 1979. 
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B la demande de ses 6lecteun, mais le résultat est concluant Comme le démontre le 

tableau 9, la m e  du crabe augmente de façon importante durant les années de 

mandat de la d6putée mais, surtout, la pêche debute alon qu'elle est responsable du 

dossier des pêcheries. 

Tableau 9: 

Quantite et valeur des ptises de crabes aux hde- la~adele ine: '~  

Intervention directe du aouvernernent: le rachat de la Gorton Pew 

En 1976, la compagnie General Mills du Canada decide de fermer sa filiale 

madelinienne, la GWon Pew. La compagnie exploitait dew uaines de transfomation 

de poissons, une usine de transformation des résidus de poissons, ainsi qu'une flotte 

de six chaluüers. La fermeture de cette division est imputée a l'imposition de la limite 

des 200 milles au large du littoral canadien qui amenuisait cfannb en année la 

rentabilitb de cette fi~iale.'~ Ces mesures du gouvernement fRd6ral avaient pour but 

total Québec ($) 

653 238 

1 036 590 

1 445 51 6 

'" Z6phirin WmW. on.& 
13' Gouvernement du QuBbsc, CommisJion d%mu&e sur MadeliDBche inc. et Pêcheurs Unis du 
Quebec. Quebec, 19û4, p. 28. 

valeur (dollars) 
- 
- 
- 

r 

ANNEE 

1 976 

1 977 

1978 

quantite (tonnes) 
- 
- 
- 



de protéger et de favoriser la reconstitution des espèces marines. Toutefois, elles se 

sont avérées néfastes pour la compagnie qui dut fermer ses portes. II n'y a pas de 

traces du travail de la députée, sur ce dossier, dans le fonds d'archives, mais nous 

pouvons supposer que l'implication financibre du gouvemement dans les usines de 

transformation du poisson aux iles y sont pour quelque chose. 

Les retombées désastreuses anticipées par les fermetures de ces usines 

poussent le gouvernement du Québec B se donner le pouvoir d'acquMr tous les actifs 

de la compagnie General Mills du Canada aux k 4 e - l a M a d e l e i  le 23 février 1977. 

Dans le rapport de la Commission denqu&te sur cette Maire, Yvon Boudreau, ancien 

attache politique de Denise LeBlaw6anteyl tente de justifier l'intervention 

gouvernementale en donnant deux exemples où les departs de compagnies ont été 

d6sasb.8~~ pour les régions concembs. Le cas de La Tabatiere, sur la Cdte Nord, est 

similaire t3 celui des iles puisque les bateaux de la compagnie Pn'morrar ont et6 vendus 

hors du Quebec œ qui a entraîne la perte des permis de chalutier pour l'industrie de la 

pêche qu6becai~e.'~ En effet, les p m i s  étaient rattachés aux chalutiers et non aux 

personnes ou aux compagnies qui vendent leurs bateaux 

La gestion de la nouvelle entreprise, Madelipeche, est confiée B une entreprise 
des iles, Pecheurs Unis du Quebec (PUQ). Selon plusieurs témoins lors des auditions 

de la Commission denqu6te. le gouvernement auml fora§ la main de PUQ qui avait 

d'autres projets. Les emplois et les permis de peche ont été sauvés par l'intervention 

du gouvemement Toutefois, en confiant la gestion & cette compagnie, le 

gouvemement acceptait de remboum, sous f o m  de subventions, les pertes 

encourues par Madelipeche. De 1978 WûZ, le Conseil du Tdsor a vers6 plus de 

2 000 000 $ pour effacer les pertes d'opérations de l'entreprise.'jg 

De plus, le rapport de la Commission d'enqudte démontre que les dirigeants de 

PUQ étaient en conflit d1int6r&s. II appert que cas derniers ont meme utilisé les fonds 

'" lbid p.29. 
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de Madel ime pour subventionner leur propre entreprise. La députée a donc rhssi  à 

sauvegarder les emplois de son comté malgré le fait que cette opération a coûte 

plusieurs millions de dollars au gouvemement du QuBbec- Les depenses du 

gouvemement dans œ dossier sont aune grande importance, mais, selon le rapport, 

n'etlt 6té de la mauvaise gestion de ses dirigeants, l'entreprise aurait et6 sur la voie de 

la rentabilité.'" 

