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MOT DU PRESIDENT
L'année 1992 a élé ténbin
d'événements marquants pour
notre société.

Le brunch-causerie annuel a
connu un franc-succès. Nous
étions une certaine, tous venus
pour fraterniser bien-str, mais
aussi pour entendre docteur
Paul Genest qui s'est rnontré
tout aussi à I'aise sur le chromo-
some Y humain que sur le
phénomène d'Arthus ou encore
la dose léthale 50 il y a quarante
ans.

Conférence gottée que celle du
docteur Genest. Les conjoints et
tous ses vieux amis ont tenu à
lui rendre un hommage de
reconnaissance et à remercier
madame Genest.

Notre société s'est intensément
impliquée dans un projet
d'envergure: la mise en valeur
de la Grosse lle, porte d'entrée
de I'immigration en Amérique,
sous la gouverne de Parcs
Canada. La Sociéié de conser-
vation du patrimoine vétérinaire
s'est fait un devoir de préparer
un mémoire qu'elle esl allé
défendre, par la voie de son
président. On a fait valoir la part
historQue qu'a puée la méde-
cine vétérinaire sur ce cite et je
vous assure qu'on a été
entendu. La quarantaine ani-

male qui a succédé à la quaran-
taine humaine et les recherches
sur le contrôle des maladies
animales exotiques constituent
des éléments lorts quiont milité
en faveur d'une reconnaissance
de la médecine vétérinaire.

Nous avons eu aussi comme
objectif cette année de souligner
I'oeuvre du docteur Joseph-
Alphonse Couture M.V., fonda-
teur de I'Ecole de médecine
vétérinaire de Québec en 1885.

Une plaque de bronze sera fon-
due sous peu et sera éven-
tuellement apposée sur le site
de l'école Vétérinaire dans le
vieux Québec. Nous opterons
pour reporter au I mai 1993 le
dévoilement de cette plaque
commémorative. Nous sommes
fiers que toutes les étapes aient
été lranchies avec succès,
I'oeuvre et la personnalité du
docteur Couture oril été jugées
dignes d'être rappelées en sou-
venir.

En mai 1993, le Palais des
congrès de Montréal fêtera son
10e anniversaire. A cette occa-
sion, une murale relatant les
108 événements majeurs qui s'y
sont déroulés sera dévoilée. Le
XXlll Congrès Mondial des
vétérinaires lenu en 1987
figurera sur la murale. Notre

société se réjouit d'avoir été
invitée à s'associer à l'événe-
ment.

Sous peu nous nous pen-
cherons sur une meilleure mise
en valeur des vitrines du rez-
de-chaussée de notre faculté. A
la demande du doyen, nous
allons repenser le contenu et lui
assurer une esthétique plus
attrayante. ll est possible que
nous évoquions comme thème:
le 45e anniversaire de notre
installation en terre maskou-
taine. Souhaitons que nos
membres nous soufflent leurc
meilleurs conseils.

Nous vous donnons rendez-
vous à notre brunch-causerie
annuelquiaura lieu le dimanche
2 mai1993.

Clément Trudeau, M.V.
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Pour la première fois de son histoire, le Prix
Victor, remis au vétérinaire de I'année, résultait
d'un vote de poplarité réalisé auprès de
I'ensemble des vétérinaires québécois.

Avec un important taux de participation de près de
25olo Soit 350 répondants, 1992 confirmait ainsi la
notoriété de ce prix de plus en plus convoité.

C'est dans ce nouveau contexte que docteure Sylvie Lussier fut la récipiendaire, I'automne dernier, du
Vbtor 92. Elle s'est méritée cet honneur prirrcipalement pour son excellent travail comme animatdce,
depuis quatre ans, de la très populaire émission de télévision Bêtes pas bêtes + diflusée à I'antenne de
Radio-Canada tous les lundis à 16h30. Chaque semaine, près d'un quart de million de téléspectateurs
suivenl avec firJélité cette émission où docteure Lussier proiette de notre profession une image jeune,
dynamique et professionnelle.

Docteure Lussier s'est aussi méritée de nombreux votes en raison de son implication active au sein de la
profession, notamment à titre de trésodère de I'Académie de médecine vétérinaire du Québec de 1986 à
1992. En plus de recevoir le Victor, docteure Lussier aura connu une année 1992 des plus heureuse en

étant choisie comme porte-parole de la
Semaine de la vie animale et en
publiant le livre 101 questions sur votrc
chat aux Editions MichelQuintin.

