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TEXTE

Au sein de la Fran co pho nie, les Aca diens et les Aca diennes sont
connus comme un peuple dis per sé de par le monde, fruit de leur dé‐ 
por ta tion par la cou ronne bri tan nique au 18  siècle. L’Aca die a fait
par tie de la pre mière en tre prise d’ex pan sion fran çaise hors du conti‐ 
nent amé ri cain (Reut ner, 2017). Fon dée en 1604, quatre ans avant
Qué bec, elle n’a été vé ri ta ble ment co lo ni sée que dans les an nées 1630
et l’en tre prise co lo niale aura moins de suc cès que celle de la Val lée du
Saint- Laurent. Conquise par les An glais dès 1713, la po pu la tion aca‐ 
dienne su bi ra les contre coups de la Guerre de la Conquête et de la
guerre de Sept Ans à par tir de 1755 en étant chas sée, dé por tée et em‐ 
pri son née jusqu’à la Conquête (1760).

1

e

L’Aca die existe pour tant en core. À l’est du Ca na da, la po pu la tion de
langue fran çaise, en grande par tie, mais non ex clu si ve ment ori gi naire
de ces pre miers co lons, s’ap pelle tou jours des Aca diennes et Aca‐ 
diens. Si au jourd’hui ce groupe na tio na li taire (Thé riault, 1994; 2012) 1

se main tient à tra vers ses ins ti tu tions : fa mille, écoles, éta blis se ments
post se con daires, ré seau as so cia tif et un éven tail de droits lin guis‐ 
tiques éma nant du fé dé ral et de la pro vince du Nouveau- Brunswick,
c’est en par tie le pro duit d’un mou ve ment so cial en do gène qui s’est
dé ve lop pé dans un contexte de me naces pour l’unité na tio nale me‐ 
nées par un mou ve ment sou ve rai niste au Qué bec. Les fran co phones
du Nouveau- Brunswick jouissent au jourd’hui de pro tec tions lé gales
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net te ment plus éten dus que les mi no ri tés de langue of fi cielle des
autres pro vinces et ter ri toires. La po pu la tion aca dienne cor res pond
ha bi tuel le ment aux fins de tra vaux uni ver si taires à la po pu la tion
ayant le fran çais comme pre mière langue of fi cielle par lée des pro‐ 
vinces ma ri times ou at lan tiques. Au Nouveau- Brunswick, 31,8 % de la
po pu la tion 2 sont consi dé rés comme fai sant par tie de la mi no ri té de
langue of fi cielle 3 (Sta tis tique Ca na da, 2016). En Nouvelle- Écosse, ce
n’est que 3,2 % 4, à l’Île- du-Prince-Édouard 3,3 % 5 et à Terre- Neuve-
et-Labrador 0,5 % 6 (ibid).

Au jourd’hui le mi li tan tisme est for te ment ins ti tu tion na li sé et de sur‐ 
croît condi tion né par les pro grammes fé dé raux d’appui aux mi no ri tés
de langue of fi cielle. À l’ex cep tion de Trais nel (2012a) et de Nor mand
(2015), l’or ga ni sa tion so cio po li tique des fran co phones du Ca na da vi‐ 
vant à l’ex té rieur du Qué bec est ra re ment abor dée comme un mou ve‐ 
ment so cial. Ce texte ren for ce ra non seule ment la per ti nence de
conce voir l’ac tion po li tique des fran co phones du Ca na da en si tua tion
mi no ri taire sous cet angle, mais ren dra compte du pro ces sus d’ins ti‐ 
tu tion na li sa tion du mou ve ment aca dien. Au tre ment dit, l’ob jec tif de
ce texte est de mon trer la tra jec toire de l’ins ti tu tion na li sa tion de ce
mou ve ment pour jeter un éclai rage sur l’effet struc tu rant du rap port
à l’État.

3

Nous pro cè de rons de ma nière chro no lo gique en dé ga geant trois
grandes pé riodes d’ac tions col lec tives. Nous conve nons que ces pé‐ 
riodes sont ré duc trices, mais il s’agit ici d’ex pli quer le pro ces sus
d’ins ti tu tion na li sa tion du mou ve ment et non d’en trer dans le dé tail de
toutes les mo bi li sa tions. La pre mière pé riode, se si tuant à par tir des
an nées 1880 jusqu’aux an nées 1950 est cir cons crite par la créa tion
des pre mières as so cia tions qui agi ront comme groupes de pres sion
ou en d’autres mots, la nais sance des or ga ni sa tions du mou ve ment
so cial. Il exis tait bel et bien des formes de contes ta tions avant la fon‐ 
da tion des pre mières as so cia tions, même sous le ré gime co lo nial,
mais il se rait exa gé ré de par ler d’un mou ve ment so cial aca dien aussi
tôt dans l’his toire. De plus, le début de l’ins ti tu tion na li sa tion se fait
par la fon da tion des pre mières as so cia tions for melles, ce qui jus ti fie
de prendre cela comme point de dé part. Bien que dif fé rents modes
d’ac tion et d’or ga ni sa tion se dé ve loppent à par tir des an nées 1930 7,
nous dé ga geons une longue pé riode dans ce texte en rai son du faible
pou voir d’in fluence et de la faible par ti ci pa tion des Aca diens au sein
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du gou ver ne ment. La deuxième pé riode, al lant des an nées 1960 aux
an nées 1990 se ca rac té rise par un rap port plu tôt ty pique entre le
mou ve ment so cial et le gou ver ne ment, c’est- à-dire que les mo bi li sa‐ 
tions sont vi sibles, les de mandes sont plu tôt claires et le mou ve ment
prend de l’am pleur avec la créa tion de nou velles or ga ni sa tions.
Celles- ci se rap prochent des gou ver ne ments fé dé ral et pro vin cial en
ayant de plus en plus accès au pro ces sus d’ac tion pu blique, mais aussi
en re ce vant du fi nan ce ment de sources gou ver ne men tales. C’est ainsi
un pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion qui s’opère et qui, dans la der‐ 
nière pé riode, at tein dra une sorte d’apo gée où le mou ve ment ne
semble pra ti que ment plus vi sible car il est prin ci pa le ment struc tu ré
au tour d’as so cia tions, pour la plu part im bri quées dans les struc tures
de gou ver nance ho ri zon tale du gou ver ne ment fé dé ral en ma tière de
langue of fi cielle. L’ac tion col lec tive est par ailleurs ha bi tuel le ment
menée par des pro fes sion nels et en tre te nue au tour d’un dis cours à
sa veur légal, d’ailleurs par fois confi née dans une sphère ju ri dique. Ce
cas nous semble ainsi illus trer le fait que les mou ve ments so ciaux ne
sont ra re ment com plè te ment hors du champ éta tique. Comme le
souligne Gold sone (2003, 2)  : « so cial move ments have be come part
of the en vir on ment and so cial struc tures that shape and give rise to
parties, courts, le gis latures and elec tions » 8.

I. La for ma tion de groupes de
pres sion aca diens
Si l’ins ti tu tion na li sa tion des mou ve ments so ciaux est un pro ces sus
ty pique, le pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion du mou ve ment pour la
re con nais sance et les droits des Aca diens du Nouveau- Brunswick
nous semble fort in té res sant et éclai rant. Car il s’agit bien plus que
l’or ga ni sa tion du mou ve ment en groupe de pres sion, mais un pro ces‐ 
sus d’ins ti tu tion na li sa tion au sein même du gou ver ne ment ca na dien,
lui don nant des res sources fi nan cières et sym bo liques. Sa tra jec toire
res semble à bien des égards à celles des fran co phones des autres
pro vinces, mais le mou ve ment aca dien a émer gé avec une mon tée
na tio na liste qui lui est propre et qui a très peu été in té gré au dé ve‐ 
lop pe ment du Ca na da fran çais comme en semble cultu rel et ins ti tu‐ 
tion nel pan ca na dien sur le quel sera par la suite construite la so cié té
qué bé coise.
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Pré ci sons d’abord que si un mou ve ment so cial peut cor res pondre à
di verses «  formes d’ac tion col lec tive concer tée en fa veur d’une
cause » (Neveu, 2019, emp. 238), il peut ainsi va rier dans sa tra jec toire
selon les contextes his to riques, po li tiques et so ciaux, selon ses
échecs et ses suc cès, mais aussi selon son rap port à l’État. Les tac‐ 
tiques de mo bi li sa tion em ployées sont sen sibles au contexte. Le ré‐ 
per toire d’ac tions cor res pond à une norme so ciale, c’est- à-dire à des
ac tions ty pi que ment em ployées et at ten dues dans un contexte
donné.