La décentralisation de la Direction Genbrale des Pêches Maritimes 

L'un des projets qui ocarpent le plus la ministre46léguée aux Pêcheries est 

celui de décentraliser la DGPM afin de la rendre plus accessible aux pêcheurs. II &ait 

extrêmement difficile pour les pecheurs de se faire entendre étant donné l'éloignement 

des bureaux, regroupés a Québec, alors que les utilisateurs sB6tendaient dans l'Est du 

Québec. Le but de I'ophtion était de rapprocher les autorités des utiliseteurs afin de 

favoriser la communication. La decentralisation de la DGPM pourrait se eumer en 

d6m6nagement des autorités de Q u 6 k  vers Ga@. Toutefois, si les pêcheurs 

approuvaient la demarche du gouvernement, les fondionnaires et surtout les 

chercheun ne cachaient pas leur surprise et leur rn6contentment 

La correspondance de Denise LeBlancMantey sur œ point demontre la 
complexité dune telle démarche. Le travail de la deputh et ministre dans œ dossier 

est parüailièrement intéressant pour notre 6tude. Un projet amime celuici suscite 

plusieurs rt5actions qui demontrent les inquiétudes de certains, les contestations 

d'autres, et les appuis de plusiews. Certains pedieurs lui Bcrivent pour signifier leurs 

inquidtudes face aux services qui leur seront offerts alors que #autres sont 

enthousiastes et encouragent la ministre poursuivre dans la meme diredion. En 

effet, nous pouvons observer plusieurs facettes de son travail puisque le fonds 

d'archives nous semble assez complet. 



Le travail de la ministre-deléguée est d'autant plus difficile qu'elle doit faire 

abstraction des exigences de ses wmmettants pour tenter de satisfaire les besoins de 

l'ensemble des pêcheurs. Bien que dans œ dossier les aitiques provenant de son 

comte se fassent plutôt rares, elle doit vendre la position du gouvernement afin de la 

faire comprendre et accepter par la population. Le fonds d'archives renferme plusieurs 

discours et textes prononcés et publiés par Denise LeBlanc-Bantey afin de defendre la 

décentralisation de la DGPM. De plus, plusieurs lettres entre la ministre-deléguée et le 

ministre de 181ndustrie et du Commerce demontrent que les enjeux sont très grands et 

que la tension monte entre les deux. 

La décentralisation de la DGPM signifie le transfert des autorités 

gouvernementales en matiere de pêche de Quebec vers la ville de Gaspé, qui a étB 
choisie pour devenir la capitale de la pêche au Quebec. Dans son ensemble, le projet 

semble faire preuve &un simple bon sens en voulant améliorer la communication entre 

les pêcheurs et les autorités décisionnelles. Dans une lettre de Denise LeBlanc- 

Bantey au prbsident de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Tourisme d e  la 
Gaspésie, elle souligne les trois prÏncipaw objectifs visés par la décentralisation: 

rapprocher les centres de décisions des pêcheurs et des industriels concernés; 

permettre aux dipl6més des régions maritimes ddtre embaudi6s pour les divers postes 

de l'administration des pêcheries; stimuler l'économie de la Gaspésie et des autres 

régions côtières du ~u&bec. '~'  

i 

Annoncée Oniciellement au debut du mois de mai 1978 par Rodrigue Tremblay, 

le ministre de 181ndustne et du Commerce de i'Qoque, la décentralisation de la DGPM 

devait atre teminée deux ans plus tard, le temps d'organiser le transfert des bureaux et 

des fonctionnaires. Toutefois, le projet devait s'avérer plus difficile que pr6w sur 
plusieurs plans. Dans un m&moire confidentiel du groupe de travail sur la 

décentralisation au cornit6 directeur sur la décentralisation, daté du 27 septembre 

1978, le groupe de travail soutient que la nature particulidre du projet tient au fait qu'il 

occasionne le d6placement d'une unit6 administrative complhte, sauf le sousministre 

