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TEXT

Ce texte porte sur le Pro gramme d’appui aux langues of fi cielles du
gou ver ne ment du Ca na da et, de ma nière plus pré cise, cherche à in‐ 
ter ro ger cer tains ef fets de l’appui fi nan cier consa cré aux as so cia tions
porte- paroles de la fran co pho nie ca na dienne par l’in ter mé diaire de
celui- ci. Ce pro gramme est digne d’in té rêt pour qui conque s’in té‐ 
resse à la fran co pho nie ca na dienne dans sa di men sion ins ti tu tion‐ 
nelle, no tam ment parce qu’il com porte des ob jec tifs qui sont en dis‐ 
so nance avec l’idéo lo gie qui pré side pour tant au ré gime lin guis tique
ca na dien en sou hai tant « of frir une voix » aux com mu nau tés lin guis‐ 
tiques mi no ri taires. En effet, le ré gime lin guis tique ca na dien de puis
l’adop tion de la Loi sur les langues of fi cielles (LLO) en 1969 ne re con‐ 
naît pas de com mu nau tés lin guis tiques, mais ac corde plu tôt des
droits lin guis tiques à l’en semble des ci toyens en fonc tion du prin cipe
dit de la per son na li té (McRae, 1975 ; La ponce, 2006). Le lé gis la teur, au
mo ment de l’adop tion de cette loi, re je tait ainsi ex pli ci te ment une
concep tion bi na tio nale ou bi cul tu relle du Ca na da, au pro fit d’une
concep tion de droits lin guis tiques com pris comme étant l’apa nage
des in di vi dus seule ment. Ce mo dèle lin guis tique s’est vu confir mé par
l’adop tion de la Charte ca na dienne des droits et li ber tés en 1982.
Pour tant, dès après l’adop tion de la LLO, le Gou ver ne ment fé dé ral,
par l’in ter mé diaire du Se cré ta riat d’État (au jourd’hui Pa tri moine ca na‐ 
dien) a dé ci dé d’ap puyer fi nan ciè re ment les as so cia tions porte- 
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paroles de la fran co pho nie ca na dienne. Lors de la re fonte de la Loi
sur les langues of fi cielles en 1988 (puis en 2005), le gou ver ne ment se
don ne ra comme ob jec tif ex pli cite d’as su rer la « vi ta li té » des com mu‐ 
nau tés de langue of fi cielle vi vant en si tua tion mi no ri taire (Char bon‐ 
neau, 2012). On l’aura com pris, même si le ré gime lin guis tique ca na‐ 
dien est fondé sur le prin cipe de per son na li té, le Pro gramme d’appui
aux langues of fi cielles a des vi sées ex pli ci te ment com mu nau taires  :
as su rer la vi ta li té des com mu nau tés vi vant en si tua tion mi no ri taire au
Ca na da, no tam ment par le fi nan ce ment des as so cia tions porte- 
paroles.

Nous ver rons dans ce qui suit que l’appui fi nan cier dont pro fite le ré‐ 
seau ins ti tu tion nel porte- parole de la fran co pho nie ca na dienne pré‐ 
sente l’im por tante vertu de lui per mettre d’exis ter et donc, aux di‐ 
verses com mu nau tés fran co phones du Ca na da d’avoir une voix. Nous
le ver rons, étant donné l’im por tante dé pen dance fi nan cière des as so‐ 
cia tions porte- paroles sur le Gou ver ne ment fé dé ral, ces as so cia tions
ne peuvent exis ter sans son appui fi nan cier. Or, si ce pro gramme per‐ 
met aux as so cia tions d’exis ter, il y a lieu de s’in té res ser aux ef fets po‐ 
ten tiel le ment dé lé tères de la dé pen dance fi nan cière en vers le gou‐
ver ne ment ca na dien dans la quelle se re trouvent au jourd’hui pla cées
ces as so cia tions. L’ob jec tif de ce texte est donc de pré sen ter som mai‐ 
re ment pour quoi le gou ver ne ment fé dé ral re con naît for mel le ment
des as so cia tions porte- paroles de la «  fran co pho nie ca na dienne en
si tua tion mi no ri taire », et pour quoi il a cru bon ap por ter un appui fi‐ 
nan cier à ces as so cia tions. Nous mon tre rons en suite que ces as so cia‐ 
tions porte- paroles sont, de puis, de ve nue en tiè re ment dé pen dantes
du gou ver ne ment fé dé ral, ce qui n’est pas sans ef fets dé lé tères po‐ 
ten tiels sur ce que l’on pour rait nom mer la « vi ta li té dé mo cra tique »
de ce ré seau ins ti tu tion nel de la fran co pho nie ca na dienne. Nous sug‐ 
gé rons qu’il est au jourd’hui dif fi cile de dé ter mi ner « qui parle » quand
les as so cia tions porte- paroles de la fran co pho nie ca na dienne
prennent la pa role étant donné leur grande dé pen dance sur le mi nis‐ 
tère de Pa tri moine ca na dien.

2

I. Contexte
Le Ca na da s’est doté en 1969 d’une loi éta blis sant que l’an glais et le
fran çais se raient les langues of fi cielles du pays, un prin cipe en châs sé
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ul té rieu re ment dans la Charte ca na dienne des droits et li ber tés en
1982. La par ti cu la ri té du ré gime po li tique ca na dien en ma tière lin‐ 
guis tique est, for mel le ment du moins, qu’il suit le prin cipe dit « de la
per son na li té  », à sa voir que les droits lin guis tiques ne sont pas des
droits col lec tifs rat ta chés à un groupe ou alors à un ter ri toire, mais
sont des droits « in di vi duels ». Au mo ment de son adop tion en 1982,
la Charte ca na dienne des droits et li ber tés avait d’ailleurs été cri ti‐ 
quée pré ci sé ment sur cet as pect, parce qu’elle ne sem blait pas ré‐ 
pondre aux at tentes his to riques du Ca na da fran çais 1 qui es pé rait une
re dé fi ni tion consti tu tion nelle du Ca na da dans le sens d’une en tente
entre « peuples » par te naires égaux, ce qui sup po sait qu'au moins une
par tie de la po pu la tion at ten dait la re con nais sance de droits col lec‐ 
tifs. Pour ne prendre qu’un seul exemple de ce que peuvent vou loir
dire des « droits in di vi duels » plu tôt que « col lec tifs » en ma tière lin‐ 
guis tique selon cette concep tion des droits, chaque in di vi du a ainsi
droit à des ser vices non pas dans sa langue, mais plu tôt dans la langue
de son choix (Char bon neau, 2011), ce qui sup pose, en core de ma nière
théo rique, qu’un ci toyen ca na dien de langue ma ter nelle an glaise ha‐ 
bi tant la Colombie- Britannique (pro vince qui compte très peu de
fran co phones) peut de man der de re ce voir du gou ver ne ment fé dé ral
des ser vices en fran çais, tout comme un fran co phone du Qué bec ou
d'ailleurs au Ca na da peut de man der de re ce voir ses ser vices en
langue an glaise ou en langue fran çaise, selon sa pré fé rence du mo‐ 
ment. En théo rie, le gou ver ne ment fé dé ral ga ran tit le droit de tous
les Ca na diens d’uti li ser la langue qu’ils sou haitent et donc, lo gi que‐ 
ment, il n’y a pas de rai sons pour les quelles l’État cen tral au rait à re‐ 
con naître des «  com mu nau tés  » canadiennes- françaises ou aca‐ 
diennes et, a for tio ri, les ins ti tu tions af fir mant par ler au nom de ces
com mu nau tés. Ce ré gime tient énor mé ment à la pen sée de Pierre El‐ 
liott Tru deau qui, dans ses textes avant son en trée au pou voir puis
dans son ac tion po li tique à titre de pre mier mi nistre, crai gnait que
toute re con nais sance de droits col lec tifs (comme la na tion qué bé‐ 
coise) ne dé bouche sur l'op pres sion des mi no ri tés (McRo berts, 1992 ;
Tru deau, 1975 ; Ga gnon et Ia co vi no, 2007 ; La Sel va, 1996).

Dans la pra tique ce pen dant, les choses sont plus com plexes. D’abord,
cette concep tion res tric tive des droits lin guis tiques est par ta gée par
peu d’ac teurs dans les an nées 1960 et même dans les an nées 1970. En
ce sens, dans les an nées 1960 et 1970, par exemple pen dant la Com ‐
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mis sion Laurendeau- Dunton par la quelle le gou ver ne ment fé dé ral
cher che ra à re pen ser les as sises iden ti taires ca na diennes (Lapointe- 
Gagnon, 2018), on se tour ne ra spon ta né ment vers les as so cia tions
canadiennes- françaises et aca diennes de ma nière à les faire in ter ve‐ 
nir comme « porte- paroles » de l’en semble des Ca na diens fran çais ou
Aca diens. En suite, même si Pierre E. Tru deau ne sou haite que la re‐ 
con nais sance de droits in di vi duels, son gou ver ne ment com men ce ra à
la fin des an nées 1960 à ap puyer l’em bryon naire ré seau ins ti tu tion nel
des mi no ri tés fran co phones en fi nan çant di rec te ment les ac ti vi tés
des as so cia tions porte- paroles et l'en semble du mi lieu as so cia tif par
l’en tre mise du Se cré ta riat d’État. Le gou ver ne ment fé dé ral compte
ainsi rem plir un double ob jec tif d’unité na tio nale  : dé mon trer aux
Qué bé cois que la vie fran çaise est pos sible hors de ses fron tières pro‐ 
vin ciales et convaincre les Anglo- Canadiens ré cal ci trants de la né ces‐ 
si té de la Loi sur les langues of fi cielles par tout à tra vers le pays 2. De
ma nière sans doute plus cru ciale, après 1982, les tri bu naux ca na diens
ont in ter pré té cer taines dis po si tions de la Charte ca na dienne des
droits et li ber tés de ma nière à re con naître ce qui s’ap pa rente à des
droits col lec tifs pour les com mu nau tés mi no ri taires de langue of fi‐ 
cielle. C’est le cas de l’arrêt Mahe (1990) qui re con naît aux fran co‐ 
phones vi vant en si tua tion mi no ri taire (ou aux Anglo- Québécois qui
pro fi taient déjà de la chose de puis long temps) la «  ges tion et le
contrôle » de leurs écoles 3, ce qui s’est tra duit par la créa tion, par‐ 
tout au pays, de conseils sco laires fran co phones, vaste ré seau ins ti tu‐ 
tion nel réunis sant au jourd’hui 28 conseils sco laires d’un bout à l’autre
du pays. Dans sa dé ci sion, la Cour su prême a no tam ment sou te nu
que «  L'ar ticle 23 est des ti né en outre à re mé dier, à l'échelle na tio‐ 
nale, à l'éro sion pro gres sive des mi no ri tés par lant l'une ou l'autre
langue of fi cielle et à ap pli quer la no tion de "par te naires égaux" des
deux groupes lin guis tiques of fi ciels dans le do maine de l'édu ca tion »
(Mahe contre Al ber ta, 1990). Qui plus est, la Loi sur les langues of fi‐ 
cielles a connu di verses re fontes (en 1988 puis en 2005), in tro dui sant,
dans sa par tie 7, l’obli ga tion pour le gou ver ne ment fé dé ral de « fa vo ri‐ 
ser l’épa nouis se ment des mi no ri tés fran co phones et an glo phones du
Ca na da et à ap puyer leur dé ve lop pe ment ».