Au cours de cette même année, doc-
teure Lussier est aussi devenue la
co-fondatrice des Productions Ani-
Mots.

Docteur Lussier, diplômée de la
Faculté de médecine vétérinaire de
Saini-Hyacinthe en 1980, a réalisé un
internat en médecine des petits ani-
maux à la fin de ses études avant de
pratiquer pendant une dizaine
d'années dans différents lÉpitaux
vétérinaires:.:

Docteure Lussier habite présentement
la ville de Laprairie où elle s'occupe ,
avec son mari Géralcl St-Aubin, de sa
petite famille de trcis enfants.

Fière de s'associer à cette équipe dynamique,

SAI.IOFI SANTE ANIMAII, CAI{ADÀ INC.
votts souhaite le plus grand des succès.



LES MEDECINS VETERINAIRES A LA
VILLE DE MONTREAL

Læ conc€ntrations de population dans
les grandes villes ont toujours fait surgir
des problèmes de santé et pour protéger
les cibyens, des mesures de conbôle
ont été mises en plac€ tout au long de
I'humanité.

On pounait écrire I'histoire du monde
incidemment celle des grandes villes, en
relatânt les nombreuses épidémies qui y
sont survenues.

En I'an 164 4.D., nous trouvons dans
I'histoire romaine, la mention de I'avis
suivant; les tefhi officiels ont infligé une

avoir vendu à la populaùon, de la viande
qui n'avait pas été préalablement in-

cette inspection.

Depuis le temps des rabbins et des
romains, nous avons évidemment beau-
coup amélioré nos méthodes d'inspec-
tion. De tous temps, I'homme à fait une
relation entre sa santé et les aliments
qu'il consommait. Cette inquiéùrde s'est
raduite par des contsôles. C'est ce qui
s'est fait dans toutes les grandes villes
du monde êt c'est ce qui s'est fait à
Montréal.

En 1707, dans une ordonnance à Qué-
bec, relative au confôle de la venb des
viandes, on note que les pionniers
inspecteurs des viandes étaient des
juçs, des seigneurs, des curés et des
olficiers militaires. En 1715, la surveil-
lance générale était assurée dans les
marchés publics à Québec et Monréal.

Dès 1796, I'application des lois élémen-
taires d'hygiène publique relevait
direcbment des autorités municipales
sous différentes appellations: commis-
sion échevinale, commissions de Police
et de Santé. etc. L€ tout semble avoir

été sous le contrôle de I'armée anglaise,
car Montéd n'obtiendra une charte
qu'en 1832. Auparavant, dit-on,
I'administration relelait du Bureau col-
onial.

Ce n'est qu'en 1876 qu'un Bureau de
santé est créé et on signale qu'en 1908
l'lnspection des aliments relevait de
l'lnspection sanitaire.

Cependant, en 1906, le système fédéral
d'inspection des viandes vient d'être
instauré. ll est économiqu€ment et politi-
quement impensable d'y faire passer
toutes les viandes destinées à la con-
sommation par les gens de la ville,
d'autant plus qu'à l'époque, quantité de
citoyens gerdâient encore des animaux
chez eux et qu'ils étaient approvisionnés
par les fermiers des environs.

Les autorités de la ville organisent un
système d'inspection des viandes. ll
aura plusieurs abattoirs privés, lesquels
seront remplaés en 1925 par un abat-
bir municipal. De plus, les carcasses
venant de la campagne seront inspec-
tées dans les locaux préws à cette fin
(exemple: Marché Maisonneuve), et les
viandes en coup€s seront insp€ctées
dans les salles des marchés publics.

Concunemment, s'organise l'inspection
des fermes laitières. La tuberculose fait
des ravages, comme dans la Province
d'ailleurs et I'on se donnera des moyens
de prévention. Les producteurs de lait
devront détenir un permis et pour c€
faire, leurs troupeaux devront êfe tuber-
culinisés.