6

Le début du mou ve ment na tio na liste aca dien com porte en ce sens
plu sieurs si mi li tudes avec l’ac tion col lec tive en tre prise par d’autres
groupes cultu rels. Ce tra vail n’étant pas de na ture com pa ra tive, men‐ 
tion nons seule ment que le 19   siècle a vu naître la Grand Orange
Lodge of Bri tish Ame ri ca dans le Haut- Canada, ainsi que des so cié tés
Saint Pa trick, Saint George et Saint An drew. Les Ca na diens fran çais,
avec qui les Aca diens en tre te naient de plus en plus de liens, ont fondé
leur pre mière so cié té pa trio tique en 1834, Aide- toi et le ciel t’ai de ra, à
l'ori gine de la So cié té Saint- Jean-Baptiste for mel le ment fon dée à
Qué bec en 1842 (Ru mil ly, 1975). À par tir de 1874, la So cié té Saint- Jean-
Baptiste a com men cé à or ga ni ser pé rio di que ment de grands congrès.
Au congrès de 1874 à Mont réal, les quelques no tables aca diens pré‐ 
sents ont été re lé gués au rang des «  na tio na li tés étran gères  » au
même titre que les Écos sais, Ir lan dais et An glais (Mail hot, 1973). C’est
à la suite du deuxième congrès de la Saint- Jean-Baptiste tenu en 1880
à Qué bec qu’un groupe d'Aca diens ont dé ci dé d'or ga ni ser ce même
type de congrès pa trio tiques pour les Aca diens. Ap pe lés «  conven‐ 
tions na tio nales », les deux pre miers grands ras sem ble ments en 1881
et 1884 marquent la cris tal li sa tion du na tio na lisme aca dien (Du mont,
1997) et la pre mière or ga ni sa tion for melle du mou ve ment na tio na liste
(Lan dry, 2015). Le na tio na lisme aca dien s’est construit à par tir de la
deuxième moi tié du 19   siècle sur la base d’une iden ti té com mune,
mais à tra vers un pro ces sus de ré flexi vi té pos sible à par tir de l’émer‐ 
gence d’une lit té ra ture trai tant de l’Aca die, d’abord la tra duc tion
d’Evan ge line de Long fel low et les écrits de Ra meau de Saint- Père,
ainsi que la créa tion d’un jour nal et la for ma tion d’une élite let trée
avec l’éta blis se ment d’un col lège clas sique (Du mont, 1997 ; Thé riault,
1995 ; Lan dry, 2013 ; 2015).
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Tout comme il y a eu des formes de contes ta tions de la part des Aca‐ 
diens au 18  siècle, les Aca diens ont par ailleurs par ti ci pé aux mo bi li‐ 
sa tions ca tho liques contre les lois sco laires de la Nouvelle- Écosse
(1864) et de l’Île- du-Prince-Édouard (1877) qui dé con fes sion na li sait
l’édu ca tion et of fi cia li sait l’an glais comme seule langue d’en sei gne‐ 
ment et celle du Nouveau- Brunswick (1871) qui ne por tait que sur la
dé con fes sion na li sa tion. Nous dis tin guons ce pen dant cette ré sis tance
ras sem blant Aca diens, Ir lan dais et Écos sais des mo bi li sa tions plus
clai re ment na tio na listes, bien que cette ex pé rience n’ait pu que nour‐ 
rir le sen ti ment de dis tinc tion à l’égard de la po pu la tion anglo- 
protestante et canadienne- française (Lan dry, 2015). L’in té gra tion à la
ma jo ri té anglo- saxonne ou à l’en semble canadien- français se fai sait
dif fi ci le ment en rai son des fron tières plu tôt im per méables entre
groupes lin guis tiques, mais aussi sur tout entre groupes re li gieux
(Mail hot, 1973). La dis tinc tion d’avec les Canadiens- français étaient
aussi trop fortes pour y voir une un pro jet na tio nal com mun. La mé‐ 
moire de la dé por ta tion et du manque d’appui du cler gé canadien- 
français pen dant la crise sco laire qui a op po sé les ca tho liques du
Nouveau- Brunswick au gou ver ne ment pro vin cial ren dait dif fi cile la
for mu la tion d’un «  Nous  » col lec tif entre ces deux peuples qui
s’étaient for més dans des co lo nies dis tinctes ayant leur his toire
propre. Les pre mières conven tions na tio nales aca diennes qui eurent
lieu pé rio di que ment à par tir de 1881 ont ainsi été or ga ni sées ex pli ci‐ 
te ment dans le but de dis cu ter des en jeux propres aux Aca diens et
d’orien ter une ac tion col lec tive. Par exemple, à la toute pre mière, en
plus d’avoir choi si une fête na tio nale dis tincte des Ca na diens fran çais
après un débat hou leux, les dé lé gués in sis tèrent col lec ti ve ment sur la
né ces si té pour les Aca diens de s’ins truire dans leur langue et sur l’im‐ 
por tance d’avoir des ins ti tu tions et des écoles de langue fran çaise
(Ro bi doux, 1907, 103). Lors de la deuxième conven tion na tio nale aca‐ 
dienne en 1884, les dé lé gués ado ptèrent d’autres sym boles na tio naux,
soit un dra peau, un hymne, une de vise et un in signe.

8

e

La pre mière as so cia tion mi li tante aca dienne, la So cié té na tio nale l’As‐ 
somp tion (SNA), semble avoir été fon dée en 1890 lors de la troi sième
conven tion na tio nale aca dienne (Basque, 2006). Il s’agis sait de for ma‐ 
li ser l’ac tion col lec tive aca dienne prin ci pa le ment di ri gée à cette pé‐ 
riode vers l’ob ten tion de la no mi na tion d’un évêque aca dien et d’une
re con nais sance of fi cielle de l’en sei gne ment en fran çais.
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À tra vers la SNA et avec l’appui de Ra meau de Saint- Père, un his to rien
fran çais, fervent ca tho lique conser va teur et nos tal gique de l’An cien
Ré gime 9, les mo bi li sa tions pour l’aca dia ni sa tion de l’Église ca tho lique
au Nouveau- Brunswick ont pris forme à par tir des an nées 1890. La
SNA a uti li sé des tac tiques comme l’envoi de cir cu laires à tous les
prêtres aca diens, quelques an nées plus tard, les mi li tants ont tenté de
mo bi li ser les évêques qué bé cois, ont ren con tré un en voyé spé cial du
pape et ont en voyé des mé moires et des lettres aux évêques des Ma‐ 
ri times, aux dé lé gués apos to liques à Ot ta wa, ainsi qu’au Va ti can (Thé‐ 
riault, 1980, 1993). Un prêtre aca dien, l’abbé Ri chard, a même fait le
voyage au Va ti can pour plai der la cause. Fi na le ment, un Aca dien a été
nommé évêque d’un dio cèse dans le quel il y avait très peu d’Aca diens
en 1912 et ce n’est qu’en 1919 qu’un Aca dien a été nommé au dio cèse
de Cha tham com po sé à 80 % d’Aca diens (ibid).

10

La So cié té mu tuelle l’As somp tion, une so cié té d’en traide et de bien‐ 
fai sance, a aussi prêté main- forte à la SNA dans ses moyens de pres‐ 
sion à par tir de sa fon da tion en 1903 à Wal tham au Mas sa chus setts et
plus en core à par tir de son dé mé na ge ment à Monc ton en 1913
(Daigle, 1978). Plu sieurs per sonnes mi li taient au sein des deux
groupes. Les membres du cler gé se fai saient sou vent ré pri man der par
les évêques ir lan dais lors qu’ils par ti ci paient aux évé ne ments na tio na‐ 
listes à sa veur po li tique comme les conven tions na tio nales, et ne
pou vaient mi li ter ou ver te ment pour l’aca dia ni sa tion de la hié rar chie
ec clé sias tique (L. Thé riault, 1980; Lan dry, 2015).