L'es sen tiel est ceci : de telles contri bu tions fi nan cières et dis po si tions
ju ri diques élar gissent le champ étroit des droits in di vi duels en ce qui
a trait aux amé na ge ments lin guis tiques et obligent en quelque sorte
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le gou ver ne ment ca na dien (et par ex ten sion les gou ver ne ments pro‐ 
vin ciaux puisque l’édu ca tion est un champ de com pé tence pro vin‐ 
ciale) non seule ment à dé fi nir qui font par tie de ces «  mi no ri tés  »,
mais aussi, et peut- être sur tout, à dé ter mi ner qui pour ra lé gi ti me‐ 
ment par ler en leur nom.

Le gou ver ne ment fé dé ral re con naît ainsi un grand nombre d’as so cia‐ 
tions porte- paroles des com mu nau tés fran co phones et aca diennes.
Créée en 1975 en tant que Fé dé ra tion des fran co phones hors Qué bec
(FFHQ), la prin ci pale as so cia tion porte, de puis 1991, le nom de Fé dé‐ 
ra tion des com mu nau tés fran co phones et aca diennes (FCFA). Cha‐ 
cune des neuf pro vinces an glo do mi nantes et cha cun des trois ter ri‐ 
toires an glo do mi nants comptent éga le ment une as so cia tion porte- 
parole 4. Il existe aussi des as so cia tions sec to rielles pan ca na diennes
qui sont por teuses de re ven di ca tions spé ci fiques, par exemple l’Al‐ 
liance des femmes fran co phones du Ca na da (AFFC), la Com mis sion
na tio nale des pa rents fran co phones (CNPF), la Fé dé ra tion des as so‐ 
cia tions de ju ristes d’ex pres sion fran çaise de com mon law (FAJEF), la
Fé dé ra tion cultu relle canadienne- française (FCCF), la Fé dé ra tion des
aî nées et aînés fran co phones du Ca na da (FAAFC) ou alors la Fé dé ra‐ 
tion de la jeu nesse canadienne- française (FJCF), pour n’en nom mer
que quelques- unes des plus im por tantes. Toutes sont éga le ment re‐ 
con nues comme in ter lo cu trices au to ri sées par le gou ver ne ment ca‐ 
na dien et ap puyées fi nan ciè re ment par le gou ver ne ment fé dé ral.
Enfin, l’on re trouve des as so cia tions porte- paroles ré gio nales et sec‐ 
to rielles dans la plu part des pro vinces et ter ri toires ca na diens. On en
compte lit té ra le ment des cen taines, comme l’As so cia tion
canadienne- française de l’On ta rio du Grand Sud bu ry, la Chambre de
com merce fran co phone de Saint- Boniface ou alors l’As so cia tion des
femmes fran co phones de l’ouest du La bra dor, pour ne nom mer que
quelques exemples parmi les cen taines d’as so cia tions fi nan cées par le
gou ver ne ment fé dé ral.

6

La «  re con nais sance  » des as so cia tions n’est que très ra re ment un
enjeu (nous y re vien drons) en ce sens qu’il n’y a eu que très peu de
luttes entre as so cia tions concur rentes pour ob te nir le droit de par ler
au nom des fran co phones, par pro vince ou à l’en semble du pays. Mais
cette re con nais sance a d’im por tantes consé quences, à la fois au près
des gou ver ne ments et des tri bu naux ca na diens. Les as so cia tions sont
ré gu liè re ment ap pe lées à té moi gner de vant les chambres lé gis la tives
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pour pré sen ter les in té rêts des fran co phones lors de l’éla bo ra tion de
pro jets de loi. Elles par ti cipent à des ac ti vi tés de lob bying au près des
hauts fonc tion naires et des par le men taires 5. Elles parlent « au nom »
des com mu nau tés canadiennes- françaises et aca diennes et leur pa‐ 
role est reçue comme telle. Elles in ter viennent éga le ment fré quem‐ 
ment de vant (et sont donc re con nues par) les tri bu naux ca na diens à
titre d’ap pe lantes lors de pro cès qui portent sur des en jeux de na ture
lin guis tique, sans par ler de leur pré sence dans les mé dias et sur les
ré seaux so ciaux.

Mais il im porte de pré ci ser que la plu part des as so cia tions porte- 
paroles exis taient (sou vent sous un autre nom) bien avant l’adop tion
de la Loi sur les langues of fi cielles en 1969 6. Si plu sieurs ont connu
des chan ge ments de noms, elles ont presque toutes été créées avant
que le ré gime po li tique ca na dien ne fasse de la langue fran çaise une
langue aussi of fi cielle que ne l’était jusque- là l’an glais. S’il est trop fas‐ 
ti dieux de dé crire ici l’en semble de leurs ac ti vi tés avant les an nées
1970, on peut dire que toutes les as so cia tions porte- paroles pro vin‐ 
ciales ont été créées prin ci pa le ment comme as so cia tions de dé fense
des droits à une époque de lutte pour l’ob ten tion de ceux- ci, le plus
sou vent en ma tière sco laire. Pour ne prendre qu’un exemple,
l’ACFÉO 7 s’est d’abord illus trée dans un com bat contre le Rè gle ment
17 (Bock et Char bon neau, 2015  ; Bock et Fre nette, 2019), en On ta rio,
qui re strei gnait for te ment l’en sei gne ment en langue fran çaise dans
les écoles on ta riennes. En d’autres termes, les as so cia tions porte- 
paroles n’ont pas été créées par le gou ver ne ment fé dé ral parce qu’il
au rait eu be soin d’in ter lo cu teurs re pré sen tants les com mu nau tés.
Sauf ex cep tion (sur les quels nous re vien drons), les as so cia tions ont
été créées par les com mu nau tés elles- mêmes puis ont éven tuel le‐ 
ment été re con nues comme in ter lo cu trices par les di vers pa liers ou
pou voirs gou ver ne men taux.

8

Ce som maire por trait du mi lieu porte- parole masque pour tant une
réa li té sur la quelle nous ai me rions nous at tar der main te nant de ma‐ 
nière à contri buer à la ré flexion sur l’es pace d’ac tion po li tique (ou
l’au to no mie re la tive) des fran co phones du Ca na da. Cette réa li té est
bien connue des ac teurs du mi lieu mais n'a fait pour tant l'ob jet que
de très peu de ré flexion par les cher cheurs : le gou ver ne ment du Ca‐ 
na da est, de très loin, le prin ci pal bailleur de fonds de l’en semble des
or ga nismes de la fran co pho nie ca na dienne. Cela n’a pas tou jours été
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le cas, même si re la ti ve ment peu de tra vaux existent pour dé ter mi ner
avec une pré ci sion chif frée quand, pré ci sé ment, la tran si tion a eu lieu
(Al laire, 1993 ; Savas, 1987). Avant la fin des an nées 1960, les as so cia‐ 
tions porte- paroles de vaient s’au to fi nan cer ou, du moins, leurs
sources de re ve nus ne pro ve naient pas prin ci pa le ment de sub ven‐ 
tions gou ver ne men tales. Mais dès la fin de cette dé cen nie, le gou ver‐ 
ne ment fé dé ral a com men cé à les ap puyer fi nan ciè re ment, prin ci pa‐ 
le ment par l’in ter mé diaire du Se cré ta riat d’État du gou ver ne ment ca‐ 
na dien, puis par Pa tri moine ca na dien. Les im por tants tra vaux du so‐
cio logue Éric Forgues, ont per mis de chif frer en par tie cette tran si‐ 
tion (2012) que l’on peut ré su mer ainsi : pen dant long temps, les as so‐ 
cia tions porte- paroles de la fran co pho nie ca na dienne étaient fi nan‐ 
cées par les com mu nau tés. La si tua tion est tout autre au jour d'hui à
telle en seigne que les as so cia tions sont do ré na vant to ta le ment dé‐ 
pen dantes du gou ver ne ment fé dé ral.

En effet, de puis au moins les an nées 1980, ces as so cia tions porte- 
paroles sont pour l'es sen tiel fi nan cées par Pa tri moine ca na dien pour
ce que l'on nomme leur fi nan ce ment de « pro gram ma tion » (ou fi nan‐ 
ce ment de base pour les opé ra tions cou rantes). Selon le Plan d'ac tion
pour les langues of fi cielles an non cé en 2018 par le gou ver ne ment li‐ 
bé ral fé dé ral, le gou ver ne ment du Ca na da fi nance à la hau teur de 320
mil lions de dol lars ca na diens (Pa tri moine Ca na dien, 2018, 16) sur une
pé riode de cinq ans les or ga nismes des mi no ri tés lin guis tiques (an‐ 
glo phones au Qué bec et fran co phones ailleurs au Ca na da). Selon,
cette fois, les rap ports fi nan ciers vé ri fiés de l'en semble des as so cia‐ 
tions porte- paroles ca na diennes pour les an nées 2016-2017, les as so‐ 
cia tions pro vin ciales ainsi que la FCFA sont lar ge ment dé pen dantes
du fi nan ce ment du gou ver ne ment fé dé ral pour leur pro gram ma tion.
Qui plus est, ces as so cia tions sont dé pen dantes du fi nan ce ment ob‐ 
te nu par le gou ver ne ment fé dé ral en ce qui a trait à leurs ac ti vi tés ou
pro jets ponc tuels.