Nous sommes maint€nant en 1912 st un
médecin-vétérinaire est nommé en
charge de l'lnspection du lait et des
viandes. Le gouwmement fédéral offre
son aide aux municipalités, à condition

que les troupeaux laitiers soient soumis
à la tuberculinisation, que certaines
normes de salubrité soient imposées sur
les fermes et que des insp€cteurs soient
nommés et payés par la Ville pour
contrôler les dites fermes laitières.
L'offre est acc€ptée et Montréal
embauche.

ll ne semble pas qu€ tous ces inspec-
teurs a ient  été des médecins-
vétérinaires, du moins au début. Cepen-
dant, m'a raconté un vieux conhère
depuis longtemps décédé: ll se faisait à
cette époque de I'exportation de produits
laitiers vers les Eiats-Unis et les auto-
rités américaines ont imposé la pré-
sence des médecins-vétérinaires sur les
fermes.

En 1914, docteurA.J.G. Hood, médecin-
vétérinaire, est nommé Surintendant de
I'lnspection des aliments par la Ville de
Monféal. C'est lui qui jettera les bases
d'un système organisé d'inspection des
aliments. Les médecins-vétérinaires y
oeuweront principalement dans l'inspec-
tion des fermes laitières, des viandes et
contôleront les maladies tansmissibles
par les animaux.

Durent toutes ces années, la pasteurisa-
tion obligatoire du lait, telle que deman-
dée par le Service de santé est rejeté
par le Conseil municipal (juillet 1925).
Des intérêts partiorliers font entave à
cettô initiative. Cependant, le Conseil
reoonnalt la nécessité d'avoir davantage
d'inspec{eurs. Cinq seront nommés pour
I'inspection des fermes €t cinq euûes
pour surveiller la venb du lait. Les
usines ne sont pas contrôlé€s.

En 1927, une importante épidémie de
fièvre Typholde sévit à Monréal. ll y
aura 529 décès. Là, les choses vont
changer. Cinq=csn1-vittt-rois ôécès, ça

Hommage de Schering
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suffit. L'enquêb désignera le lait comme
le principal véhicule de cette épidémie.
Les discussions s'amorcant mais la crise
économique de 1929 retarde la décision.
Ce seront fes anné€s du sæwrc direct.

En 1939, c'est la grande ré-organisation
de h Division de I'lnspection des ali-
ments:

- 10 médecins-vétérinairss dirigés par
un chef de groupe conùôleront les
brmes laitières. Des eftorts imponanb
seront faits pour conûôler la mammite
bovine;

- 10 auûes, égaleront dirigés par un
chef de group€, sbccuperont de I'in-
spection des viandes et des maladies
ûansmissibles:

- un laborabire ùès bien équipé ainsi
qu'un nombre important d'inspecteu/s
les appuieront.

Dans les années qui suivent, Monféd
embauche p lus ieurs médecins-
vétérinaires. Au fédéral, c'est la période
du go or resign. La Vills réorpère
plusieurs de ces conftères démission-
naires, lesquels viendront brminer leur
canière au Service de sanÉ.

C'est la sitration que je ûouve à mon
anivée dans la Division en 1952.

Les seMces rendus à la population sont
efficaces, mais totalement financés par
la Ville de Monûéal. Or, à mesure que
se développent les banlieues, leurs
habitants bénéficient gratJitement d€
ces servic€s, lesquels deviennent de
plus en plus dispendieux. Monréd
demande la panicipation financière de
ces municipalités qui, pour la plupad,
refusent. La cause est alors porÉe
devant le Parbment de la Province et
apràs plusieurs années de discrissions.
La législature impose aux 29 municipa-
liÉs de l'lle, la Communauté Urbaine de
Montréal. Tous les médecins-
vétérinaires de h Diùsion, sauf ùois, qui
demanreront au service de la Mlle,
seront ùansférés à la C.U.M.

D'autes servbes, commg l€ tsarcport

en commun, I'assainissement de I'air, la
police municipale, etc., 3eront égale-
ment Fansférés à la C.U.M.. En un mot,
but le service de natJre régionale doit
ôre payé par les gens de la région.
Nous sommes en 1972.

Duranl ces mêmes années,. le système
d'inspection des viandes du gouveme-
ment fédéral prend de plus en plus
d'expansion. Le ministàre de I'Agricul-
Urc du Qrrébec s'en môle et développe
considérablement. Petit à petit, I'applica-
tion des règlemenb de la C.U.M. sur les
produits laitiers finira par créer à ce
niveau, presqu'une province dans la
province, un état dans l'état, créant ainsi
des difficultés au libre commerce. Par
exemple, le lait provenant des services
de la C.U.M. peut être vendu à Sorel,
mais celui de Sorel ne peut pas l'être
dans le bnitoire de la C.U.M.