'" Fonds DLB. Correspondance gBnBrale, 27 août 1979. 
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associé, et que cela ressemble davantage B une d&entralisation institutionnelle. Le 

groupe de travail ajoute que les protestations des fondionnaires sont grandement dues 

à la surprise de cette annonce puisqu'ils ont appris le déménagement par la voie des 

rnédia~.'~ 

Dans une missive de la ministred6léguée à son ministre, datée du 10 mai 1978, 

Denise LeBlanc-Bantey se plaint de n'avoir reçu le projet final de la dkentralisation 

que la veille de son annonce et elle reproche au ministre de n'avoir pas tenu compte de 

ses recommandations. Elle lui indique qu'elle fera parvenir ses recommandations à 

çes collègues afin qu'ils soient au courant de ses r6serves. En effet, les relations de 

Denise LeBlanc-Bantey avec le ministre Tremblay semblent parfois tr& 
mouvementées. Cette situation d6bute. selon sa correspondance, au mois de 

d6cembre 1977 alors que le ministre Tremblay ernpeche LeBlano-Bantey de consulter 

certains documents sur une compagnie productrice de poissons. Le chef de 

l'opposition officielle ayant fait une mise au point en Chambre, elle aurait voulu &tre au 

courant et lui r8pondre, mais le ministre l'en empêche. Dans une lettre datée du 19 

décembre 1977, elle fait trois observaüwis qui "replacent" le ministre. Elle lui indique 

qu'elle est apte A juger de la pertinence de ses intetventions politiques; qu'elle n'est 

pas son employée, comme le disait sa lettre; et qu'un députe ne peut dicter la ligne de 

conduite dun autrd4 

Dans l'exemple cite plus haut, les relations entre LeBlano-Bantey et Tremblay 

semblent tendues en raison de I'attitude paternaliste du ministre. Lors de l'élaboration 

et de la publication dun projet de cette envergure. la communicaüon entre les membres 

du gouvernement est très importante puisque chaque deputé aura des explications à 

donner non seulement a ses propres commettants, mais aussi aux médiaa qui peuvent 

critiquer un tel projet au point de le discréditer au- de l'opinion publique. Dans le 

cas de la décentralisation de la DGPM, Denise LeBlanc-Bantey fa& bon usage des 

journaux quotidiens. 

142 Fonds DLB, Documents législatifs et parlementaires, Mhoire daté du 27 septembre 1978. 
'O Fonds DiB. Corre~pondanœ g6n6raie. 19 déœmbte 1877. 



Le journal Le Soleil de Québec a publi6, à l'et6 1978, une sMe darticles qui 

dénonçait le d6menagement des chercheurs en Gaspésie. La ministre- 

déléguée écrit alors une lettre B Claude Beauchamp, le rédacteur en chef du Soleil, lui 

disant qu'elle s'oppose au contenu des articles parus dans son quotidien, les 24 et 25 

juillet 1978, qui dismkiitent la decision de décentraliser la DGPM. Elle lui demande de 

publier un document qu'elle a prépare pour rectifier la situation.'* 

II faut dire que les principales oppositions au dbmenagement de la DGPM 

proviennent de certains membres de la diredion de  la recherche qui plaident que 

I'6loignement de la Gaspésie rendra leurs recherches plus difficiles et moins efficaces. 

Autrefois situées à Grande-Riviae, en Gasp6sie. les activités de recherche de la 

OGPM ont 6t6 d6plaaks a Quebec par une marée centralisatrice qui a emporte vers 

les centres urbains les organismes gouvernementaux dispersés en régions. Denise 

LeBlawBantey souligne que c'est a la station biologique de GrandeRividre, entre 

1950 et 1968, que le service gouvernemental de recherche en pêcheries s'est taille 

une place enviable dans ce domaine. En basant ses affirmations sur des opinions 

d'autres chercheurs, elle soutient que le centre de recherche ne -rait aucunement 

du déménagement en ~ a s p ~ s i e . ' ~  

Les médias sont un outil qui, bien utilisé, peut s'avhr très profitable. Dans œ 

cas4, la rninistred6léguée d6montre le bien-fond6 de l'opération gouvernementale en 

plus de discrediter l'opposition des chercheurs. II faut noter que le projet de 

décentraliser la DGPM avait et6 g6n6ralernent bien accueilli par l'opinion publique 

mais, afin d6viter que le vent tome, elle a pris les mayens pour faire valoir la position 
du gouvernement 

la Fonds DLB, 22 août 1978. '" Le Soleil. 29 aout 1978. p.As. 