10

La pos si bi li té d’une «  sor tie  » de cette dé pen dance fi nan cière a été
dis cu tée mais elle semble bien im pro bable (Dubé, 2015  ; Forgues et
Dou cet, 2014). En 1990, la FFHQ (l'an cêtre de la FCFA) pu bliait La
fran co pho nie à l'heure des choix : un face- à-face avec soi- même, ré di gé
par le so cio logue Roger Ber nard (La flamme, 2016, 60 nbp), qui s'in‐ 
quié tait de cette dé pen dance fi nan cière sur le gou ver ne ment fé dé ral.
Selon le cher cheur Mar tin Nor mand, la FFHQ de ve nue la FCFA a
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pour sui vi, en 1992, une ré flexion sur cette dé pen dance. Elle au rait
sou hai té « une plus grande prise en main des com mu nau tés fran co‐ 
phones par elles- mêmes afin de bri ser leur lien de dé pen dance avec
le gou ver ne ment fé dé ral  » (2010,42). Étant donné les chiffres que
nous pré sen te rons dans ce qui suit, force est de consta ter que la
FCFA n'a pas réus si à di ver si fier ses sources de fi nan ce ment. Rien
dans ses rap ports an nuels de puis lors ne semble poin ter dans cette
di rec tion.

II. Chif frer la dé pen dance fi nan ‐
cière des as so cia tions porte- 
paroles de la fran co pho nie ca na ‐
dienne
Aux fins de cette étude, nous avons consul té les états fi nan ciers vé ri‐ 
fiés pour l'an née fi nan cière 2016-2017 8 de neuf as so cia tions porte- 
paroles de la fran co pho nie ca na dienne, à sa voir celles œu vrant dans
huit pro vinces ca na diennes où les fran co phones vivent en si tua tion
lin guis tique mi no ri taire 9, en plus de la Fé dé ra tion des com mu nau tés
fran co phones et aca diennes du Ca na da (FCFA 10).

12

Un seul re gard aux états fi nan ciers vé ri fiés de l'en semble des as so cia‐ 
tions porte- parole at teste am ple ment de la dé pen dance de ces as so‐ 
cia tions sur le gou ver ne ment fé dé ral. Les re ve nus to taux (pour la
pro gram ma tion et les pro jets) de ces as so cia tions pro viennent en très
grande par tie du gou ver ne ment fé dé ral. La Fé dé ra tion des fran co‐ 
phones de la Colombie- Britannique a eu des re ve nus to taux de
1 710 237 $, dont 92,18 % pro ve naient du gou ver ne ment fé dé ral. L'As‐ 
sem blée com mu nau taire fran sas koise a eu des re ve nus to taux de
1 933 270 $, dont 77,85 % pro ve naient di rec te ment du gou ver ne ment
fé dé ral. La So cié té franco- manitobaine a eu des re ve nus de
2 725 454 $ dont 95,58 % pro ve naient du gou ver ne ment fé dé ral. L'As‐ 
sem blée de la fran co pho nie de l'On ta rio a dé cla ré des re ve nus to taux
de 2 107 902$, dont 85,27 % pro ve naient du gou ver ne ment fé dé ral.

13

On constate la même chose dans les quatre pro vinces des ma ri times.
La So cié té de l'Aca die du Nouveau- Brunswick a en re gis tré des re ve‐ 
nus de l'ordre de 837 745 $ pro ve nant presque in té gra le ment du gou ‐
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ver ne ment fé dé ral (98,63 %). La Fé dé ra tion aca dienne de la Nouvelle- 
Écosse a pour sa part eu des re ve nus de 1 230 221 $ dont 78,33 % pro‐ 
ve naient di rec te ment du gou ver ne ment fé dé ral. La So cié té Saint- 
Thomas d'Aquin sur l'Île- du-Prince-Édouard a en re gis tré des re ve nus
de 1  014  808  $ dont 82,12  % pro ve naient du gou ver ne ment fé dé ral.
Enfin, la Fé dé ra tion des fran co phones de Terre- Neuve-et-Labrador a
dé cla ré des re ve nus de 958 636 $, dont 82,43 % pro ve naient di rec te‐ 
ment du gou ver ne ment fé dé ral 11.

Ces chiffres at testent am ple ment de la dé pen dance fi nan cière des as‐ 
so cia tions sur le gou ver ne ment fé dé ral pour leur pro gram ma tion et
leurs ac ti vi tés. Sans cet ar gent, qui per met de payer les per ma nences,
les sa laires, les four ni tures ou la lo ca tion de lo caux, il est im pos sible
d'en vi sa ger qu'elles pour raient mener à bien des ac ti vi tés, voire tout
sim ple ment qu'elles pour raient exis ter.

15

Mais cette dé pen dance en vers les fonds pu blics est plus im por tante
en core car la plu part des as so cia tions dé pend aussi de sub sides pro‐ 
ve nant des gou ver ne ments pro vin ciaux. Par exemple, pour l’année
étu diée, l'AFO a reçu une sub ven tion de l'ordre de 24 800 $ de la Fon‐ 
da tion Trillium, un or ga nisme du gou ver ne ment de l'On ta rio. La Fé‐ 
dé ra tion aca dienne de la Nouvelle- Écosse a ob te nu 29 222 $ des Af‐ 
faires aca diennes de la pro vince, la Fé dé ra tion des fran co phones de la
Colombie- Britannique 35  000  $ du mi nis tère du Tra vail de la pro‐ 
vince, et ainsi de suite. Un autre gou ver ne ment, celui du Qué bec, fi‐ 
nance éga le ment les as so cia tions porte- paroles de la fran co pho nie
ca na dienne, même si les mon tants dans ce cas sont faibles. Ce gou‐ 
ver ne ment, par l'in ter mé diaire de ce qui se nom mait à l'époque le Se‐ 
cré ta riat aux af faires in ter gou ver ne men tales ca na diennes (SAIC) 12,
était res pon sable de 0,16 % des re ve nus to taux de l'As so cia tion com‐ 
mu nau taire fran sas koise, de 0,15  % de la So cié té Saint- Thomas
d'Aquin, de 0,26 % des re ve nus de la Fé dé ra tion des fran co phones de
Terre- Neuve-et-Labrador 13. Seule la FCFA pro fite d'une sub ven tion
sub stan tielle de la part du gou ver ne ment du Qué bec, à la hau teur de
75 000 $, ce qui cor res pond à 4,74 % de ses re ve nus, mais elle doit, en
échange de ces sommes, main te nir une per ma nence dans la ville de
Qué bec. Même si elle est sub stan tielle, cette sub ven tion, précisons- 
le, ne re pré sente pas 5 % du bud get total de l'or ga nisme.
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Dans quelle me sure les fran co phones participent- ils di rec te ment
(plu tôt qu’in di rec te ment par l’in ter mé diaire de leurs im pôts) au fi nan‐ 
ce ment de leurs or ga nismes porte- parole ? Il est très dif fi cile de dé‐ 
ter mi ner com bien d'ar gent les « ci toyens or di naires fran co phones »
versent eux- mêmes à leurs as so cia tions char gées de por ter leur pa‐ 
role sur la place pu blique étant donné qu'il n'est pas tou jours in di qué
dans les états fi nan ciers vé ri fiés si les sommes re çues pour les « co ti‐ 
sa tions  » sont payées par des membres in di vi duels ou par des
membres as so cia tifs (et donc, dans ce der nier cas, par le gou ver ne‐ 
ment fé dé ral de ma nière in di recte). Les termes changent éga le ment
d'un état fi nan cier à l'autre puisque dans cer tains états fi nan ciers on
re trouve une ca té go rie « au to fi nan ce ment » qui in clut peut- être des
co ti sa tions (ce n'est pas tou jours pré ci sé), d'autres ont sim ple ment
une ca té go rie « co ti sa tions », d'autres en core « com man dites » (dont
on ne pré cise pas la na ture, mais qui doivent le plus sou vent re pré‐ 
sen ter un avan tage pour le com man di taire en termes de vi si bi li té
cor po ra tive, etc.). Les as so cia tions re çoivent aussi des « dons », mais
ces dons peuvent être liés - ou non - à des ini tia tives me nées par l'or‐ 
ga nisme porte- parole (sans qu'il s'agisse d'un appui di rect à l'or ga‐ 
nisme, par exemple quand un don sert à fi nan cer une bourse
d'études). Bref, il se rait dif fi cile de don ner l'heure juste sur le fi nan ce‐ 
ment « par les membres de la com mu nau té » dont pro fite le mi lieu
as so cia tif fran co phone, mais sim ple ment à titre in di ca tif, nous avons
cal cu lé pour chaque pro vince l'en semble des ca té go ries de dons, de
com man dites d'évè ne ments, de co ti sa tions et d'au to fi nan ce ment
pour cha cune des as so cia tions que nous avons étu diées.
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En com bi nant toutes les ca té go ries sus cep tibles d'être in ter pré tées
comme un fi nan ce ment par les membres des as so cia tions, ce qui est
d’em blée une ex tra po la tion cri ti quable, on constate que la So cié té
des Aca diens du Nouveau- Brunswick comme la Fé dé ra tion aca dienne
de la Nouvelle- Écosse n’ont pas dé cla ré avoir reçu de don ou de co ti‐ 
sa tion pour l'an née 2016-2017 de ses membres in di vi duels. L'As sem‐ 
blée fran sas koise a dé cla ré des re ve nus en don cor res pon dant à 0,1 %
de ses re ve nus to taux, 0,31 % pour la Fé dé ra tion des fran co phones de
Terre- Neuve-et-Labrador, 3,72 % pour l'As sem blée de la fran co pho‐ 
nie on ta rienne et 4,02 % pour la Fé dé ra tion des fran co phones de la
Colombie- Britannique. Seule la FCFA peut comp ter sur un fi nan ce‐ 
ment de la part de ses membres qui dé passe les 5 %, elle qui est fi ‐
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nan cée à la hau teur de 7,27 % par ses membres sous forme de co ti sa‐ 
tion de ses 12 membres 14 porte- paroles pro vin ciaux et de ses six or‐ 
ga nismes na tio naux af fi liés. Or, les 12 porte- paroles et au moins cinq
des six or ga nismes na tio naux sont prin ci pa le ment fi nan cés à plus de
85 % par Pa tri moine ca na dien pour leur pro gram ma tion et plus lar‐ 
ge ment par le gou ver ne ment fé dé ral pour leurs ac ti vi tés. En un mot,
c’est de l’ar gent pro ve nant éga le ment de l'État ca na dien qui ar rive à la
FCFA, après un dé tour par les as so cia tions membres 15.