Quelques années euparavant le gou-
vemem€nt s'est emparé des champs
ùaditionnels de taxation des municipa-
liÉs. L'étemel pendule de la centalisa-
tion et de la décenfalisation. Les villes
s'objecbnt C'est ârlgc cel ârgent gue
nous payons nos systèmes d'inspection
par exemple.  Le gouvernement
s'engag€ alors à rembourser ces
dépenses sur pésentation des factures.
Et au début, ça fonctionne, la C.U.M.
obtient le remboursement inÉgral de
ses dépenses encourues dans I'inspec-
tion des aliments.

Nobe budg€t est confié au Minisre de
I'Agriculfure. Ce demier commenoe par
poser des questions, par suggérer des
changements et finit par imposer des
normes.

S'engagent alors des discrrssions entre
la C.U.M. el le Ministèn de I'AgriculUre.
Mal amorcées, ces r€ncontres devien-
dront rapidement un atfrontement dbù la
C.U.M. ne p€ut qu€ ressortir perdanb.
Les discussions se bmingront normale-
ment

Les municipaliÉs, but eussi bien que la
G.U.M. ne sont que des créatrres d€ la
Prcvince. Leurs pouvdrc, elles les tien-

nent de la l6gislature provinciale.

En 1984, le gouvemement provincial
fanche, en retirant à la C.U.M. la
juridiction qu'il lui avait cons€nti€ dans
bs secburs primaires et secondaires de
I'inspection des aliments.

C'éa[ la fin, en grande pafiie, des
activit6s vétérinaires dans ce servics. La
C.U.M. ne pouvant plus agir dans les
sect€urc d'acliûÉs réservés aux méde-
cins-vétérinaires, prit la décision de les
remercier. Des compensations furent
versées par la C.U.M. mais plusieurs
canières fu rent malheureusement écour-
Ées et l€ but laissa un goOt amer.

Ne sont demeurés dans le Service, que
quelques médecins-vétérinaires pour y
assurer les connaissancas et I'expertiss
nécessaire dans I'inspection des ali-
ments au niveau biliaire et pour
I'encadrement des inspecteurs qui y
oeuwent.

Le Directeur actuel du Service est doc-
bur Jean Troalen (Mont 64.

Léon Lanoix (Mont.S2)
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Samedi le I mai, on compte sur vous!



MOT DU

SECRETAIRE.TRESORIER

Le nombre de nos membres a atbint 82 I'an dernier; nos
anciens ont éÉ fidèles, de nouwaux s€ sont ajoutés depuis md
demier. Noûe otrieclil est bujours de recn ter pour 1993 10elo et
plus de nos diplômés... Nous avpns perdu un membre dévoué
d€s toutæ premières heures, docteur Joadrim l{ébert d€
Beb€il.

Nos finances sont en bonne sanÉ, nous a\lons, dans le compte
sans opéralion, 2 958,39 ( ce compte rapporte dæ inÉrêts), €t
dans le compte avec opérations 46f,67$ pour un total de 3
4{1,06 à la caisse populaire Dessaules.

Nous prévoyons à court brme des dépens€s d'environ I
000,00$ pour la plaque de bronze et de 900,00 pour la
publication du VETéran.

Nous remercions nos ennonoeuB, leur appui a été constant
depuis bs débuæ du VET6ran.

Merci à c€ux et celles qui nous ont fait don de pièces
paûimoniales.

Olivier Garon, M.V.

Vétérinaire anglophone soucieux d'être
compris par des personnes parlant la

langue de Molière!
'The whorn il may concem: 2 iuln 1963

Ceci certifie que les deux animal dans cette boite, qui sont envoyer a M. Guibed, a Bouille St. Paul, deux xevres, France sont
absolument en bonne sante, et il on reciet deux vaccinaùons de bline disbmper vaccine de Pitnan-Moors et une ratlies vaccine
modified liw virus de Pitnan-Moore Feb. 4, 1963. ll en eb dans notr€ cabane pour plus de six mois une cabane qu na jamais des auùe
animal awn des maladie gui sont dangereuse pour un plus de deux anne, il N'y a Jamais eu avcune maladie de rabis aux enûron de
ùois csnt kilometres deeptbville.

C'est animal non pas de valevre cornmercial et sont envde a M.R. Guiben absolument gratis.

P.S. lnstruction pour le manger: Tene de L'eau dans la vesel a bux bmps

Donnez une boite de h viande pour les chiens busles irurs.'