Conclusion 

Le rôle d'adjointe parlementaire de Denise LeBlanc-Bantey aupras du ministre 

de l'Industrie et du Commerce et, par la suite, auprès du ministre de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation, s'est averé, selon notre recherche, favorable a u  

électeurs des Ilesdela-~adeleine. Nous ne croyons pas que ces derniers ont reçu 

davantage que les autres comtes fortement touchés par le rendement des p8cheries. 

Bien au contraire, nous croyons que ceuxci ont égaiement profite de la présence d'une 

deputee originaire dun comt6 maritime puisqu'ils ont pu 6tre mieux &out& et mieux 

compris. 

Toutefois, c'est au niveau du traitement de leurs requ6tes que les Madelinots 

furent avantagés de la position de leur d&put&. La rapidit6 des interventions de 

Denise LeBlanc-Bantey a favorisé des dt3veloppements plus ac&Ieries puisqu'un 

intenediaire &ait 6limin& du processus de transmission. De plus, elle pouvait 

s'assurer que les dossiers de ses commettants soient complets avant de les acheminer 

aux autorites décisionnelles. Quant am pecheurs des autres comtés, selon les 

documents retrouvés dans les archives, ils étaient traités de f v  équitable mais, 

comme nous l'avons mentionné, leurs requêtes passaient entre les mains d'un 

intemiediaire de plus; donc, il fallait plus de temps pour le traitement de leur demande. 

Sur le plan législatif, le poste d'adjointe parlementaire de la députée a favorisé 

les Madelinots sur certains points. La sauvegarde des adifs de la Gorton Pew est un 

exemple valable M e  si cette opération a coût6 plusiews millions de dollars au 

gouvernement du QuBbec. Denise Le0lanogantey a r6ussi B prdserver les emplois de 

ses 6lecteurs. La montée des prises de crabes aux fles-de-la-~deleine est aussi un 

exemple de l'apport de la position privil6giée de la députée au sein du go~lvemement 

Sans connaître toutes les tractations eff8dtIées par la députée, les résultats sont 

éclatants. De plus, le projet de décentraliser la Direction GénBrale des Paches 

Maritimes, qui se voulait un effort pour rapprocher les décideurs des pêcf~eun, nous 

laisse entrevoir une réelle compréhension de l'importance des pêches pour plusieurs 



régions du Quebec. D'ailleurs, le fait que nous n'ayons retrow6 aucune trace de 

critique, émanant des mes, sur le projet démontre clairement que les Madelinots étaient 

largement en faveur de œ déménagement 

D'après l'analyse que nous avons faite des documents concernant les pêches 

maritimes, te r6le d'adjointe parlementaire de Denise LeBlanc-Bantey a eu un irnpad 

relativement important pour son comte. Wayant pas fait les recherdies necessaires 

pour évaluer son travail pour les autres comtés, il nous est impassible de nous 

prononcer sur œ point. De plus, il nous semble d'autant plus difficile de percevoir 

l'impact de sa position sur d'autres domaines d'importance comme la santé ou 

l'éducation. 



Le principal objecüf de œ mémoire était d'analyser le travail du députe- 

intermédiaire auprès de ses citoyens. Pour œ faire, nous avons retenu le cas de 

Denise LeBlanc-Bantey, d6putée du Parti quebecois aux iles-de-la-~adeleine entre 

1976 et 1985. Il existe plusieurs facettes au bavail de I'intemédiaire. Dans le même 

sens, différents fadeurs influencent le travail du déput&intmédiaire. Dans le cas des 

iles, les particularités géographiques, sociologiques et &onorniques de la 

circonscription sont ddteminantes puisquaelles permettent de comprendre les 

véritables problhmes auxquels la d&putée était confrontée. 