Même en temps de crise, les fran co phones du Ca na da n’ont plus l’ha‐ 
bi tude de fi nan cer leurs propres as so cia tions porte- paroles. Par
exemple, à l’au tomne 2018, le Gou ver ne ment conser va teur on ta rien
de Doug Ford a an non cé des sup pres sions im por tantes de ser vices à
la com mu nau té fran co phone de l’On ta rio, dont l’abo li tion du Com‐ 
mis sa riat aux ser vices en fran çais et la sus pen sion du fi nan ce ment de
l’uni ver si té franco- ontarienne. Cette an nonce a donné lieu à la plus
im por tante mo bi li sa tion de la com mu nau té franco- ontarienne, avec
près de 14 000 per sonnes qui ont par ti ci pé aux di verses ma ni fes ta‐ 
tions le 1  dé cembre 2019 (Mi lette, 2018). L’As sem blée de la fran co‐ 
pho nie on ta rienne a mul ti plié les ap pels à l’aide fi nan cière au près de
la com mu nau té et a mis sur pieds un « fonds de lutte » de ma nière à
contes ter la dé ci sion du gou ver ne ment on ta rien. Selon les don nées
pré sen tées par l’AFO à son as sem blée gé né rale an nuelle le 26 oc tobre
2019 à Sud bu ry, l’as so cia tion avait amas sé dans son fonds de lutte en
une année 287 988 $, ce qui re pré sente moins de 10 % de son bud get
an nuel. De cette somme, 25  000  $ pro ve naient de ses propres ré‐ 
serves et 200 000 $ pro ve naient de Pa tri moine ca na dien. Le mon tant
reçu en « dons » s’éle vait quant à lui à 62 988 $. Bref, même dans un
in tense mo ment de crise, les fran co phones du Ca na da vi vant à l’ex té‐ 
rieur du Qué bec n’ont pas l’ha bi tude spon ta née de fi nan cer leurs
propres as so cia tions porte- paroles 16.

19
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On pour rait ainsi conti nuer à fouiller plus avant dans les chiffres des
as so cia tions porte- paroles mais la re cherche ne fe rait que confir mer
une évi dence car les deux prin ci pales conclu sions à tirer res te raient
les mêmes : ces as so cia tions porte- paroles ne sont pas fi nan cées par
leurs membres de ma nière à pou voir mi ni ma le ment fonc tion ner de
ma nière in dé pen dante et elles dé pendent en tiè re ment du fi nan ce‐ 
ment pro ve nant du gou ver ne ment fé dé ral sans quoi elles n'exis te‐ 
raient tout sim ple ment pas.
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III. Les im pacts du ré gime d'ap pui
aux mi no ri tés lin guis tiques
Avant d'en cri ti quer les élé ments pro blé ma tiques, re con nais sons
d'abord qu'il se rait pos sible de dé fendre des élé ments de l'ac tuel ré‐ 
gime. D'une part, les com mu nau tés fran co phones du Ca na da sont
com po sées de contri buables et donc, en ce sens, il est rai son nable
d'en vi sa ger les mon tants d'ar gent que re çoivent les as so cia tions
porte- paroles du gou ver ne ment comme une frac tion in fi ni té si male
des sommes d'ar gent que les membres de ces mêmes com mu nau tés
re mettent aux di vers gou ver ne ments sous forme de taxes et d’im pôts.
On pour rait éga le ment sou te nir qu'étant donné les pro fondes dis pa‐ 
ri tés en termes de poids dé mo gra phique des fran co phones par ré‐ 
gion, il se rait pro ba ble ment im pos sible pour les fran co phones de cer‐ 
taines pro vinces de fi nan cer leur propre as so cia tion porte- parole
sans l’appui des gou ver ne ments. Il est évident que plu sieurs as so cia‐ 
tions porte- paroles (et la vi ta li té re la tive du mi lieu com mu nau taire
dans cer taines pro vinces) ne sont pos sibles que grâce aux in ves tis se‐ 
ments an nuels du gou ver ne ment du Ca na da, gou ver ne ment qui choi‐ 
sit ainsi, pour des rai sons di verses (lé gales, po li tiques et idéo lo giques)
de se payer des in ter lo cu teurs.

21

Cela dit, la dé pen dance du mi lieu as so cia tif porte- parole des com mu‐ 
nau tés fran co phones du Ca na da sur les bailleurs de fonds fé dé raux
pèse sur la struc ture des op por tu ni tés po li tiques de ces as so cia tions.
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Le pre mier pro blème, sans doute le plus évident, c'est que les as so‐ 
cia tions porte- paroles de la fran co pho nie ont été créées pour por ter
la pa role de la com mu nau té au près des dé ci deurs pu blics et, plus lar‐ 
ge ment, au près de la po pu la tion ca na dienne. En ce sens, elles
agissent à la ma nière de lob bys de vant dé fendre les in té rêts de la
com mu nau té au près des di vers gou ver ne ments. Il est banal de le rap‐ 
pe ler mais cette dé pen dance fi nan cière pousse les as so cia tions
porte- paroles à la pru dence da van tage qu'à la confron ta tion, une si‐ 
tua tion qui tranche avec celle qui pré va lait il y a une cin quan taine
d’an nées. Dans les an nées 1970, la FFHQ pu bliait coup sur coup Les
hé ri tiers de Lord Du rham et Pour ne plus être sans pays, des ma ni‐ 
festes re met tant di rec te ment en cause le ré gime po li tique ca na dien.
Elle re fu sait même de par ti ci per à des ac ti vi tés du gou ver ne ment fé ‐

23



Les effets de la dépendance des associations porte-paroles de la francophonie canadienne sur le
Gouvernement du Canada

dé ral vi sant la pro mo tion du mul ti cul tu ra lisme parce que selon sa vi‐ 
sion du pays, le Ca na da est un pays non pas mul ti cul tu rel mais bi cul‐ 
tu rel (Boily, 2017, 58). Un tel refus se rait in en vi sa geable au jour d'hui.
Évi dem ment, cette trans for ma tion tient à plu sieurs fac teurs, pas uni‐ 
que ment le fac teur de la dé pen dance fi nan cière. Cela tient no tam‐ 
ment au fait que le ré gime po li tique ca na dien a été chan gé par
l'adop tion de la Charte ca na dienne des droits et li ber tés et que les
fran co phones et Aca diens du Ca na da se sont lar ge ment ré con ci liés
avec ce nou veau ré gime. Mais le fait que les as so cia tions porte- 
paroles dé pendent fi nan ciè re ment du gou ver ne ment fé dé ral est for‐ 
cé ment à l'es prit de ceux qui pour raient être ten tés par un mi li tan‐ 
tisme plus to ni truant. Comme le veut l'adage, on ne mord pas la main
de celui qui nous nour rit sans consé quence.

En effet, le fait que le fi nan ce ment pro vienne presque en tiè re ment du
gou ver ne ment fé dé ral fra gi lise éga le ment ces as so cia tions porte- 
paroles, théo ri que ment me na cées de dis pa raitre si d'aven ture le gou‐ 
ver ne ment choi sis sait de di mi nuer dras ti que ment, voire de ces ser
son fi nan ce ment, du mi lieu as so cia tif. Nous l’avons vu, ces as so cia‐ 
tions porte- paroles n'ont pas l'ha bi tude d'être fi nan cées de ma nière
si gni fi ca tive par leurs propres membres, même dans le cas d'as so cia‐ 
tions dont les membres ins ti tu tion nels ont pour tant des sources de
re ve nus im por tantes 17. Si un jour la source des in ves tis se ments pro‐ 
ve nant du gou ver ne ment fé dé ral de vait se tarir, il se rait dif fi cile de
dé ve lop per à court terme des sources al ter na tives et stables de fi‐ 
nan ce ment. Il s'agit là d'une épée de Da mo clès qui in quiète les res‐ 
pon sables de ces as so cia tions car le mi lieu as so cia tif dé pend de la
bonne vo lon té des di vers gou ver ne ments. Cette pers pec tive n'est pas
que théo rique. Alors que les orien ta tions de l'AC FO se ront contes tées
vers la fin des an nées 1990, le gou ver ne ment fé dé ral dé ci de ra de
créer un or ga nisme in ter mé diaire de fi nan ce ment (la Di rec tion des
en tentes Canada- Communauté On ta rio ou DECCO) qui vien dra rem‐ 
pla cer l’ACFO comme or ga nisme pa ra pluie du mi lieu as so cia tif
franco- ontarien. Le lea der ship de l'AC FO avait été cri ti qué par cer‐ 
taines as so cia tions membres (no tam ment des groupes de femmes et
d'autres re pré sen tants de mi no ri tés eth niques) et le gou ver ne ment
fé dé ral a choi si de créer une nou velle struc ture vi sant, pour l'es sen‐ 
tiel, à sup plan ter l'AC FO. En tiè re ment dé pen dante du fi nan ce ment du
gou ver ne ment fé dé ral, l’ACFO a été obli gée d’ac cep ter de jouer un
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rôle su bal terne au sein de cette nou velle struc ture. Elle ne se re met‐ 
tra ja mais de la trans for ma tion et choi si ra se sa bor der en 2006 (Gil‐ 
bert et Fo rest, 2019) au pro fit d’une nou velle en ti té, l’As sem blée de la
fran co pho nie on ta rienne. No tons que pen dant cette pé riode de re‐ 
mise en ques tion de l’ACFO, à aucun mo ment la po pu la tion franco- 
ontarienne n’a été ap pe lée à se pro non cer sur le type de re pré sen ta‐ 
tion qu’elle au rait sou hai té pour elle- même.