11

L’autre che val de ba taille des Aca diens de l’époque était la ques tion du
fran çais dans les écoles. L’ac tion col lec tive vi sait la re con nais sance du
fran çais comme langue d’en sei gne ment, l’ap pro ba tion de plus de ma‐ 
nuels sco laires de langue fran çaise et l’ob ten tion d’une plus grande
place du fran çais dans la for ma tion des ins ti tu teurs. Les tac tiques
uti li sées pour es sayer de faire des gains dans ce do maine étaient
prin ci pa le ment des lettres pu bliées dans les jour naux et des pres sions
peu vi sibles sur le gou ver ne ment pro vin cial.

12

La fon da tion de la So cié té na tio nale l’As somp tion, de la So cié té mu‐ 
tuelle l’As somp tion et des autres qui suivent s’ins crit dans une tra jec‐ 
toire ty pique d’un début d’ins ti tu tion na li sa tion d’un mou ve ment so‐ 
cial par la créa tion de groupes de pres sion. En effet, di vers groupes
de pres sion se ront créés comme l’As so cia tion aca dienne d’édu ca tion
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(voir Sa voie, 1978 ; 1980) et des cel lules aca diennes d’une so cié té se‐ 
crète canadienne- française, l’Ordre de Jacques Car tier (voir Ro billard,
2009 ; Ber trand, 1998 ; Volpé, 2013 ; Le Blanc, 2018). Il faut y voir une
sorte de conti nuum au sein du quel les mou ve ments peuvent consti‐ 
tuer des ras sem ble ments de pro tes ta tions moins for mels, des mo bi li‐ 
sa tions or ga ni sées et d’autres se conso lident au tour de groupes de
pres sion. Le mou ve ment aca dien de meu re ra plus ou moins à ce ni‐ 
veau d’ins ti tu tion na li sa tion pen dant pra ti que ment un siècle, bien que
les formes d’or ga ni sa tions so cio po li tiques et les causes prio ri taires
ont va riées (Lan dry, 2015). Il était éga le ment com mun d’es sayer d’en‐ 
ga ger dans les luttes des Aca diens bien in té grés dans les rouages po‐ 
li tiques ou ins ti tu tion nels de la pro vince. Or les tac tiques d’ac tion
col lec tive de meu re ront somme toute assez po sées, cor res pon dant
aux normes ca na diennes de l’époque. Il est assez clair que les Aca‐ 
diens ne vou laient pas s’alié ner du pou voir anglo- dominant.

Une autre forme d’ins ti tu tion na li sa tion se fait par ailleurs à l’in té rieur
même du groupe mi no ri taire puisque pen dant plu sieurs dé cen nies, il
était cou tume pour la SNA de sou mettre des ré so lu tions « au peuple
aca dien » lors des conven tions na tio nales. Ceci for ma li sait donc l’ac‐ 
tion dans un pro ces sus de lé gi ti ma tion in terne au groupe, donc par
une ins tance qui n’avait en réa li té qu’un pou voir sym bo lique. Mais
cette lé gi ti ma tion ve nait ren for cer les mo bi li sa tions et leur don nait
une vi si bi li té.

14

II. Rap pro che ment avec l’État ca ‐
na dien
L’ac tion col lec tive aca dienne, bien que de plus en plus or ga ni sée, de‐ 
meu re ra ainsi dis crète jusqu’à la fin des an nées 1960 avec l’ap pa ri tion
des mou ve ments étu diants. L’ap proche dite bonne en ten tiste des gé‐ 
né ra tions pré cé dentes était vi ve ment cri ti quée par la gé né ra tion des
baby- boomers qui en traient dans la vie adulte. Le début des an nées
1970 a donc été assez mou ve men té en Aca die. Le chan ge ment de
contexte po li tique avec l’en trée en scène d’une donne lin guis tique
en traî ne ra un rap pro che ment pro gres sif entre les as so cia tions mi li‐ 
tantes et le gou ver ne ment fé dé ral. Dans cette deuxième pé riode,
nous consta tons d’une part que les ini tia tives fé dé rales vi sant à abor‐ 
der les ten sions lin guis tiques de viennent des op por tu ni tés de mo bi li ‐

15
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sa tions et d’autre part que le gou ver ne ment fé dé ral in ter vient di rec‐ 
te ment pour sou te nir les as so cia tions.

Les mo bi li sa tions des étu diants de l’Uni ver si té de Monc ton ont res‐ 
sur gi assez tôt dans l’ébul li tion des mou ve ments étu diants un peu
par tout au monde, avec le dé clen che ment d’une grève en fé vrier 1968
au sujet d’une aug men ta tion des droits de sco la ri té. Pen dant cette
grève, les ma ni fes ta tions étu diantes ont tou te fois pris une tour nure
lin guis tique et la prin ci pale re ven di ca tion est de ve nue la mise en
place des re com man da tions du rap port de la Com mis sion royale
d’en quête sur le bi lin guisme et le bi cul tu ra lisme et donc une plus
grande re con nais sance du fran çais. Des ma ni fes ta tions et une pa ru‐ 
tion de vant le conseil mu ni ci pal de la Ville de Monc ton alors di ri gé
par un maire no toi re ment connu pour ses po si tions anti- français ont
ins crit les mou ve ments étu diants aca diens dans la lutte pour la re‐ 
con nais sance du fran çais et du peuple aca dien.

16

No tons par ailleurs que le pro gramme Chances égales pour tous mis
en place par le gou ver ne ment li bé ral de Louis J. Ro bi chaud pen dant
les an nées 1960 s’était tra duit par une vé ri table mon tée du gou ver ne‐ 
ment pro vin cial. En cen tra li sant au ni veau pro vin cial les prin ci paux
ser vices aux per sonnes (édu ca tion, ser vices so ciaux, ad mi nis tra tion
de la jus tice, etc.) et en abo lis sant les conseils de com tés (Young,
2001), l’ap pa reil pro vin cial est de ve nu un ac teur im por tant du quo ti‐ 
dien des ci toyens et de ve nant ainsi la cible de contes ta tions ou de
de mandes de ré formes. Dans cette même mou vance de chan ge ment
so cial, la so cié té ci vile aca dienne se trans for mait (Lan dry, 2015) 10.

17

L’une des formes com munes d’ins ti tu tion na li sa tion au sein de mou ve‐ 
ments so ciaux est la for ma tion d’un parti po li tique. Bien que le parti
aca dien, fondé en 1972 dans le nord du Nouveau- Brunswick, n’a pas
di rec te ment dé cou lé des mou ve ments étu diants, sa pré sence a par ti‐ 
ci pé de ce même vi rage vers une contes ta tion plus vi sible (Po plyans‐ 
ky, 2018). Au début, ce parti était plus orien té vers des en jeux de
classes so ciales, mais il pren dra un vi rage in dé pen dan tiste après
quelques an nées d’exis tence. Le contexte était pro pice à une ra di ca li‐ 
sa tion de l’ac tion. En effet, un peu par tout dans les pays oc ci den taux,
les mi no ri tés lin guis tiques se mo bi li saient pour une ob te nir une re‐ 
con nais sance et des droits. Men tion nons les his pa no phones aux
États- Unis, les Bre tons en France, les gaé li co phones en Écosse, les
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Basques et les Ca ta lans en Es pagne, les Fla mands et les Wal lons en
Bel gique, etc. Au Ca na da, le mou ve ment sou ve rai niste au Qué bec
pre nait beau coup d’am pleur, ce qui a gran de ment in fluen cé les na tio‐ 
na listes aca diens, no tam ment les membres du parti aca dien, mais ce
contexte a éga le ment pous sé le gou ver ne ment fé dé ral à ten ter de pa‐ 
ci fier les ten sions lin guis tiques (Trais nel, 2012b). La Com mis sion
royale d’en quête sur le bi lin guisme et le bi cul tu ra lisme avait été ins‐ 
tau rée en ce sens, ainsi que l’adop tion de la loi sur les langues of fi‐ 
cielles du Ca na da et celle du Nouveau- Brunswick en 1969 qui dé cou‐ 
laient en fait des re com man da tions de la Com mis sion. Au début des
an nées 1970, le gou ver ne ment fé dé ral a éga le ment mis en place un
pro gramme de fi nan ce ment des groupes mi no ri taires de langue of fi‐ 
cielle, il s’agis sait en core d’une ini tia tive qui dé cou lait d’une pré oc cu‐ 
pa tion pour l’unité na tio nale du pays (Pal, 1993). Ce type de pro‐ 
gramme per met tait de sou te nir que les fran co phones n’étaient pas
lais sés pour compte et ainsi mi ni mi ser les do léances des mi li tants
sou ve rai nistes du Qué bec.