Notre premier chapitre servait de mise en situation pour nous permettre de 

mieux comprendre les requdtes et les plaintes de la population madelinienne. La 

situation géographique du comté des îles, BIoign6 du reste de la province, empêche la 

population @avoir a* directement B des services dispensés dans les grands centres 

urbains. De plw, nous avons note plusieurs problèmes relaMs aux transports des 

personnes ainsi que de l'approvisionnement des Madelinots. L'&momie des iles, 

basée sur la pêche, est ûês vulnérable face a la produdivit6 des pêcheurs et aux 

décisions des gouvernements. En enet, plus de la moiti6 des emplois sont diredement 

reliés au secteur des p8cheries. La population, très peu instruite, voit ses jeunes 

quitter l'archipel dans le but d'obtenir une éducation supérieure en sachant que 

plusieurs resteront sur le continent La grande majorit6 des probl&mes swmis à la 

dbputée sont directement relies aux particularités de la d ~ ~ ~ p t i o n  des iles. Face 

aux problèmes de chômage, de travail, de soins de sant6, la deputh semble vouloir 

obtenir une certaine Quit6 avec le reste de la population de la province. 

Cune des facettes du travail de I'intmédiaire est les relations avec ses 

comrnettants. Cette partie de son ûavail consiste B recevoir, personnellement ou par 

écrit, les doléanœs des Madelinots et à tenter de les régler par différents moyens mis a 

sa disposition. Nous avons constate que Denise LeBlanc-Bantey s'était tisJB un 

réseau de communications au sein de la fonction publique québécoise qui lui 



permettait de faire avancer les requêtes de ses mnmettants plus rapidement. 

Toutefois, nous pouvons affirmer, selon nos recherches dans sa correspondance, 

qu'elle n'utilise pas œ privil6ge pour influencer les décisions des fonctionnaires. Au 

contraire, tout au long de nos recherches, nous avons pu constater qu'elle fait preuve 

dune transparence quasi exemplaire. Pour des probîèmes d'ordre personnel, elle ne 

fait aucune pression sur les ministres. Toutefois, lorsque les probl&mes touchent une 

partie du comte ou plusieurs personnes, elle ne se prive pas de d6noncer la situation 

au ministre concerne. 

D'ailleurs, la troisihme partie du m6moire analyse cette deuxi6me facette du 

travail de l'intermédiaire. En effet, la d6putée doit defendre les int6rêb de l'ensemble 

du comte et s'assurer qu'il reçoive sa juste part de subventions des ministères. De 

plus, comme elle le faisait pour ses commettants, elle sert d'intermédiaire pour les élus 

municipaux qui tentent d'obtenir des subventions pour améliorer les services dans leur 

municipalit6. Cependant, l'importance des requ&tes, sur les plans financier et législatif, 

fait en sorte que ses interventions se font A des niveaux supérieurs, soit avec les hauts 

fonctionnaires et les ministres. Sur œ point, les relations qu'elle entretient avec les 

membres du gouvernement sont gér18ralement respeauewes, malgré l'exception que 

nous avons soulevée. La methode préconisée par 

ministres de l'urgence de leur intervention se limitait à 

DBapr&s nos recherches, le fadeur qui 

la députée pour convaincre les 

les faire visiter la circonscription. 

influence davantage le rdle 

d'intermédiaire auprbs des elus municipaux est sans doute le clivage urbainlrural. 

Étant d6putée d'une circonscription fortement rurale, Denise LeBlamMantey devait 

satisfaire [es requêtes de huit municipalités. L'exemple que nous avons S O U I ~ V ~  sur la 

distribution du budget disaeüonnaire pour la- r M o n  des chemins municipaux 

dhontre bien cette difficult6. II faut toutefois mentionner que les dus municipaux 

faisaient g6n6ralement preuve d'un esprit de compromis qui petmettal de meilleurs 

rdsultats pour l'ensemble de la circommption. 