La chose est aussi vraie du Qué bec's com mu ni ty Groups Net work (or‐ 
ga nisme porte- parole des Anglo- Québécois). Cet or ga nisme an glo‐ 
phone est consi dé ré par le gou ver ne ment fé dé ral comme étant le
porte- parole d’une «  com mu nau té de langue of fi cielle en si tua tion
mi no ri taire » et donc, en ce sens, l’équi valent des or ga nismes fran co‐ 
phones ailleurs au pays, le ré gime ca na dien re con nais sant les Anglo- 
Québécois comme une mi no ri té lin guis tique. Avant la créa tion de cet
or ga nisme, le gou ver ne ment fé dé ral fi nan çait Al liance Qué bec de puis
les an nées 1980. En désac cord avec la pré si dence jugée trop ra di cale
de William John son entre 1998 et 2000 et concluant que l'Al liance,
mal ad mi nis trée et per dant des membres, ne re pré sen tait plus la
com mu nau té an glo phone, Pa tri moine ca na dien lui re ti ra son fi nan ce‐ 
ment en 2005. Elle ne put sur vivre à la perte de 90 % de ses re ve nus
et ferma ra pi de ment ses portes. Là en core, aucun exer cice dé mo cra‐ 
tique n’aura per mis de dé ter mi ner quelle forme de re pré sen ta tions
au rait pré fé ré ceux qui sont re pré sen tés par ces or ga nismes. Il ne
s'agit évi dem ment pas ici de re mettre en ques tion la per ti nence de la
dé ci sion de Pa tri moine ca na dien de re ti rer son fi nan ce ment à Al‐ 
liance Qué bec. Cet exemple illustre plu tôt qu'il y a de mul tiples
risques pour une as so cia tion porte- parole à s'en ga ger plus avant dans
la voie d'une mo bi li sa tion mi li tante plus ra di cale, l'un de ces risques
étant la pos si bi li té de perdre son sou tien fi nan cier du gou ver ne ment
fé dé ral. Il n'est pas sur pre nant que l'or ga nisme créé de puis par le
gou ver ne ment fé dé ral (le Qué bec's Com mu ni ty Groups Net work) ne
soit pas connu pour son ca rac tère mi li tant 18.
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Un autre pro blème in hé rent à cette dé pen dance re lève de la pé ren ni‐ 
té des ac ti vi tés ponc tuelles fi nan cées par le gou ver ne ment, un pro‐ 
blème bien connu par tous ceux qui ont un jour ou l'autre siégé à un
conseil d'ad mi nis tra tion d'un or ga nisme com mu nau taire. Les sub ven‐ 
tions de pro gram ma tion (on dit aussi, « fi nan ce ment de base ») per‐ 
mettent aux as so cia tions d'em bau cher des em ployés per ma nents et
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de pour voir aux frais in hé rents à l'exis tence de tels or ga nismes (lo ca‐ 
tion de lo caux, frais de dé pla ce ments, de four ni ture, etc.), mais ces
sub ven tions ne per mettent pas de fi nan cer bien autre chose que
« l’in ten dance ». Lors qu'elles veulent or ga ni ser une nou velle ac ti vi té,
ini tier un nou veau pro gramme, mettre en avant une nou velle ini tia‐ 
tive, les as so cia tions porte- paroles doivent de man der de l'ar gent
sup plé men taire dans le cadre de pro grammes de fi nan ce ment du
gou ver ne ment. Le pro blème, évi dem ment, c'est que le gou ver ne ment
en vi sage sou vent ces sommes comme des fonds de dé mar rage, s'at‐ 
ten dant à ce qu'après une pé riode de fi nan ce ment ini tiale, les as so‐ 
cia tions pé ren nisent leurs ac ti vi tés en s'as su rant d'un fi nan ce ment
in dé pen dant. Bien que nous n'ayons pas de don nées là- dessus, il est
clair qu'il s'agit d'un des prin ci paux défis du mi lieu as so cia tif. La plu‐ 
part des ac ti vi tés fonc tionnent tant et aussi long temps qu'elles sont
sub ven tion nées, ne par ve nant sans doute que très ra re ment à s'au to‐ 
fi nan cer.

Un autre pro blème tient au fait que cette dé pen dance fi nan cière crée
une culture par ti cu lière dans le mi lieu des or ga nismes porte- paroles
et com mu nau taires. Les femmes et les hommes qui tra vaillent dans
ces or ga nismes porte- paroles dé pendent, pour leur gagne- pain, de la
pé ren ni té de l'as so cia tion pour la quelle ils tra vaillent. Il de vient im pé‐ 
ra tif pour le mi lieu as so cia tif de lan cer des pro jets pour s'as su rer
d'avoir de l'ar gent de ma nière à ce qu'il soit pos sible de conti nuer à
payer les sa laires des em ployés. L'un des prin ci paux cri tères d'éva lua‐ 
tion (cer tains di raient, le plus im por tant) du ren de ment des di rec‐ 
trices ou des di rec teurs gé né raux de ces as so cia tions porte- paroles
(et plus lar ge ment du mi lieu as so cia tif) est leur ca pa ci té à ob te nir da‐ 
van tage de fi nan ce ment pour leur propre or ga nisme. Ces di rec trices
et di rec teurs gé né raux, sans par ler des pré si dentes et pré si dents
d'as so cia tions, sont ainsi pla cés dans une si tua tion hau te ment pro‐ 
blé ma tique. En théo rie, ces as so cia tions n'existent que pour por ter la
pa role des fran co phones de leur ré gion au près des gou ver ne ments et
plus lar ge ment de vant l'opi nion pu blique, ce qu'ils font ef fec ti ve ment.
Mais dans la pra tique, étant donné l'en jeu constant de trou ver des
sources de re ve nus, les di ri geantes et les di ri geants de ces or ga‐ 
nismes doivent mul ti plier les de mandes de fi nan ce ment non plus
pour la com mu nau té qu'ils re pré sentent mais pour leur propre or ga‐ 
nisme. La struc ture par ti cu lière de fi nan ce ment de base des as so cia ‐
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tions oblige en quelque sorte ces as so cia tions à constam ment s'as su‐ 
rer de faire fi nan cer de nou veaux pro jets, ne serait- ce que pour s'as‐ 
su rer de conser ver les deux, voire les trois membres du per son nel qui
sont payés à même ces en ve loppes. Il ne faut pas sous- estimer à quel
point ces or ga nismes comptent peu d'em ployés. Or, comme l'ob ten‐ 
tion de fi nan ce ment pour des pro jets ponc tuels est tou jours dé pen‐ 
dante des prio ri tés du gou ver ne ment du mo ment, même si le gou ver‐ 
ne ment fé dé ral a pu préa la ble ment pro cé der à une consul ta tion, il
n'est pas sur pre nant de consta ter que presque toutes les as so cia tions
porte- paroles fi nissent par se lan cer dans des pro jets si mi laires d'une
pro vince à l'autre 19. En d'autres termes, l'ac tuelle struc ture de fi nan‐ 
ce ment oblige le mi lieu as so cia tif à s'as su rer de mener elle- même des
pro jets plu tôt que de se faire prio ri tai re ment les porte- paroles de
com mu nau tés qui pour raient ob te nir du fi nan ce ment pour des pro‐ 
jets pen sés par et pour elles.

Cette dé pen dance pose un autre pro blème si gni fi ca tif connexe, sur‐ 
tout quand les gou ver ne ments gèlent les sommes d'ar gent dé vo lues
au mi lieu com mu nau taire  : en théo rie, le mi lieu as so cia tif est en
quelque sorte placé en concur rence constante contre lui- même.
Quand les en ve loppes res tent les mêmes, année après année, il est
très dif fi cile pour un nou veau joueur (ou une nou velle as so cia tion)
d'al ler cher cher des sommes d'ar gent du gou ver ne ment fé dé ral pour
le fi nan ce ment de ses ac ti vi tés. En pé riode de gel, un or ga nisme qui
ob tient da van tage d'ar gent ne fait qu'ob te nir de l'ar gent qui au rait
nor ma le ment dû être dé vo lu à un autre or ga nisme (Gil bert et Fo rest,
2019).
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La dé pen dance du mi lieu as so cia tif en vers le fi nan ce ment des di vers
gou ver ne ments est plus mar quée lors des chan ge ments de gou ver ne‐ 
ments. Les as so cia tions porte- paroles ont en effet connu une pé riode
plus dif fi cile entre 2006 et 2015 lors des an nées au pou voir du gou‐ 
ver ne ment conser va teur de Ste phen Har per. Le gou ver ne ment Har‐ 
per n'a pas di rec te ment remis en ques tion le fi nan ce ment des or ga‐ 
nismes porte- paroles, mais il a pro po sé une concep tion dif fé rente
des prio ri tés en ce qui a trait aux langues of fi cielles au pays. La pra‐ 
tique usuelle, sous les di vers gou ver ne ments fé dé raux li bé raux
comme conser va teurs entre 1968 et 2005, consis tait à voir l'en jeu des
langues of fi cielles prin ci pa le ment par le prisme des mi no ri tés lin guis‐ 
tiques (an glo phones au Qué bec, fran co phones ailleurs). Avec l'adop ‐

29



Les effets de la dépendance des associations porte-paroles de la francophonie canadienne sur le
Gouvernement du Canada

tion de la Feuille de route en ma tière de dua li té lin guis tique (2008), le
gou ver ne ment de Ste phen Har per en ten dait « va lo ri ser la dua li té lin‐ 
guis tique de tous les Ca na diens ». Le gou ver ne ment s'en ga geait do ré‐ 
na vant à consa crer les en ve loppes bud gé taires en ma tière de langue
of fi cielle pour fa vo ri ser l'ap pren tis sage des langues se condes au pays
(l'an glais au Ca na da an glais, le fran çais au Qué bec), da van tage que les
mi no ri tés lin guis tiques. Dans sa feuille de route, le gou ver ne ment de
Ste phen Har per a bo ni fié les sommes glo bales de fi nan ce ment des
ini tia tives en ma tière de langue of fi cielle (cer taines en ve loppes, en
im mi gra tion, en jus tice et en tech no lo gie des langues, ont no tam‐ 
ment été bo ni fiées) mais les en ve loppes de base pour les as so cia tions
porte- paroles ne l'ont pas été. La consé quence, c'est que de 2003 à
2018, les as so cia tions porte- paroles ont vu leur bud get de base es‐ 
sen tiel le ment gelé, ce qui a eu comme consé quence qu'ils ont dû da‐ 
van tage par ti ci per à des pro jets ponc tuels en fonc tion des prio ri tés
du gou ver ne ment.