Le début des sub ven tions fé dé rales à l’égard des mi no ri tés de langue
of fi cielle, c’est- à-dire les fran co phones hors Qué bec et les an glo‐ 
phones du Qué bec, mar que ra le début d’un rap pro che ment entre les
prin ci paux groupes de pres sion aca diens et le gou ver ne ment fé dé ral.
Il s’agit en fait d’une in fluence ex terne qui vien dra mo du ler l’orien ta‐ 
tion du mou ve ment, son or ga ni sa tion et ses ac tions.
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Tout d’abord, afin de pro fi ter de ces pro grammes des ti nés aux mi no‐ 
ri tés de langue of fi cielle, celles- ci de vaient avoir un or ga nisme porte- 
parole. Dans la plu part des pro vinces, un tel or ga nisme était déjà en
place. Dans les Ma ri times, la Fé dé ra tion des Aca diens de la Nouvelle- 
Écosse avait été créée en 1968 et la So cié té Saint- Thomas-d'Aquin
avait élar gi son man dat pour de ve nir un or ga nisme porte- parole dans
les mêmes an nées. La So cié té na tio nale de l’Aca die (an cien ne ment la
So cié té na tio nale l’As somp tion) a donc dû or ga ni ser la créa tion d’un
or ga nisme porte- parole propre aux Aca diens du Nouveau- Brunswick.
Après la créa tion de la So cié té des Aca diens du Nouveau- Brunswick
(SANB) en 1973, la SNA est de ve nue un or ga nisme fé dé ra tif qui
concen tre ra de plus en plus ses ac tions dans le do maine des bourses
étu diantes et les échanges cultu rels.
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Le prin ci pal che val de ba tail du mou ve ment aca dien du Nouveau- 
Brunswick à cette pé riode était d’ob te nir plus d’au to no mie dans le
sys tème sco laire. LA SNA lança une cam pagne pour la di vi sion de la
ges tion du sys tème d’édu ca tion sur des bases lin guis tiques et cet
enjeu a réus si à mo bi li ser une grande par tie de la po pu la tion aca‐ 
dienne. Le jour nal L’Évan gé line, l’As so cia tion des en sei gnants fran co‐ 
phones du Nouveau- Brunswick (AEFNB), les as so cia tions étu diantes,
les conseils ré gio naux d’amé na ge ment, l’As somp tion, les caisses po‐ 
pu laires, le Parti aca dien, les conseils sco laires et plu sieurs pro fes‐ 
seurs de l’Uni ver si té de Monc ton ont ap puyé les re ven di ca tions de la
SNA. À par tir de la créa tion de la SANB en juin 1973, c’est celle- ci qui
de vien dra la prin ci pale in ter lo cu trice du gou ver ne ment pro vin cial sur
ce dos sier. Cet enjeu a pris une di men sion in at ten due pen dant la
cam pagne élec to rale de 1974, ce qui amè ne ra le gou ver ne ment
conser va teur réélu à com men cer à mettre en place la ré or ga ni sa tion
du mi nis tère qui éven tuel le ment se tra dui ra par sa di vi sion sur des
bases lin guis tiques et cultu relles.
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À la suite de l’élec tion du parti qué bé cois en 1976, le gou ver ne ment
fé dé ral aug men ta les bud gets du Pro gramme des groupes mi no ri‐ 
taires de langue of fi cielle à par tir du bud get de 1976-1977 au sein du
Se cré ta riat d’État (Ra vault, 1977). La pro ve nance gou ver ne men tale des
res sources fi nan cières de la SANB vien dra in fluen cer ses stra té gies
po li tiques. L’exemple le plus fla grant est le re vi re ment de si tua tion à
la suite de la Conven tion d’orien ta tion na tio nale aca dienne (CONA) de
1979. La CONA se vou lait des États gé né raux pour l’Aca die du
Nouveau- Brunswick. Après quelques sou bre sauts dans l’or ga ni sa tion,
la SANB a tenu cette conven tion en oc tobre 1979 à Ed mund ston. Les
or ga ni sa teurs y avaient dis tri bué un ques tion naire pour choi sir les
orien ta tions à prendre, à l’issue du quel 48  % des 1  500 par ti ci pants
ont ap puyé la créa tion d’une pro vince aca dienne et 7,1 % un pays aca‐ 
dien (Gau vin et Jal bert, 1987). Plus du tiers des dé lé gués a tout de
même choi si de de meu rer au sein du Nouveau- Brunswick. La SANB,
prin ci pale ac trice du mou ve ment aca dien, s’est alors trou vé di vi sée
car son bailleur de fonds, le Se cré ta riat d’État, a sus pen du tem po rai‐ 
re ment son fi nan ce ment, mé con tent de la tour nure prise à la CONA
et de l’appui « condi tion nel » de la SANB au pro jet de souveraineté- 
association du Parti qué bé cois. Après cette sus pen sion et la convo ca‐ 
tion du conseil d’ad mi nis tra tion de la SANB par le Se cré ta riat d’État,
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la SANB a fi na le ment dé cla ré que l’ob jec tif n’avait ja mais été d’adop ter
une op tion po li tique par ti cu lière à la suite de la CONA et que le ques‐ 
tion naire dis tri bué à la conven tion ne vi sait qu’à tâter le pouls de la
po pu la tion (Cor mier et Mi chaud, 1991  ; Gau vin et Jal bert, 1987). La
SANB n’ex plo re ra pas plus loin les idées por tées par le Parti aca dien
et cet épi sode illustre, en effet, com ment la dé pen dance fi nan cière
d’un or ga nisme à l’égard d’un gou ver ne ment mo dule son ré per toire
d’ac tion et les dos siers sur les quels il tra vaille.

Comme le montrent Flig stein et McA dam (2012), l’État a le pou voir de
fa çon ner la plu part des champs d’ac tion non éta tique, mais aussi de
les dé sta bi li ser. Ce pou voir est d’au tant plus accru lors qu’un champ
d’ac tion est for te ment dé pen dant de l’État (Flig stein et McA dam, 2012,
62). Le cas des mou ve ments des fran co phones en si tua tion mi no ri‐ 
taire est exem plaire de ce rap port de pou voir 11 et c’est pré ci sé ment
ce qu’on ob serve en ana ly sant le dé ve lop pe ment du mou ve ment aca‐ 
dien au Nouveau- Brunswick. Dans les an nées qui sui vront, les vi sées
au to no mistes vont s’es tom per en Aca die. La SANB ne pou vait pas se
faire por teuse de pro jets trop po li tiques al lant dans ce sens, no tam‐ 
ment dans un contexte où le mou ve ment sou ve rai niste au Qué bec se
fai sait de plus en plus me na çant et le Parti aca dien s’ef fri ta jusqu’à sa
dis pa ri tion après les élec tions de 1982. La voie de l’ins ti tu tion na li sa‐ 
tion du mou ve ment par le biais du parti po li tique ne s’est donc pas
pour sui vie. C’est plu tôt la voie de l’im bri ca tion à la sphère éta tique et
la pro fes sion na li sa tion des ac teurs qui abou tissent à la fin cette pé‐ 
riode.
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Il est rare qu’un mou ve ment ar rive à ob te nir l’im plan ta tion de leurs
de mandes dans leur forme ori gi nale (Tar row, 2011). Si cer taines ré‐ 
formes sont mises en place, celles- ci ne re flètent ha bi tuel le ment pas
les ob jec tifs exacts d’un mou ve ment. «  Move ment act iv ists de mand
fun da mental so cial change, the re cog ni tion of new iden tit ies, entry
into the polity, the de struc tion of their en emies, or the over throw of
a so cial order – but sel dom just “re form” » 12 (Tar row, 2011, p. 215).
L’ap proche glo bale qui tra ver sait les mo bi li sa tions de puis plu sieurs
dé cen nies en Aca die met tait l’ac cent sur des en jeux né vral giques et
struc tu rants comme l’édu ca tion de langue fran çaise et en suite les op‐ 
tions d’au to no mie po li tique. In fluen cés par les res sources mises à
leur dis po si tion, les mi li tants ont opté pour un mor cel le ment de l’ac‐ 
tion po li tique en pen sant se so li di fier. C’est- à-dire que s’ins cri vant
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pa ra doxa le ment dans un « plan quin quen nal d’ac tion pour le dé ve lop‐ 
pe ment glo bal de la com mu nau té aca dienne du N.-B. » (SANB, 1984),
la SANB, avec l’appui du Se cré ta riat d’État, a en tre pris de créer de
nou veaux or ga nismes dans di vers sec teurs assez poin tus, par
exemple : la Fé dé ra tion des agri cul teurs et agri cul trices fran co phones
du Nouveau- Brunswick (1985), l’As so cia tion des ju ristes d’ex pres sion
fran çaise du Nouveau- Brunswick (1987), le Co mi té de pa rents du
Nouveau- Brunswick (1988), la Fé dé ra tion d’al pha bé ti sa tion du
Nouveau- Brunswick (1988), l’As so cia tion fran co phone des mu ni ci pa li‐ 
tés du Nouveau- Brunswick (1989) (Al lain, 2004, 236). Cette ap proche a
donné lieu à une frag men ta tion du mou ve ment, mais a aussi ac cen tué
le pro ces sus de pro fes sion na li sa tion du mou ve ment.