Nous avons réserve le dernier chapitre pour traiter exclusivement du travail de 

Denise LeBlanc-Bantey en tant que ministre déléguée a w  Pêcheries. MBme si cette 

partie de son travail ne correspondal pas directement avec son travail d'intermédiaire 

auprès des Madelinots, nous ne pouvions passer outre au fait qu'elle était responsable 

du secteur économique le plus important de son comte. L'objectif de cette partie du 

travail était d'évaluer l'apport, pour les Madelinots, de la présence de leur députée au 

sein du gouvernement. Notre étude démontre que le travail effectue par la ministre 

deléguée M W s  profitable pour ses mmmettants. Le traitement de leurs requetes 

concernant les pêcheries était plus rapide puisqu'un intermédiaire &ait élimine du 

processus administratif. Toutefois, les pêcheurs des autres comtés n'étaient pas 

désavantages puisque LeBlanc-Bantey ne s'impliquait aucunement dans les processus 

de sélection. 

Les interventions législatives de la ministre démontrent sa mmpr6hension du 

milieu de la peche. La d6œntralisation de la Direction GBn6mle des PBches 

Maritimes, qui se voulait un rapprochement entre les pêcheurs et les autorités 

décisionnelles, confime cette volant6 de donner plus de pouvoir aux gens impliqu6s 

dans le domaine des mer ies.  Son intervention auprès du gouvernement dans le 

dossier du rachat des actifs de la compagnie Gorton Pew a p m i s  de sauver plusieurs 

emplois dans sa circonscription. II ne fait aucun doute que les Madelinots ont profit6 

de la prdsence de leur députée ce poste précis. Toutefois, il nous semble peu 

probable que ses mmettants aient retird autant d'avantages si elle gvait Bt6 à la tete 

d'un autre ministem. 

Pour arriver & ces résultats, nous avons dû d6pauiller plusieurs sources de 

diRerentes natures. En partant du Fonds Denise LeBlaneBantey, nous avons pu nous 

faire une banne idée du Vavail efWtu6 par la ddputée. Malgré un dépouillement long 

et fastidieux, la correspondance g 6 n h l e  de la ddputée, de m h e  que les dossiers 

personnels des Blecteurs nous ont permis de cerner plusieurs facettes de son travail. 

En effet, les principaux problemes soumis à la ddputée ressortaient de fawn évidente. 



De plus, les différentes méthodes utilisées par LeBlaneBantey pour régler ces 

problémes apparaissaient clairement dans ses documents. 

Toutefois, une rencontre avec l'ex-députée nous apparaissait de la plus haute 

importance puisqu'elle apportait a notre recherche une version plus humaine du travail 

de deput6. Cet asped de notre mémoire apporte une dimension nouvelle à une 

recherche dite historique. La chance de pouvoir interroger notre principal sujet d'étude 

nous permettait de combler plusieurs lacunes et de rependre à des questions laissées 

sans réponse. Cetude de plusieurs journaux, en particulier l'hebdomadaire Le Radar 

des îles-de-la-~adeleine, camplt5tait notre recherche et nous renseignait sur une partie 

des relations de la députée avec ses commettants. 

Notre mémoire ne permet pas de cerner toutes les facettes du travail du député- 

intemediaire. La circonscription des îles-de-la-~adeleine apparaissant comme une 

exception sur plusieurs points, il nous est difficile de comparer les problbmes soulevés 

dans notre 6tude avec cew de tout autre comte de la province de Quebec. Par le fait 

même, le travail M8Cfu6 par Denise LeBlanc-Bantey dÏfT&re sûrement de celui d'un 

autre depute. Donc, il sera difficile de gdn6raliser à partir de cette Btude. Cependant, 

certaines constantes demeurent et caractérisent les besoins de la majont6 des gens, 

peu importe la circonscription oii ils habitent. Que ce soit pour les soins de sant6, la 

sécurité du revenu ou pour tout autre, les problhmes soumis a u  ddputés se 

ressemblent sur plusieurs points. Toutefois, la ftéquence et le nombre de demandes 

reliées à un problhe particulier dépendent directement de la circonscription en cause. 