Il existe d'autres pro blèmes, tout aussi sé rieux, liés à la dé pen dance
du mi lieu as so cia tif au fi nan ce ment de l'État ca na dien. Même si, dans
le meilleur scé na rio, le gou ver ne ment ca na dien consulte le mi lieu as‐ 
so cia tif avant de dé ter mi ner ses prio ri tés, au final, c'est quand même
le gou ver ne ment ca na dien qui dé cide ce qu'il en tend va lo ri ser en
termes de prio ri tés dans l'at tri bu tion des sommes d'ar gent qu'il ré‐ 
serve au mi lieu as so cia tif et plus lar ge ment aux ac ti vi tés des com mu‐ 
nau tés lin guis tiques mi no ri taires. Comme l’écri vaient avec acui té Éric
Forgues et Mi chel Dou cet, «  [l]e fait que les or ga nismes des CFSM
tendent à se com por ter comme des or ga ni sa tions plutôt que des ins‐ 
ti tu tions n’est pas sans lien avec leur forte dépen dance fi nan cière en‐ 
vers l’État ca na dien. Cela les éloigne de la com mu nauté et les amène
à s’adap ter aux po li tiques gou ver ne men tales, à sai sir les op por tu nités
qui s’offrent à eux, à uti li ser le lan gage de l’État, à com prendre sa lo‐ 
gique, bref à col ler de près à l’ac tion de l’État pour bénéfi cier de son
fi nan ce ment » (2014, 19). Une simple vi site sur les sites in ter net des
dif fé rentes as so cia tions porte- paroles des com mu nau tés fran co‐ 
phones du Ca na da montre ai sé ment qu'elles ont à peu près toutes
adop té exac te ment les mêmes prio ri tés, qui cor res pondent es sen tiel‐ 
le ment aux prio ri tés énon cées par Pa tri moine ca na dien ou par
d’autres mi nis tères bailleurs de fonds. À titre d'exemple, toutes les
as so cia tions porte- paroles ont fait de l'im mi gra tion, de la di ver si té et
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de l'in clu sion une de leur prin ci pale prio ri té à par tir des an nées 1990
(Boily, 2017), ce qui cor res pond es sen tiel le ment aux nou velles exi‐ 
gences en ma tière de fi nan ce ment de Pa tri moine ca na dien à la même
époque, mais aussi à un fi nan ce ment accru des ac ti vi tés des or ga‐ 
nismes porte- paroles par le mi nis tère d’Im mi gra tion Ca na da. Cela ne
veut pas dire que les com mu nau tés fran co phones du Ca na da se sont
fait im po ser ces prio ri tés, mais plu tôt qu'il est beau coup plus fa cile de
faire fi nan cer des ac ti vi tés ou des pro jets qui vont dans le sens des
at tentes dé cré tées par le Gou ver ne ment. C'est d'ailleurs une pra tique
cou rante pour les fonc tion naires du gou ver ne ment de de man der des
ré écri tures des de mandes de fi nan ce ment pour qu'elles cor res‐ 
pondent aux prio ri tés énon cées par le gou ver ne ment. Il faut ajou ter
que le pro ces sus d'at tri bu tion des sub ven tions est un pro ces sus
opaque et que ni les fonc tion naires ni les po li ti ciens (à moins qu'une
hy po thé tique ques tion ne soit posée à la Chambre des com munes)
n'ont vé ri ta ble ment de compte à rendre sur la ques tion de l'at tri bu‐ 
tion de ces sommes, « les dis cus sions se [me nant] en de hors de l’es‐ 
pace pu blic » (Dou cet et Forgues, 2014, 17).

Un autre pro blème, en core plus fon da men tal, est celui de l'im pu ta bi‐ 
li té des as so cia tions porte- paroles en ce qui a trait à leur fi nan ce‐ 
ment. Ces re pré sen tants ont certes une im pu ta bi li té lé gale à titre
d'ad mi nis tra teurs sié geant à des conseils d'ad mi nis tra tion, mais ils ne
sont pas re de vables à la po pu la tion à la ma nière d'élus qui ad mi‐ 
nistrent l'ar gent de leurs com met tants. Dans une dé mo cra tie, les
élec tions ont une im por tance pour les com met tants puis qu'ils choi‐ 
sissent ainsi les per sonnes qui au ront la res pon sa bi li té d'ad mi nis trer
le pays et qu'il est tou jours pos sible, pour eux, de mon trer la porte
aux élus. Bien qu'il existe une cer taine dé mo cra tie com mu nau taire
dont les règles va rient d'une pro vince à l'autre, les pré si dentes et les
pré si dents d'as so cia tions ne sont pas di rec te ment im pu tables des
sommes qui sont consa crées à leur or ga nisme de vant les membres
des com mu nau tés re pré sen tées. La rai son est assez simple : les élus
de ces as so cia tions n'ont stric te ment au cune marge de ma nœuvre en
termes de bud get. Sauf en cas de fluc tua tion (à cause d'un évè ne ment
ponc tuel qui n'a pas ren con tré le suc cès es pé ré par exemple), les
sommes sont dé pen sées de ma nière stable année après année et ne
peuvent sus ci ter grand in té rêt de la part des po pu la tions re pré sen‐ 
tées. Contrai re ment au bud get fé dé ral, pro vin cial ou mu ni ci pal, la
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ma nière dont les sommes d'ar gent re çues du gou ver ne ment se ront
dé pen sées ne fait ja mais l'ob jet d'une quel conque dis cus sion dans une
course à la pré si dence de ces as so cia tions. Le co rol laire, évi dem ment,
c'est que, comme ce sont les élus d'Ot ta wa qui sont im pu tables de ces
sommes (et non les pré si dences d'as so cia tions), et sur tout que ces as‐ 
so cia tions ne sont pas fi nan cées di rec te ment par leurs membres (qui
res sen ti raient peut- être alors le be soin de s'in té res ser à la ma nière
dont leur ar gent est dé pen sé), les courses à la di rec tion, quand elles
donnent droit à une élec tion et qu'elles ne se dé cident pas par ac cla‐ 
ma tion, res semblent da van tage à des concours de per son na li té.

Enfin, la dé pen dance au fi nan ce ment par sub ven tion a un autre im‐ 
pact im por tant. En fonc tion des en tentes de fi nan ce ment, il n'est pas
pos sible pour ces as so cia tions de mettre de côté une par tie des
sommes ainsi re çues pour des pro jets ul té rieurs. En théo rie du moins,
quand on re çoit une somme d'ar gent du gou ver ne ment par l'in ter mé‐ 
diaire d'une sub ven tion, on dé pense l'en tiè re té de la somme reçue ou
alors on re donne le trop- plein au gou ver ne ment. Cela pose l'évident
pro blème que ces as so cia tions peuvent dif fi ci le ment bâtir une ré‐ 
serve en cas d'im pré vu. Cela tend aussi à obli ger ces as so cia tions à
dé pen ser, sou vent au mois de fé vrier et mars, ce que l'on ap pelle dans
le mi lieu les « fonds de ti roirs ». S'il est pos sible que ces sommes d’ar‐ 
gent soient tout de même « bien dé pen sées », l'obli ga tion de dé pen‐ 
ser les sommes qu'il fau drait sinon re tour ner mène sans doute, il y a
tout lieu de le craindre, à en ga ger des dé penses qui ne sont pas né‐ 
ces saires ou ju di cieuses.
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Il y au rait beau coup d'autres pro blèmes à si gna ler, mais nous n'en
men tion ne rons qu'un der nier, sans doute le plus im por tant. Comme
les as so cia tions sont fi nan cées par le gou ver ne ment, elles ont ten‐ 
dance à s’au to no mi ser des in di vi dus qu'elles af firment pour tant re‐ 
pré sen ter (Savas, 1987  ; Forgues, 2012). Elles pour raient dès lors être
ten tées d'af fir mer re pré sen ter bien plus de per sonnes qu'elles ne re‐ 
pré sentent vé ri ta ble ment si d'aven ture elles ju geaient stra té gique
(pour des rai sons de fi nan ce ment ou pour être en lien avec les prio ri‐ 
tés du gou ver ne ment) de le faire. Le meilleur exemple de cette pra‐ 
tique est la dé ci sion prise par la Fé dé ra tion des com mu nau tés fran‐ 
co phones et aca diennes il y a plus d'une di zaine d'an nées de chan ger
la ma nière de dé fi nir les per sonnes que cette Fé dé ra tion af firme re‐ 
pré sen ter. Pen dant très long temps, la FFHQ, puis la FCFA af fir maient
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re pré sen ter en vi ron un mil lion de fran co phones vi vant  «  hors Qué‐ 
bec », ce qui cor res pon dait gros so modo aux per sonnes vi vant en si‐
tua tion lin guis tique mi no ri taire au Ca na da et ayant le fran çais comme
langue ma ter nelle (en un mot, ceux pour qui le fran çais est une
langue iden ti taire). Sans qu'il n'y ait eu de débat for mel à ce sujet ni
qu'elle ne change for mel le ment sa mis sion, la FCFA a dé ci dé qu'elle
re pré sen tait do ré na vant 2,5 mil lions (au jour d'hui 2,7 mil lions) de per‐ 
sonnes au Ca na da, soit presque trois fois plus de per sonnes. Ce
chiffre cor res pond à toutes les per sonnes vi vant au Ca na da à l'ex té‐ 
rieur du Qué bec ayant le fran çais comme langue ma ter nelle aux‐ 
quelles sont ajou tées toutes les per sonnes af fir mant pou voir en tre te‐ 
nir une conver sa tion en langue fran çaise, bref, une ma jo ri té de per‐ 
sonnes pour qui le fran çais est une langue se conde et qui ne soup‐ 
çonnent sans doute même pas, non seule ment qu'il existe quelque
chose comme la « FCFA », mais que cet or ga nisme parle en leur nom.
Ceux que l'on nom mait jadis les « fran co philes » de viennent ainsi des
«  fran co phones » sans qu'au cun membre de la com mu nau té ne soit
avisé de ce chan ge ment. La FCFA a sans doute jugé stra té gi que ment
utile de pré tendre par ler au nom de da van tage de per sonnes, sans
doute pour ob te nir da van tage de fi nan ce ment de ses ac ti vi tés, mais à
aucun mo ment les membres de ces com mu nau tés n’ont été consul‐ 
tés.