Afin d’as su rer une com mu ni ca tion et une concer ta tion entre les di‐ 
verses as so cia tions aca diennes, les ac teurs de l’époque ont créé la
Confé rence per ma nente des ins ti tu tions aca diennes vers 1981. Celle- 
ci a été rem pla cée par un Forum de concer ta tion des or ga nismes
aca diens du Nouveau- Brunswick dans le cadre du plan de dé ve lop pe‐ 
ment glo bal. Mais, mal gré les struc tures de concer ta tion, il en a ré‐ 
sul té une frag men ta tion de l’ac tion po li tique qui sera confron tée à la
mise en place d’un mo dèle de ges tion ho ri zon tale dans le do maine de
l’appui aux groupes de langue of fi cielle à par tir des an nées 1990.
Cette nou velle donne ac cen tue ra l’ins ti tu tion na li sa tion du mou ve‐ 
ment aca dien à un point tel qu’il est main te nant for te ment im bri qué
dans l’ac tion gou ver ne men tale et une lo gique ju di ciaire.
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III. Im bri ca tion éta tique : que
reste- t-il du mou ve ment ?
Comme l’ont mon tré les tra vaux de Charles Tilly (1978) qui a do mi né le
champ d’études des mou ve ments so ciaux pen dant plu sieurs dé cen‐ 
nies en dé ve lop pant l’ap proche du pro ces sus po li tique, le rap port que
les dif fé rents ac teurs d’un mou ve ment so cial en tre tiennent avec l’État
a un effet struc tu rant, que ce soit sur les stra té gies, les tac tiques dé‐ 
ployées et même sur leurs mo ti va tions (An ce lo vi ci et Rous seau, 2010).
Flig stein et McA dam (2012) ont pour leur part tra duit cette idée en
pro po sant de voir ces ordres méso- sociaux res pec tifs comme des
champs d’ac tion stra té gique, sou li gnant que le champ éta tique fa‐ 
çonne les autres champs qui se construisent dans sa ju ri dic tion.
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L’effet de l’État, ainsi théo ri sé dans la lit té ra ture sur les mou ve ments
so ciaux, est fa ci le ment tan gible au re gard du rap port entre les ac‐ 
teurs du mou ve ment pour la re con nais sance et les droits des fran co‐ 
phones au pays, no tam ment le cas aca dien au Nouveau- Brunswick.
Nous ob ser vons, dans cette troi sième pé riode d’ins ti tu tion na li sa tion
du mou ve ment, deux pro ces sus  : la for ma li sa tion de la par ti ci pa tion
des or ga ni sa tions de la so cié té ci vile à l’ac tion pu blique, no tam ment
dans une ap proche de gou ver nance ho ri zon tale au sein de l’ap pa reil
gou ver ne men tal, et la ju di cia ri sa tion de l’ac tion po li tique.

III.1. L’ac tion pu blique du do maine des
langues of fi cielles
Nous avons déjà men tion né un exemple du pou voir du gou ver ne ment
fé dé ral sur les ac tions de la SANB en étant son prin ci pal bailleur de
fonds. Ce rap pro che ment avec l’État s’est ac cen tué à par tir des an‐ 
nées 1990. À l’échelle du pays, le point culmi nant de ce pro ces sus, à
maintes re prises noté dans les tra vaux de re cherche por tant sur les
mi no ri tés de langue of fi cielle au Ca na da, est l’adop tion d’ententes- 
cadres entre le gou ver ne ment fé dé ral et une or ga ni sa tion re pré sen‐ 
tant le groupe mi no ri taire de chaque pro vince 13. La pre mière
entente- cadre du genre a été si gnée avec les fran co phones de la Sas‐ 
kat che wan en 1988. Il s’agis sait d’une en tente de 17 mil lions de dol lars
sur 5 ans pour cette com mu nau té d’en vi ron 22  000 per sonnes à
l’époque (Denis, 1994). Cette in ter ven tion gé né reuse s’ex plique par
dif fé rents fac teurs. D’abord, plus tôt cette année- là, les Fran sas kois
avaient es suyé un re vers ju ri dique lorsque la Cour su prême du Ca na‐ 
da avait sta tué qu’un ar ticle de loi da tant du temps où la pro vince fai‐ 
sait par tie des Ter ri toires du Nord- Ouest et obli geant à ce que les lois
de la pro vince soient adop tées et im pri mées en an glais et en fran çais
était en core en vi gueur (Forgues, 2007  ; Nor mand, 2012). Il était ce‐ 
pen dant pos sible pour la dite pro vince d’in va li der cet ar ticle, ce que la
Sas kat che wan et l’Al ber ta, éga le ment af fec tée par cette dé ci sion, ont
aus si tôt fait en adop tant leur propre loi lin guis tique. Ce re vi re ment
de si tua tion s’est pro duit au mo ment où l’Ac cord du lac Meech ve nait
d’être né go cié 14 et l’af fai blis se ment des mi no ri tés fran co phones du
pays ne fe rait que ren for cer la thèse des sou ve rai nistes du Qué bec.
Po li ti que ment, le gou ver ne ment fé dé ral ne pou vait se per mettre des
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exemples aussi fla grants du mau vais trai te ment de la langue fran çaise
et des fran co phones dans le ré gime ca na dien, d’au tant plus qu’il s’ap‐ 
prê tait à abro ger la Loi sur les langues of fi cielles pour y ajou ter un
énon cé selon le quel le gou ver ne ment fé dé ral doit s’en ga ger à « 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 […] » (LRC, 1988, ch. 38,
art 41).