Dr B Wabon

Animal Clinic Calgary, Alb€rta

Les LABORATOIRES AYERST rendent
hommage aux pionniers de la
médecine vétérinaire au Québec.

Un médecin vétérinaire aîné
dispense des conseils qu'il estime
judicieux pour un jeune diplômé

vétérinaire
Dr Roland Filion,
'(...) Bonne, heureuse et 'nrcûeuse année. Si je puis vous
aider dans l'amélioration de voùe position, je le lerais
volontiers. J'ai des amis.

Je me retire pour touiours de la polilicpe. Je veux viwe en
paix. La politigue nous rend pauue et provoque des rancunes.
N'en taites jamais, croyez-moi, quand bien môme il vous
viendrait à fidée d'en faire. J'ai connu des ministres dans le
passé qui ont regretté de s'être lancé dans la politique.

Venez me voir quand vous voudrez dans le Nord.'

Bien à vous.

Dr Louis-Mari€ Grignon, M.V.

Féwier 1941



NOTRE PETIT CHEVAL CANADIEN
ll y a tente ans nos chevaux étraient sains, exempb de tares €t
bon sous bus les rapports. Le petit cheval canadien valait
autssment que oe que nous a\ons mainbnant. ll était d€ p€lib
taille, cétait son seul défaut, si I'on peut appeler celà un défaut.

La têb carée, la mâchoire inférieurs large ( je retrouve c€ trait
chez les chenaux brebns et normands), I'oreille petite, les reins
courts et doubles, la poitrine et la croupe larges, l'épaule et la
hanche musculeuses et les jambes bnes, les joinù.rres grandes,
le pied solide, une crinière et un€ queue comme on en voit plus,
tant elles étaient longues et touffues, bl était le petit cheval
canadien sous l€ rapport de la conformation. ll amit but ce qu'il
fiaut pour assurer une santé robuste et beaucoup de force
musculaire.

Aussi j'ose dire que le petit cheml canadien pouvait falner de
plus lourdes charges que des chevaux bien plus pesants ques
lui.

Ce qu'il y avait de force et d'énergie dans ce petit chenl est
incroyable. Qui n'a pas vu aniver en ûlle dans les maulais
chemins du printemps un habitant av€c un voyage de bois d'une
demi-corde tralné sur la tene par un cheval gros comme un
poing?

On pouvait voyager toute une semaine à 20 lieues par jour arcc
un petit cheml canadien. On lui laissait prendre son petit tain de
deux lieues à I'heure et dans 10 heures on avait lranchi les 20
lieues sans presque le faire manger. Le lendemain matin, il était
frais et prôt à répéter la course et le surlendemain encore; et
encore le jour suinant.

Toujours gras, bujours gai; avec une botte de foin et 5 ou 6
liwes d'avoine on le nounissait aussi bien que nos chevaux
d'aujourd'hui avec le double de cette ration.

Rien n'égalera jamais le petit cheval canadien pour voyager en
hiver. Avec lui on n'avait pas besoin de craindre les renconfes
dans les mauvais chemins. ll savait se tirer d'atfaire merveil-
leusement dans les plus gros bancs de neige. Tranquillement il
s'y engageait et les franchissait sans sauts, sans gecouss€s, en
nagêant pour ainsi dire, et atbignait le chemin dur sans ête
essouflé.

ll roftait dru noûe petit cheval. Dans ce temps-là le cheval qui
tottait en 3 minutes étrait considéré extsaordinaire. Eh bien awc
un peu d'entsaînement la plus grand nombre de nos chevaux
pouvaient atteindre ce degré de vitesse.

Le hit est que c'est ici, dans le Bas-Canada, gue les courc€s au
trot ont éÉ d'abord les plus rapides. Les Etats-Unis n'avaient
pas encor€ rien de renommé quand en 1858 ou 59 nous avions
L'Oseau rouge de monsieur Gratbn de St-Eustache qui a tsotté
un mille en 2,45. J'ai w de mes yeux, un 1886, le chelal de M.
Desjardins totter 1/2 mille en 1,10.

Quelle vigueur, quelle force de résistance, ils déployaient ces
petits chenux dans la coursel On pouvait les fteirs totbr bute
la irurnée. L'Oiseau rouge fut vendl à un Américain pour la
somme exorbitante alors de 2 000 piasûes. J'ai parlé dane un
aufe article de Pilot, un autre petit cheval canadien vendr à un
américain pour une bagatelle et qui a éÉ un des chevaux les
plus célèbres des Etat-Unis pour la reproduction des chenux
trottsurs.