Est- ce que les membres des com mu nau tés re pré sen tées sont d’ac‐ 
cord avec ce chan ge ment ? Il est dif fi cile de le dé ter mi ner avec pré ci‐
sion et la ré ponse va rie rait sans doute d’une pro vince à l’autre. Dans
l’une des com mu nau tés fran co phones les plus fra giles au Ca na da, la
Sas kat che wan, une vaste ré flexion, fi nan cée par Pa tri moine ca na dien,
a mené à l’adop tion en 2006 d’une po li tique d’in clu sion à la com mu‐ 
nau té fran co phone, en ci blant en par ti cu lier les «  fran co phones de
langue ma ter nelle an glaise  » (Dor ring ton et La fre nière, 2010). Pour
une com mu nau té fran co phone ul tra mi no ri taire (moins de 1  % de la
po pu la tion dont 85 % ne parlent pas le fran çais à la mai son), l’in clu‐ 
sion dans la com mu nau té de «  fran co phones de langue ma ter nelle
an glaise » semble une so lu tion al lant de soi. Mais il n’est pas clair que
cette ma nière de comp ta bi li ser les fran co phones re pré sente la vi sion
de la fran co pho nie de l’en semble de ceux qui, au Ca na da, se consi‐ 
dèrent comme fai sant par tie des «  fran co phones vi vant en si tua tion
mi no ri taire ». Plu sieurs textes parus dans les jour naux ont dé non cé
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cette comp ta bi li té gé né reuse du nombre de fran co phones vi vant à
l’ex té rieur du Qué bec (Pier roz, 2018), mais cet enjeu n’a pas fait débat
lors des élec tions à la pré si dence de la FCFA par exemple.

En somme, il est pos sible que cette re dé fi ni tion de la fran co pho nie
ca na dienne qui si gnale le di vorce entre langue et culture re pré sente
fi dè le ment la ma nière dont les fran co phones du Ca na da se re pré‐ 
sentent et se com prennent, comme il est pos sible que ce soit le
contraire qui soit vrai. À la vé ri té, les cher cheurs n’en savent pas
grand- chose, et c’est pré ci sé ment là où se situe le prin ci pal pro blème
de ce sys tème d’appui aux ins ti tu tions de la fran co pho nie ca na‐ 
dienne : il n’est au jourd’hui plus pos sible, contrai re ment à l’époque où
les com mu nau tés fi nan çaient elles- mêmes leurs propres ins ti tu tions,
de sa voir avec pré ci sion, au- delà des cri tiques que l’on trouve dans
les mé dias ou ré seaux so ciaux, si les dé ci sions prises par les porte- 
paroles re pré sentent fi dè le ment ce que pensent et conçoivent les in‐ 
di vi dus membres de ces com mu nau tés fran co phones. Par exemple,
les élus de la FCFA, de l’AFO ou de la SANB, les trois plus im por tantes
as so cia tions, sont choi sis par leurs membres (ins ti tu tion nels ou in di‐ 
vi duels) et non par les ci toyens au nom des quels ils af firment pour‐ 
tant par ler. Les as so cia tions porte- paroles sont donc fi nan cées par le
fé dé ral en fonc tion de prio ri tés de celui- ci et n’ont de compte à
rendre qu’à des membres ins ti tu tion nels, eux aussi fi nan cés par Pa tri‐ 
moine ca na dien.

35

Conclu sion
Bien que for mel le ment, ce ne sont que des in di vi dus qui ont des
droits lin guis tiques au Ca na da, la réa li té est que les gou ver ne ments
re con naissent l'exis tence de com mu nau tés qui se voient en quelque
sorte ac cor der l'équi valent de droits col lec tifs dans cer tains do‐ 
maines de la vie po li tique ca na dienne. C’est clai re ment le cas dans le
mi lieu de l'édu ca tion, de la santé et de la jus tice. En ce sens, il im‐ 
porte que des as so cia tions puissent par ler au nom de ces com mu‐ 
nau tés et soient re con nues comme telles. C'est très cer tai ne ment le
cas du mi lieu des as so cia tions porte- paroles de la fran co pho nie ca‐ 
na dienne qui sont les in ter lo cu teurs pri vi lé giés des gou ver ne ments,
des tri bu naux comme des mé dias.
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NOTES

1  Il faut en tendre ici le Ca na da fran çais au sens large, peu im porte que l’on
en tende par cette for mule l’en semble des fran co phones du Ca na da ou
seule ment les Qué bé cois. Les études por tant sur les tra vaux de la Com mis‐ 
sion Laurendeau- Dunton, par exemple, at testent am ple ment de ce désir
très lar ge ment par ta gé parmi l’en semble des fran co phones du pays, au Qué‐ 
bec comme au- delà, pour une re fonte du Ca na da dans le sens d’une re con‐ 
nais sance des « peuples fon da teurs » (Lapointe- Gagnon, 2018). On parle ici
d’un désir lar ge ment par ta gé, et non una nime (d’autres op tions pou vant être
pri vi lé gier, comme l’in dé pen dan tisme qué bé cois, par une par tie de la po pu‐ 
la tion).

2  Le gou ver ne ment du Qué bec a fi nan cé les as so cia tions porte- paroles des
fran co phones «  Hors- Québec  » dans les an nées 1960, dans la fou lée de la
ré vo lu tion tran quille qué bé coise, mais le gou ver ne ment unio niste qué bé cois
(pro vin cial) de Da niel John son s’est mon tré heu reux de lais ser le Se cré ta riat
d’État du gou ver ne ment fé dé ral prendre la re lève, à par tir de 1970, es sen‐ 
tiel le ment parce que cela re pré sen tait une éco no mie pour la pro vince
(Savas, 1987, 3-7).

3  Sur la base d’une in ter pré ta tion large de l’ar ticle 23 de la Charte ca na‐ 
dienne des droits et li ber tés (por tant sur les droits de re ce voir une édu ca‐ 
tion dans la langue de la mi no ri té lin guis tique pro vin ciale). No tons que cer‐ 
taines com mu nau tés fran co phones pos sé daient déjà des conseils sco laires
fran çais ou bi lingues (On ta rio, Nouveau- Brunswick), mais à par tir de Mahe,
la ges tion sco laire est de ve nue non plus une pos si bi li té, mais un droit.

4  Ces as so cia tions porte- paroles sont  : la Fé dé ra tion des fran co phones de
Terre- Neuve et du La bra dor, La Fé dé ra tion aca dienne de la Nouvelle- 
Écosse, la So cié té Saint- Thomas d’Aquin (Île- du-Prince-Édouard), la So cié té
de l'Aca die du Nouveau- Brunswick, l’As sem blée de la fran co pho nie de l’On‐ 
ta rio, la So cié té de la fran co pho nie ma ni to baine, l’As sem blée com mu nau‐ 
taire fran sas koise (Sas kat che wan), l’As sem blée canadienne- française de l’Al‐ 
ber ta, la Fé dé ra tion des fran co phones de la Colombie- Britannique, l’As so‐ 
cia tion franco- yukonnaise (Yukon), l’As so cia tion des fran co phones du Nu na‐ 
vut, la Fé dé ra tion franco- ténoise (Ter ri toires du Nord- Ouest).

5  À titre d’exemple, dans son rap port an nuel 2017-2018, la FCFA af firme
avoir en tre te nu des liens avec 23 ins ti tu tions fé dé rales et avoir ren con tré
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dans l’année 119 par le men taires, membres de leur per son nel ou hauts fonc‐ 
tion naires (Fé dé ra tion des com mu nau tés fran co phones et aca diennes,
2018).

6  La prin ci pale ex cep tion étant la Fé dé ra tion des fran co phones hors- 
Québec créée en 1975 qui de vien dra la Fé dé ra tion des com mu nau tés fran co‐ 
phones et aca diennes (1991).

7  Il s’agit de l’As so cia tion canadienne- française d’édu ca tion de l’On ta rio
qui de vien dra l’As so cia tion canadienne- française de l’On ta rio avant de de ve‐ 
nir l’As sem blée de la fran co pho nie on ta rienne.

8  Une ana lyse pré li mi naire des rap ports fi nan ciers dis po nibles en ligne
nous a convain cus de l'in uti li té, pour les fins de cette étude, d'étu dier les
chiffres sur plus d'une année fi nan cière tant les don nées sont si mi laires
d'une année à l'autre. La seule dif fé rence si gni fi ca tive est l'ar ri vée d'un nou‐ 
veau joueur en ma tière de fi nan ce ment des ac ti vi tés porte- parole de puis
en vi ron 2007-2008, à sa voir le fi nan ce ment de pro jet en ma tière d'im mi gra‐ 
tion par Im mi gra tion Ca na da.

9  Il s'agit de la Fé dé ra tion des fran co phones de la Colombie- Britannique,
de l'As sem blée com mu nau taire fran sas koise, de la So cié té franco- 
manitobaine, de l'As sem blée de la fran co pho nie de l'On ta rio, de la So cié té
de l'Aca die du Nouveau- Brunswick, de la Fé dé ra tion aca dienne de la
Nouvelle- Écosse, de la So cié té Saint- Thomas d'Aquin (Île- du-Prince-
Édouard), ainsi que de la Fé dé ra tion des fran co phones de Terre- Neuve et
La bra dor. Nous avons lais sé de côté les chiffres de l'As so cia tion canadienne- 
française de l'Al ber ta parce que les in for ma tions sur les sources de re ve nus
ne sont pas pré cises. Les sommes ob te nues dans la ca té go rie «  autres
sources de re ve nus » sont sub stan tielles et non ex pli ci tées. Il est pos sible de
pen ser que ces sommes pro viennent aussi du gou ver ne ment fé dé ral, mais
en l'ab sence d'in for ma tion plus pré cise, nous avons jugé bon ne pas in clure
les chiffres de cette as so cia tion dans nos cal culs.

10  Pour la FCFA, nous avons été contraints d'uti li ser les états fi nan ciers vé‐ 
ri fiés de l'an née 2015-2016 faute de dis po ni bi li té des do cu ments au mo ment
de l’étude.

11  Les chiffres pro viennent des états fi nan ciers vé ri fiés de l’en semble de ces
as so cia tions et dis po nibles sur leurs sites in ter net.

12  Au jour d'hui le Se cré ta riat du Qué bec aux re la tions ca na diennes.

13  Pour l'an née étu diée, le gou ver ne ment du Qué bec n'a fi nan cé aucun
autre pro jet des autres as so cia tions porte- paroles ici étu diées. Comme il
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s'agit du fi nan ce ment de pro jets ponc tuels, ces chiffres sont évi dem ment
ap pe lés à va rier sen si ble ment d'une année à l'autre.