Des ententes- cadres se ront éven tuel le ment mises en place entre le
gou ver ne ment fé dé ral et les fran co phones de chaque pro vince et ter‐ 
ri toire, hor mis le Qué bec où ils se trouvent ma jo ri taires. D’abord
nom mées «  En tentes Canada- Communauté  », il s’agit d’en tentes de
fi nan ce ment sur plu sieurs an nées éta blies entre Pa tri moine Ca na dien
et le groupe re pré sen tant la po pu la tion de la mi no ri té de langue of fi‐ 
cielle. Ces en tentes s’ac com pagnent de plu sieurs mé ca nismes de
gou ver nance et de concer ta tion. Comme Linda Car di nal et ses col la‐ 
bo ra teurs l’ont sou li gné dans leurs tra vaux por tant sur ce do maine,
ces en tentes vi saient à conso li der des in ves tis se ments tout en ins tau‐ 
rant des rap ports plus ho ri zon taux entre l’État et la com mu nau té
(Car di nal et al. 2001 ; 2008 ; 2009 ; Car di nal, 2007). Cette nou velle ap‐ 
proche en ma tière de re la tions entre le fé dé ral et les mi no ri tés de
langue of fi cielle s’ins cri vait dans l’ap pli ca tion de l’ap proche de la nou‐ 
velle ges tion pu blique au Ca na da (Léger, 2012), ce qui se tra dui ra par
une am bi tion de faire plus avec moins (Car di nal et Hudon, 2001). Les
moyens pri vi lé giés pour ar ri ver à l’ef fi cience sont la pri va ti sa tion
d’en tre prises éta tiques, une dé cen tra li sa tion et une dé vo lu tion de
res pon sa bi li tés à des éche lons plus bas dans l’ap pa reil gou ver ne men‐ 
tal et une plus grande flexi bi li té dans la ges tion fi nan cière (Glor,
2001). Le gou ver ne ment Mul ro ney a adop té cette ap proche de ma‐ 
nière assez claire à par tir de l’adop tion de l’en tente de libre- échange
en 1989. Il a aussi mis en place une ré forme fis cale com pre nant
l’adop tion d’une nou velle taxe sur les pro duits et ser vices (TPS) et la
pri va ti sa tion de so cié tés d’État, dont Air Ca na da et Petro- Canada
(Blake, 2007). Ce sera ce pen dant le gou ver ne ment li bé ral élu en 1993
qui amè ne ra les plus im por tants chan ge ments avec leur ré vi sion des
pro grammes et com pres sions bud gé taires après avoir hé ri té d’un
gou ver ne ment lour de ment en det té à la suite d’une ré ces sion (Cha rih,
1999).
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Ainsi, si les pre mières en tentes Canada- communauté avec des pro‐ 
vinces de l’Ouest ont pu sem bler assez gé né reuses, les en tentes sub‐ 
sé quentes avec ces pro vinces et la série d’en tentes avec les autres
pro vinces et ter ri toires si gnées à par tir de 1993 ont plu tôt été mar‐ 
quées par les com pres sions bud gé taires. Ce sur quoi nous vou lons
mettre l’ac cent, c’est le chan ge ment d’ap proche dans la ges tion et la
ré par ti tion des fonds ac cor dés aux or ga nismes aca diens et com ment
ce chan ge ment a eu une in fluence sur les rap ports entre les groupes
et le gou ver ne ment fé dé ral, et par consé quent, sur les stra té gies et
les tac tiques de ces or ga ni sa tions.
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Les pro ces sus d’ac tion pu blique étaient de plus en plus axés sur les
par ti cu la rismes de puis les an nées 1980 (Thuot, 1994). L’adop tion
d’ententes- cadres, de ma nière gé né rale, est venue mar quer une for‐ 
ma li sa tion et une struc tu ra tion de la par ti ci pa tion des or ga ni sa tions
de la so cié té ci vile ci blées dans l’ac tion pu blique (La fo rest, 2011). Dans
le do maine de la re cherche por tant sur les mi no ri tés fran co phones
du Ca na da, ces pro ces sus ont donné lieu à plu sieurs in ter ro ga tions
sur l’ho ri zon ta li té de cette nou velle gou ver nance en ma tière de
langue of fi cielle (Car di nal, 2007 ; Car di nal et coll. 2008 ; 2009).
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Au Nouveau- Brunswick, la pre mière entente- cadre a été conclue en
1993 avec la struc ture re pré sen tant les Aca diens de cette pro vince.
C’est la So cié té des Aca diens et des Aca diennes du Nouveau- 
Brunswick 15, l’or ga nisme gé né ra liste et porte- parole des fran co‐ 
phones de la pro vince, qui s’est vu confier la ges tion de l’en tente au
nom de la com mu nau té fran co phone de cette pro vince. C’est éga le‐ 
ment elle qui co or don nait le Forum de concer ta tion des or ga nismes
aca diens. Concrè te ment, ce type d’en tente a chan gé l’éva lua tion des
de mandes de sub ven tions. Au lieu que chaque or ga nisme pré sente sa
de mande au bailleur de fonds, un co mi té com po sé de re pré sen tants
des fran co phones de la pro vince et du mi nis tère de Pa tri moine ca na‐ 
dien co or donne l’En tente et donc éva lue les de mandes de fi nan ce‐ 
ment. La ré par ti tion des fonds de meure ce pen dant une dé ci sion mi‐ 
nis té rielle. Ledit co mi té ne fait donc que des re com man da tions à la
mi nistre ou au mi nistre.
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Car di nal et Forgues (2015) ont bien noté que ce type de mé ca nisme
de concer ta tion et de consul ta tion, qui s'est d’ailleurs mul ti plié de‐ 
puis, a en traî né des conflits au tour du « contrôle des res sources, de
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l’in for ma tion et du pou voir » (p. 8). D’ailleurs, dans le cadre de ces en‐ 
tentes, un plan de dé ve lop pe ment glo bal pour la com mu nau té fran‐ 
co phone doit être éla bo ré, mais celui- ci res semble ha bi tuel le ment à
une syn thèse ha bile des man dats des dif fé rents or ga nismes ras sem‐ 
blés sous dif fé rents axes. Au cune prio ri té n’est éta blie, les axes n’ont
pas de pré pon dé rance par ti cu lière et sont pré sen tés en ordre al pha‐ 
bé tique. Nous pou vons lire dans les pre mières lignes du der nier plan
de dé ve lop pe ment glo bal (PDG) pour le Nouveau- Brunswick :

La pré pa ra tion du PDG a dé bu té lors d’une ren contre de tra vail avec
les membres du Forum de concer ta tion des or ga nismes aca diens du
Nouveau- Brunswick. Les membres se sont en ten dus sur les cinq
grands axes qui de vaient être prio ri taires pour les cinq pro chaines
an nées. […]. La pré sente ver sion du PDG est donc le ré sul tat de sept
ren contres de dis cus sions franches et ani mées entre les membres 16

(SANB, 2017).

Comme sou li gné dans d’autres tra vaux (Forgues, 2007  ; Forgues et
Lan dry, 2018), les or ga nismes agissent de plus en plus dans une lo‐ 
gique cor po ra tiste. Leur sur vie fi nan cière est le prin ci pal in té rêt dé‐ 
fen du, en suite vient la dé fense des in té rêts par ti cu liers qu’ils re pré‐ 
sentent, soit des ca té go ries so ciales – femmes, jeunes, aînés, etc. – ou
pro fes sion nelles – ar tistes, ju ristes, etc.) et en suite, à l’oc ca sion,
quelques en jeux gé né raux ou par ti cu liè re ment conten tieux à un mo‐ 
ment pré cis. La SANB pour sa part dé fend sur tout le res pect de la loi
sur les langues of fi cielles (Lan dry et Bou chard, 2018). Le fi nan ce ment
est axé sur les ré sul tats et fonc tionne prin ci pa le ment par pro jets. L’un
des exemples fla grants de ce cor po ra tisme est le ra pide rejet de la
part du Forum de concer ta tion des or ga nismes aca diens des re com‐ 
man da tions de la Com mis sion consul ta tive sur la gou ver nance de la
so cié té ci vile aca dienne et fran co phone du Nouveau- Brunswick sug‐ 
gé rant de créer une as sem blée dé li bé rante aca dienne pour le
Nouveau- Brunswick dont les membres in di vi duels se raient dû ment
élus par la po pu la tion fran co phone. Cette idée et cette com mis sion
éma naient de la Conven tion 2004 de la So cié té aca dienne du
Nouveau- Brunswick qui se vou lait une sorte d’États gé né raux de
l’Aca die (Lan dry, 2015).
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À l’heure ac tuelle, pour ce qui est de la vi sion du mi nis tère par rap‐ 
port aux ententes- cadres, celle- ci consiste prin ci pa le ment à y voir
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une dé vo lu tion de pres ta tion de ser vices, comme le montre cet ex‐ 
trait du der nier ac cord de col la bo ra tion avec la SANB :

Le sec teur com mu nau taire a contri bué à la mise sur pied de plu ‐
sieurs ser vices pu blics que nous consi dé rons au jour d'hui comme des
élé ments es sen tiels de la vi ta li té des com mu nau tés. Ce sec teur reste
en core au jourd’hui un im por tant pour voyeur de ser vices dans la
langue of fi cielle en si tua tion mi no ri taire. Le Mi nis tère re con naît
cette contri bu tion im por tante à l’épa nouis se ment des com mu nau tés
de langue of fi cielle en si tua tion mi no ri taire (CLOSM), comme en font
foi les trois der niers cycles d’En tentes de col la bo ra tion conclues
entre 1994 et 2009 entre le Mi nis tère et les com mu nau tés (Pa tri ‐
moine ca na dien, 2010).