Si I9&tude que nous awns faite du travail de la deputh des !les-dela~adeleine 

auprès de ses commettants ne peut 6tre reprhntaüve de toutes les circonscriptions 

du QuBbec, elle a le mérite de jeter certaines balises surtout quant a u  comtés ruraux 

Nous croyons qu'une meilleure compréhension du travail des deput& qu6becois passe 

par I'étude de plusieurs cas différents qui pourront nous permettre d'analyser les 

facteurs qui influencent le travail des deput&, selon les régions qu'ils représentent. 
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Bureaux du gouvememnt du Qu6bec implantb aux ik-de-la-~adeleina en 19û5 

MinistBre de I'Aariculture. des Pêcheries et de l'Alimentation. 
- Bureau de renseignements agricoles 
- Direction de l'inspection des aliments 
- Sousministetiat des Pêches et de I'Agriwlture 
Direction du d6veloppement et des activités régionales 

- SousniinistBriat des Pêches et de ItAgtiailture 
Direction de la recherche 

Ern~loi 
- Société quebhise de développement de la main-d'oeuvre 

Environnement et Faune 
- Environnement et Faune 
- Service de la conservation de la faune 

Justice 
- Bureau d'enregistrement 
- Éta~issement de détention 
- Palais de justice 

Ressources Naturelles 
Sécurité du revenu 

- Centre TravaiI-Quebec 
Services aouvemementaux 

- Comrnunication-Qu6bec 
Transports 

- Distn'd voirie 

Organismes prwinciaux 
Commission des services iuridiaues 

- Bureau de l'aide juridique 
Socidté de l'assurance automobile 

Secretariat au dévelomement des réaions 
Sécurité de revenu 

- Services externes de main-d'oeuvre 

Caffe l l i  nous provient du Sscrdtariat aux affaires régionales de Capaux-Meules Nous faisons 
réfhnce I'année 1885 puisque les données antérieures n'étaient pas disponibles. 
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ANNEXE 2 

Le Plan de d~ve lo~wnent  de la &ion du bas-saint-iaurent. de la aas~esie et des 
iles-de-lamadeleine. 16' 

-Les grands objectifs du Plan sont, dans la mesure du possible: 

1- L'utilisation optimum des ressources wnformt5ment aux exigences de l'économie du 
Québec et du Canada; 
2-La valorisation de la maind'oeuvre en vue de : 
a) faciliter la mobilité effective de la rnaikd'oeuvre excédentaire vers l'extérieur de la 
région; 
b) Faciliter l'utilisation optimum des ressources et assurer des revenus comparables à 
ceux qu'on obtient ailleurs au Quebec, dans les rnérnes sedeurs; 
3-La création, dans la Région, bentrepn'ses indutrielles et de services rentables, 
compte tenu: 
a) Des possibilités de l'économie régionale; 
b) Du r61e que la Région jouera en fonction de ses ressources, de son infrastnidure, 
de son potentiel humain et de sa position géographique; 
4L'etablissement de l'infrastructure requise pour atteindre les objectifs prbkients. 

Princi~es de base du plan: 

Le plan vise surtout changer les structures &anorniques de la Région, afin qu'elles 
repondent aux exigences d'une économie moderne. II s'agit en particulier: 

?-De modifier certaines structures dans les secteurs des ressources par 1'8liminaüon 
graduelle des entreprises désudtes et par la création dentreprises nouvelles et 
dynamiques; 
2-D1zccroitre les possibilit6s de d6veloppemenf dans les domaines de l'industrie, des 
services et des autres secteurs connexes; 
SD8arn6liorer et de d6velopper l'infrastructure existante afin de: j 

a) Moderniser et rationaliser les opérations du sedews ûm ressources; 
b) RBpondre aux besoins à long terne, dans les domaines du transport, de 
l'urbanisation et des services industriels; 
c) Aider au développement du tourisme; 
4D'équilibrer l'offre et ta demande sur le marche du travail par les moyens suivant 
a) É16vation des n o m  d'éducation et de formation, afin que la main-d'oeuvre 
possèâe les qualificafions requises, tant dans la région qu'a I'extéfieuq 
b) Aide B la mobilit6 de la population; 
c) Assistance aux personnes qui, à cause de leur dge notamment, ne peuvent 
b6néfÏcier des programmes d'éûucation, de formation et de moûilit6, et qui demeureront 
inemployables; 

. . .- 

'" Gow, James 1. Administration wblkue au8béwise: textes et documents. Baauchemin, Montréal. 
1970. p.87. 
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d) Mise sur pied des senrices de consultation et de renseignements requis pour la mise 

en oeuvre des moyens precités.'" 
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