14  C'est- à-dire des neuf as so cia tions porte- paroles pro vin ciales et des trois
as so cia tions porte- paroles des ter ri toires ca na diens (Ter ri toires du Nord- 
Ouest, Yukon et Nu na vut).

15  Et cela est sans comp ter sur les autres sommes qui pro viennent éga le‐ 
ment du gou ver ne ment fé dé ral sans qu'il soit pos sible de les iden ti fier, par
exemple les prêts de ser vice d'em ployés, du fait que la plu part des autres
sources de re ve nus pro viennent de re ve nus tirés d'ac ti vi tés, par exemple de
la vente de billets pour l'or ga ni sa tion d'évè ne ments, de lo ca tion de salles, de
prêts de ser vice, dont il est pos sible de pen ser qu'au moins une par tie de
ces sommes aient pu être payées par le gou ver ne ment fé dé ral (par exemple,
lorsque des fonc tion naires par ti cipent à des ac ti vi tés payantes). On peut
aussi ajou ter qu'au moins une par tie des sommes re çues par les as so cia tions
porte- paroles pro ve nant des gou ver ne ments pro vin ciaux est en fait des
trans ferts d’ar gent de sommes payées aux pro vinces par le gou ver ne ment
fé dé ral (sommes d'abord re mises aux pro vinces par l'in ter mé diaire du
Conseil des mi nistres en édu ca tion, ou par d'autres voies pour des pro jets
ci blés, qui fi nissent par de ve nir des sub ven tions pro vin ciales aux ac ti vi tés
des as so cia tions fran co phones).

16  Sans dé ni grer cet ef fort fait par la com mu nau té franco- ontarienne pour
fi nan cer la lutte contre la dé ci sion du gou ver ne ment on ta rien, il faut quand
don ner au lec teur une me sure de ce que re pré sente cette somme. Si l’on re‐ 
prend les mon tants des états fi nan ciers vé ri fiés de 2016-2017, l’AFO dé pen‐ 
sait en moyenne pour cha cune des 365 jour nées de l’année une somme de
5 775 $. En d’autres termes, même s’il n’est pas ano din de réus sir à amas ser
63 000 $ pour mener une lutte contre une dé ci sion gou ver ne men tale, cet
ef fort ex cep tion nel de fi nan ce ment de leur as so cia tion porte- parole par les
Franco- Ontariens, après un ef fort de mo bi li sa tion im por tante, dans un mo‐ 
ment de crise, re pré sente à peine 11 jours d’ac ti vi tés de l’or ga nisme porte- 
parole.

17  On pense à l'As so cia tion des uni ver si tés et col lèges de la fran co pho nie
ca na dienne ou alors à la Fé dé ra tion na tio nale des conseils sco laires fran co‐ 
phones.

18  No tons que, comme le fi nan ce ment des as so cia tions pro vient en très
grande par tie du gou ver ne ment fé dé ral, celui- ci de mande sou vent d'avoir
un siège d'ob ser va teur aux conseils d'ad mi nis tra tion de ces or ga nismes (ou
alors, sans que cette de mande ne soit for mu lée, l'or ga nisme s'as sure d'of frir



Les effets de la dépendance des associations porte-paroles de la francophonie canadienne sur le
Gouvernement du Canada

un tel siège). Les fonc tion naires du gou ver ne ment fé dé ral, tout comme sou‐ 
vent des élus et autres « par ties pre nantes » sont aussi in vi tés aux as sem‐ 
blées gé né rales an nuelles. À notre connais sance, au cune étude n'a cher ché
à me su rer l'im pact de la pré sence de ces fonc tion naires aux ac ti vi tés des
as so cia tions, mais il est pos sible de pen ser que cela change la dy na mique
des réunions étant en ten du que les ef forts des or ga nismes porte- paroles
consistent en bonne par tie à faire des re pré sen ta tions au près de ce même
gou ver ne ment. On peut ima gi ner ai sé ment que les dis cus sions ne se raient
pas de la même na ture en pré sence plu tôt qu'en l'ab sence de fonc tion naires
fé dé raux assis au tour de la table.

19  Par exemple, pour l’année étu diée (2016-2017), les états fi nan ciers vé ri fiés
de sept des 10 as so cia tions qui font l’objet de cette étude avaient des pro jets
en im mi gra tion, dans tous les cas fi nan cés par Im mi gra tion Ca na da (CIC).

ABSTRACTS

Français
Ce texte porte sur la dy na mique par ti cu lière de fi nan ce ment des as so cia‐ 
tions porte- paroles de la fran co pho nie ca na dienne. Les as so cia tions porte- 
paroles de la fran co pho nie ca na dienne, c’est- à-dire les as so cia tions qui
parlent au nom des com mu nau tés fran co phones et aca diennes là où ces
com mu nau tés sont mi no ri taires (dans tous les pro vinces et ter ri toires, sauf
dans la pro vince de Qué bec) opèrent dans un ré gime lin guis tique par ti cu lier
qui in duit un cer tain nombre d’ef fets qui se ront ici ana ly sés. Par l’adop tion
de la Loi sur les langues of fi cielles en 1969, le Ca na da s’est doté d’un ré gime
lin guis tique basé sur le prin cipe de la per son na li té ne né ces si tant pas, du
moins de ma nière théo rique, de re con nais sance ni de col lec ti vi té ni de
droits col lec tifs. Or, dans la pra tique, ses pro grammes d’ap puis aux mi no ri‐ 
tés lin guis tiques ont une di men sion col lec tive af fir mée. De puis près d’une
cin quan taine d’an nées en effet, le Gou ver ne ment du Ca na da fi nance le mi‐ 
lieu as so cia tif porte- parole des neuf pro vinces et des trois ter ri toires où les
fran co phones vivent en si tua tion mi no ri taire. Il s’est même im po sé l’obli ga‐ 
tion, par la par tie 7 de la Loi sur les langues of fi cielles, d’as su rer la « vi ta li‐ 
té » de ces com mu nau tés. Le fi nan ce ment du ré seau ins ti tu tion nel porte- 
parole de la fran co pho nie ca na dienne fait par tie des me sures de vant as su‐ 
rer cette vi ta li té. Il sert no tam ment de pal lia tif au faible poids po li tique de
ces com mu nau tés, leur per met tant d’avoir une voix sur la place pu blique,
de vant les tri bu naux ou lors de consul ta tions en ga geant l’ave nir de la com‐ 
mu nau té. Mais la dé pen dance fi nan cière du mi lieu as so cia tif sur le Gou ver‐ 
ne ment ca na dien a aussi des ef fets né ga tifs. L’ob jec tif de cet ar ticle est
triple. Il s’agira d’abord d’ex pli quer pour quoi le Gou ver ne ment du Ca na da a
jugé né ces saire d’ap puyer fi nan ciè re ment les as so cia tions porte- paroles de
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la fran co pho nie ca na dienne. Sera en suite chif frée la dé pen dance fi nan cière
du mi lieu as so cia tif sur le Gou ver ne ment ca na dien de ma nière à mon trer
que ces as so cia tions pour raient dif fi ci le ment exis ter sans ce fi nan ce ment.
Enfin, il s’agira de mon trer les ef fets po ten tiel le ment dé lé tères de la dé pen‐ 
dance fi nan cière des as so cia tions porte- paroles de la fran co pho nie ca na‐ 
dienne, en ex pli quant qu’étant donné le contexte par ti cu lier dans le quel
opère au jourd’hui ces as so cia tions, il n’est plus au jourd’hui pos sible de dé‐ 
ter mi ner « qui parle » quand les as so cia tions porte- paroles prennent la pa‐ 
role au nom des com mu nau tés fran co phones du Ca na da.

English
This art icle per tains to the Ca na dian gov ern ment’s fund ing of French Ca na‐ 
dian ad vocacy groups. The as so ci ations that speak on be half of the Ca na‐ 
dian Fran co phonie, that is, the as so ci ations that are re cog nized as spokes‐ 
per sons in the name of the French and Aca dian com munit ies in the nine
provinces and the three ter rit or ies where fran co phones are in the minor ity
(that is, in every Ca na dian province or ter rit ory, ex cept for the province of
Québec) op er ate in a pe cu liar lin guistic re gime that in duces ad verse ef fects
that will be ana lyzed in this paper. By the ad op tion of the Of fi cial Lan guages
Act in 1969, Canada ad op ted a lin guistic re gime based on the per son al ity
prin ciple that, at least in the ory, did not re quire the re cog ni tion of col lect ive
groups or rights. How ever, in prac tice, the gov ern ments’ Of fi cial Lan guages
Sup port Pro grams have a clear col lect ive di men sion. For the last fifty years
in deed, the Ca na dian Gov ern ment has fun ded French Ca na dian ad vocacy
groups in the nine provinces and three ter rit or ies where fran co phones live
in a minor ity set ting. The Ca na dian Gov ern ment has man dated upon it self,
through art icle 7 of the Of fi cial Lan guages Act, that it must in sure the “vi tal‐ 
ity” of these com munit ies. Fund ing of the in sti tu tional net work of Ca na dian
Fran co phonie ad vocacy groups is part and par cel of the meas ures aimed at
this very ob ject ive. The fund ing is un der stood as a form of pal li at ive meas‐ 
ure to com pensate for the re l at ive lack of polit ical rep res ent a tion of these
com munit ies, al low ing them to have a voice in the pub lic sphere, in the
court rooms or dur ing pub lic hear ings about le gis la tion that might im pact
the com munity’s fu ture. But the fin an cial de pend ency of the ad vocacy
groups on the Fed eral Gov ern ment comes at a cost. The ob ject ive of this
paper is threefold. First will be ex plained why the Ca na dian fed eral Gov ern‐ 
ment has deemed ne ces sary to provide fin an cial sup port to the as so ci ations
that speak on be half of the Ca na dian Fran co phonie. Second, the fin an cial
de pend ency of these ad vocacy groups on the Ca na dian gov ern ment will be
de tailed in order to show that it would be al most im possible for them to
exist without its fin an cial sup port. Lastly, the po ten tial ad verse ef fects of
the fin an cial de pend ency of the French Ca na dian ad vocacy groups will be
shown in order to il lus trate the fun da mental issue with this sys tem: be cause
of this de pend ency, it has be come al most im possible to de term ine “who
speaks” when French Ca na dian ad vocacy groups speak in the name of the
fran co phone com munit ies of Canada.
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