Les ac teurs mis en scène dans l’arène du mou ve ment aca dien sont
au jourd’hui pour la plu part des em ployés ou les membres de conseils
d’ad mi nis tra tion de ces or ga nismes. Cet état des choses nous amène
ainsi à consta ter que le mou ve ment est au jourd’hui for te ment pro fes‐ 
sion na li sé et ins ti tu tion na li sé. Ceci fait écho aux tra vaux de Meyer et
Tar row (1998), sauf que les or ga nismes aca diens ont pra ti que ment
aban don né les modes d’ac tion ty piques des mou ve ments so ciaux du
contexte ac tuel. Ce n’est pas tant que les ac tions se sont ins crites
dans une rou tine, mais que le mou ve ment so cial est main te nant for‐ 
te ment im bri qué dans les mé ca nismes d’ac tion pu blique du do maine
des langues of fi cielles. L’ac tion po li tique est prin ci pa le ment di ri gée
vers le gou ver ne ment pro vin cial et se fait en cou lisse en ten tant d’in‐ 
fluen cer les membres de l’As sem blée lé gis la tive, sinon des pé ti tions
sont par fois lan cées (Lan dry et Bou chard, 2018). Les or ga nismes se
pré sentent sou vent comme porte- paroles lé gi times du groupe, mais
sont loin de consti tuer des ordres de gou ver ne ment, ce sont des
groupes de pres sion. No tons tou te fois que de puis très ré cem ment, la
SANB es saie d’abor der les cri tiques à son en droit selon les quelles elle
s’est éloi gnée de sa base ci toyenne de puis les der nières dé cen nies en
ten tant de mo bi li ser des ci toyens au tour d’en jeux spé ci fiques qui ne
sont pas abor dés par les or ga nismes sec to riels (par exemple, la
langue de tra vail dans la fonc tion pu blique). Afin d’abor der le dé fi cit
dé mo cra tique en son sein, elle vient éga le ment tout juste de mettre
en place un sys tème de vote à dis tance pour l’élec tion de la pré si‐ 
dence afin de mous ser la par ti ci pa tion de ses membres qui ne se dé‐ 
placent plus en grande foule pour as sis ter aux as sem blées gé né rales
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an nuelles et don ner une plus grande lé gi ti mi té à la pré si dence de cet
or ga nisme. C’est que cet or ga nisme a dû faire face à deux re struc tu‐ 
ra tions en lien avec ces cri tiques et l’in fluence des autres as so cia tions
sec to rielles de la pro vince (Forgues et Lan dry, 2018).

À notre connais sance, au cune ma ni fes ta tion ni cam pagne d’en ver gure
n’a été lan cée en lien avec la re con nais sance ou les droits des Aca‐ 
diens et des Aca diennes de la pro vince de puis plu sieurs dé cen nies. La
pré sence de re lais ins ti tu tion na li sés ex plique très cer tai ne ment le fait
qu’on ne sente pas le be soin d’ar ri ver à une forte mo bi li sa tion pour
avoir l’écoute des dé ci deurs (Ober schall, 1973). La ty po lo gie d’Ober‐ 
schall avance aussi que les mo bi li sa tions sont plus sus cep tibles de se
pro duire lorsque le degré de par ti ci pa tion au pou voir ins ti tu tion nel
est « seg men té », c’est- à-dire qu’un groupe ne dis pose pas d’une re‐ 
pré sen ta tion (porte- parole ou autre) au près des au to ri tés ou du pou‐ 
voir su pé rieur, or ce n’est jus te ment pas le cas chez les Aca diens.
C’est vrai qu’il n’y a pas de mi nis tère ou de di vi sion au sein d’un mi nis‐ 
tère, outre en édu ca tion, dé diés aux af faires fran co phones ou aca‐ 
dienne comme dans d’autres pro vinces et que les or ga ni sa tions bi‐ 
lingues semblent avoir plus de suc cès dans leur par ti ci pa tion à l’éla‐ 
bo ra tion de po li tiques pu bliques que les or ga ni sa tions de langue
fran çaise (Pau lin, 2017). Ce pen dant les Aca diens de la pro vince sont
re pré sen tés par plu sieurs as so cia tions, ainsi que par les dé pu tés aca‐ 
diens qui sont ha bi tuel le ment assez nom breux. Des pres sions sont
ainsi exer cées pu bli que ment par les per sonnes re pré sen tant di vers
or ga nismes lorsque les droits lin guis tiques ne sont pas res pec tés, la
plu part du temps en sou te nant un dis cours légal (Lan dry et Bou‐ 
chard, 2018). De plus, la SANB a ha bi tuel le ment une ren contre for‐ 
melle par année avec le pre mier mi nistre afin de dis cu ter d’en jeux
tou chant les Aca diens.
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De plus, comme les ap proches de mo bi li sa tion des res sources et des
pro ces sus so ciaux l’ont mon tré, no tam ment en cri tique à l’ap proche
des com por te ments col lec tifs (col lec tif be ha viour) qui ra me nait l’ac‐ 
tion col lec tive à une ques tion de frus tra tions ou de do léances col lec‐ 
tives, le fait que le ré per toire d’ac tion com prenne de moins en moins
sou vent des ma ni fes ta tions ou d’autres ac tions vi sibles ne si gni fie pas
à notre sens, une sa tis fac tion gé né rale comme le sou tien Nor mand
(2015), mal gré le grand mé rite com pa ra tif de cette thèse. Dans le cas
des Aca diens du Nouveau- Brunswick, il nous semble que le ré per toire
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d’ac tion s’ex plique par la forte ins ti tu tion na li sa tion du mou ve ment,
com pre nant une re pré sen ta tion au près du pou voir, comme nous l’ex‐ 
pli quions plus haut, et la faible or ga ni sa tion de la base. Les mou ve‐ 
ments so ciaux dé pendent gran de ment des « en tre pre neurs de mou‐ 
ve ments so ciaux » (Tilly, 1978 ; 2004). Les ac teurs du mou ve ment aca‐ 
dien les plus pro fes sion na li sés et ins ti tu tion na li sés choi sissent des
modes de re ven di ca tions plus dis crètes et il ne reste plus beau coup
de place dans l’or ga ni sa tion pour des ac tions pro ve nant de la base.

III.2. Ju di cia ri sa tion de l’ac tion mi li ‐
tante
Le deuxième pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion est la tour nure ju ri‐ 
dique de l’ac tion col lec tive. Gold stone (2003) a déjà mon tré en quoi
les mou ve ments so ciaux sont en cas trés dans les pro ces sus et ins ti tu‐ 
tions qui par ti cipent à don ner forme aux par tis po li tiques et à l’évo lu‐ 
tion des cours et des lé gis la tures, qu’il ne faille pas voir les mou ve‐ 
ments so ciaux comme des en ti tés to ta le ment ex ternes à ces ins ti tu‐ 
tions et mé ca nismes po li tiques. Ainsi le ni veau d’im bri ca tion des or‐ 
ga ni sa tions du mou ve ment so cial dans les sphères d’ac tion qui re‐ 
lèvent de l’ap pa reil éta tique, no tam ment le re cours à l’ac tion ju ri dique
plu tôt qu’à la mo bi li sa tion de masse, té moigne de l’ins ti tu tion na li sa‐ 
tion dudit mou ve ment.
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Au Ca na da, l’adop tion de la Charte ca na dienne des droits et li ber tés a
donné lieu à une ju di cia ri sa tion de l’ac tion po li tique, ce qui est par ti‐ 
cu liè re ment ap pa rent en ma tière de droits sco laires dans la langue
of fi cielle mi no ri taire d’une pro vince ou d’un ter ri toire. Selon Thé riault
(1995 ; 2003), la crois sance du re cours aux tri bu naux au rait eu l’effet
d’éva cuer les ques tions lin guis tiques de l’arène po li tique. La ques tion
de l’édu ca tion en fran çais était moins pro blé ma tique au Nouveau- 
Brunswick lors de l’adop tion de la Charte qui ga ran tit le droit à l’édu‐ 
ca tion dans la langue of fi cielle mi no ri taire de même que la ges tion
sco laire par la mi no ri té, puisque la dua li té était pro gres si ve ment mise
en place de puis le mi lieu des an nées 1970. Il n’y a pas eu, non plus, de
pro cès aussi mar quants que dans d’autres pro vinces, mais reste que
le dis cours a pris une tour nure lé gale de puis quelques dé cen nies.
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Les fran co phones du Nouveau- Brunswick jouissent en fait de pro tec‐ 
tions lé gales su pé rieures aux autres mi no ri tés de langue of fi cielle au
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pays. En plus des droits sco laires ga ran tis par la Charte, la loi sur les
langues of fi cielles de la pro vince donne le droit aux Néo- 
Brunswickois de re ce voir les ser vices gou ver ne men taux en fran çais
ou en an glais, in cluant les ser vices hos pi ta liers, le trans port en am bu‐ 
lance et même dans les com merces di ri gés par une so cié té d’État
comme les suc cur sales d’Al cool N.-B. ou Can na bis N.-B. De plus, à la
suite de l’échec des né go cia tions consti tu tion nelles de Meech et de
Char lot te town, le Nouveau- Brunswick et le Ca na da étaient conve nus
à la suite de pres sion de la SANB d’en châs ser les prin cipes de la loi
pro vin ciale re con nais sant l’éga li té des com mu nau tés lin guis tiques.
L’ar ticle 16.1 de la Charte se lit comme suit :