Pour la selle le petit cheval canadien étaft fès utile. Un de mes
vieux amis qui a toujours été un grand amâteur de chevaux de
selles et qui a bien connu le cheval canadien, m'a bien souv€nt
dit qu'il le préférait de beaucoup à tout eutre, excepté bien
entendu celui qui a du sang anglais.

Facile à dresser, à la mdn et à la jambe, léger en mains,
galoppant ûès raccourci, str en n'importe quelle route ou quel
chemin, le cheval canadien éteit vraiment précieux comme
chelal de monture.

ll était fop bon notre petit cheval, on nous I'a enlevé. Les
américains nous ont acheté à vils prix nos meilleurs jum€nb et
nos meilleurs étalons. Les prix étaient bas dans ce temps-là, 80,
100 piasbes pour un cheval c'était fès joli. Aussi quand les
étrangers nous offraient 150 piasûes pour une bonne jument,
nous croyions faire une hès bonne àflaire en la vendant.

Pendant 20 ans nous avons ainsi vendu, ou plutôt donné, ce
que nous avions de meilleur, et un bon jour on s'est ap€rcru que
notre petit cheval avait disparu. ll nous restait bien encore
queQues juments de rebuts, tarées, cslles dont les améril:ains
n'avaient pas voulu (c'était loujours assez bon pour élever,
disait-on) et I'on se mit à élever arec des clydes, de mauvais
percherons, des suffolks tous trop gros pour nos juments et I'ofl
eut des chevaux... les chevaux que I'on a maintenant, des
ficelles, des décousus, des tarés.

Joseph Alphonse Couture M.V.
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UN VÉTÉNIruruRE D'OKA AIDE

LE DOCTEUR

ALBERT SCHWEITZER

Le docleur AlbErt Schweitzer, pasleur, théologien,
médecin français et récipiendaire du prix Nobelde la
Paix en 1952, a fondé un hôpital à Lambaréné, au
Gabon, en Afrique. Un des problèmes majeurs
auxquels ildoit faire face, en 1955, est la pénurie de
lait frais pour les enfants.

AyarTt eu de ces difficultés, un éditEur de Cincinnati,
Fred Knoop, organise, la même année, un fonds
d'aide pour payer I'envoi de chèvres en AfrQue. ll
s'associe alors avec le docteur Byron (Oka 44) qui
travaiffe auZoo de Cincinnati. Ensemble et avec I'aide
de nombreux autres donateurs, ils réussisent à
amasser 20 00S pour payer le voyage dE 15 chàvres
nubiennes: 12 femelles et trois mâles. Les chèvres
choisies en raison de leur rust'rcité supérieure à celle
des vaches et la race nubienne, en padiculier, pour
ses longues oreilles qui lui permettent dE chasser les
moustiques, notamment la dangereuse mouche tsé-
tsé.

Le docteur Bernard doit veiller à la bonne santé des
chèvres au cours du voyage et, par la suite, enseigner
au docleur Schweitzer commênt en prendre soin. Le
départ a lieu le 30 mars 1957 à bord d'un navire
marchand de 6 tonnes. Anivé près Dakar, le docleur
Bernard se rend compts qu'il reste enære, à sa
grande surprise, prôs de 200 kilomètres à parcourir
sur terre. Heureusement, grâce aux nombreux amis
que le docteur Schweitzer possède, il rencontre un
agent français, Henri Rataboul, qui lui lait faire le trajet
dans son camion, dans des conditions parfois difficiles
à causs de la saison des pluies.

ll est enfin accueilli par le dodeur Schweitzer qui lui
manifeste sa joie et son enthousiasme en lui posant
mille quest'ons. Le docteur Bernard r€stera à l'hôpital
de Lambaréné pendant un mois, absolumenl renversé
par le dynamisme de cet homme de 83 ans qui, de
6h30 jusqu'à 18 heures, dirige un hôpital de 500
patients.

Médecins vétérinaires de la diVision
de I'inspection des aliments pour la
ville de Montréal en 1951 .

Le conseil de I'Ecole en 1958.
De gauche à droite:
Drs J. St-Georges, E. Jacques,
G. Label le, L. Cournoyer et
J. Nadeau