16.1. (1) La com mu nau té lin guis tique fran çaise et la com mu nau té lin ‐
guis tique an glaise du Nouveau- Brunswick ont un sta tut et des droits
et pri vi lèges égaux, no tam ment le droit à des ins ti tu tions d'en sei gne ‐
ment dis tinctes et aux ins ti tu tions cultu relles dis tinctes né ces saires
à leur pro tec tion et à leur pro mo tion.

(2) Le rôle de la lé gis la ture et du gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick de pro té ger et de pro mou voir le sta tut, les droits et les
pri vi lèges visés au pa ra graphe (1) est confir mé.

Cet ar ticle qui ga ran tit des ins ti tu tions propres à la mi no ri té est sou‐ 
vent évo qué dans le dis cours vi sant à faire re cu ler le gou ver ne ment
pro vin cial sur cer taines ré formes en vi sa gés, comme ce fut le cas lors
de la pro po si tion de fu sion ner la Ville de Dieppe, à grande ma jo ri té
fran co phone, avec les villes de Monc ton et de Ri ver view, ainsi que
lors de ré formes qui tou chaient les ré gies de santé (Fou cher, 2012). La
te neur de ce que com prennent des « ins ti tu tions cultu relles » et l’ou‐ 
ver ture créée par le terme « no tam ment » n’ont ce pen dant pas en‐ 
core été réel le ment cla ri fiées par la cour.
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Avec une loi sur les langues of fi cielles pro vin ciales et des droits
consti tu tion nels, lorsque des me sures qui risquent de nuire aux ser‐ 
vices en fran çais ou au peu d’au to no mie qu’ont les Aca diens de la pro‐ 
vince en tant que groupe s’an noncent, le pre mier ré flexe des mi li tants
et des porte- paroles des prin ci pales or ga ni sa tions du mou ve ment
aca dien est de sou li gner l’illé ga li té ou l’in cons ti tu tion na li té de la
chose. Les tac tiques se dé ploient ainsi au ni veau des pro fes sion nels
des or ga ni sa tions aca diennes et dans les cas plus sé rieux, de leurs
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avo cats. Ceci peut ainsi ex pli quer, du moins en bonne par tie, le peu
de ma ni fes ta tions spon ta nées, té moi gnant fort pro ba ble ment d’une
cer taine confiance en ces pro tec tions ju ri diques, mais sur tout comme
men tion né plus haut la pré sence de cour roies ins ti tu tion na li sées qui
veille au res pect des droits ac quis.

Conclu sion
Le por trait dé peint du mou ve ment aca dien de puis les an nées 1990
pour rait lais ser pen ser que ce mou ve ment est mort, qu’il ne reste
plus rien du mou ve ment contes ta taire d’au tre fois. En je tant un re gard
ma cro so cio lo gique sur son dé ploie ment de puis la for ma tion d’or ga ni‐ 
sa tions vouées à la dé fense des in té rêts du groupe aca dien, nous
consta tons que la pé riode des ma ni fes ta tions vi sibles, comme celles
des étu diants dans les an nées 1960, et des po si tions fortes, comme la
de mande d’une di vi sion de langue fran çaise au sein du mi nis tère de
l’Édu ca tion ou en core plus ex trême, comme la pro po si tion de créa‐ 
tion d’une pro vince aca dienne, est plu tôt une ex cep tion à la trame
his to rique.
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Ce mou ve ment s’est dé ve lop pé selon son contexte. Le ré per toire
d’ac tion a cor res pon du en grande par tie à la norme et aux at tentes de
chaque contexte po li tique et his to rique. Ce cas illustre par ailleurs
com ment l’op po si tion entre un mou ve ment so cial et l’État n’est bien
sou vent que concep tuelle. Tar row (2011, 215) souligne d’ail leurs bien
cet état des faits  : « Al though move ments usu ally con ceive of them‐ 
selves as out side of and op posed to in sti tu tions, act ing col lect ively
in serts them into com plex polit ical net works, and thus within the
reach of the state » 17. En effet, en ins ti tu tion na li sant la lutte pour la
re con nais sance des mi no ri tés fran co phones du pays au sein de l’ap‐ 
pa reil fé dé ral, les as so cia tions fran co pho nistes se sont mu nies de
res sources, quoi qu’on en dise, somme toute consi dé rables. Cer taines
d’entre elles sont au jourd’hui pra ti que ment en tiè re ment fi nan cées
par le mi nis tère du Pa tri moine ca na dien ; c’est le cas de la SANB. Elles
ont éga le ment ob te nu une re con nais sance et un accès pri vi lé gié aux
ca naux du pou voir pu blic 18. Aux dires de Cairns (1993), cet accès par‐ 
ti cu lier à l’au to ri té est propre aux groupes pro té gés par la Charte ca‐ 
na dienne des droits et li ber tés. Mais nous pou vons émettre l’hy po‐ 
thèse que les mi no ri tés de langue of fi cielle ont un pied de plus dans
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NOTES

1  Thé riault (1994 ; 2012) qua li fie les Aca diens de groupe na tio na li taire, c’est- 
à-dire des groupes qui se si tuent entre la na tion et le groupe eth nique.

2  234 055 ha bi tants

3  La mi no ri té de langue of fi cielle selon Sta tis tique Ca na da com prend les
ha bi tants des pro vinces et ter ri toires ma jo ri tai re ment de langue an glaise
ayant le fran çais comme pre mière langue of fi cielle par lée et la moi tié de
ceux ayant le fran çais et l’an glais et, au Qué bec, ayant l’an glais comme pre‐ 
mière langue of fi cielle par lée et la moi tié des ha bi tants ayant le fran çais et
l’an glais.

4  29 370 ha bi tants

5  4 665 ha bi tants

6  2 425 ha bi tants

7  Voir Lan dry (2015) qui porte sur les formes d’or ga ni sa tion so cio po li tique.

tie  », Revue qué bé coise de science po li‐ 
tique, vol. 26, p. 75-102.
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ver si té Laval, p. 43-68.
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guisme ca na dien face aux risques de
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p. 69-89.

Volpé P. (2013), L’Ordre de Jacques Car‐ 
tier en Aca die du Nouveau- Brunswick
du rant la Grande Dé pres sion, 1933-
1939  : Noyau tage, ex té rio ri sa tion et na‐ 
tio na lisme éco no mique, mé moire de
maî trise (his toire), Uni ver si té Laval,
Qué bec.

Volpé P. et Mas si cotte J. (2019), Au
temps de la «  ré vo lu tion aca dienne  »  :
Les marxistes- léninistes en Aca die, Ot‐ 
ta wa, Les Presses de l’Uni ver si té d’Ot ta‐ 
wa.

Young R. (2001), «  Le pro gramme
Chances égales pour tous  : une vue
d’en semble », dans Sa voie D. (dir.), L’ère
Louis J. Ro bi chaud 1960-1970. Actes du
col loque, Monc ton, Ins ti tut ca na dien de
re cherche sur le dé ve lop pe ment ré gio‐ 
nal, p. 23-38.
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8  Tra duc tion de l’au teur : « Les mou ve ments so ciaux font dé sor mais par tie
de l’en vi ron ne ment et des struc tures so ciales qui fa çonnent et donnent
nais sance aux par tis, aux tri bu naux, aux as sem blées lé gis la tives et aux élec‐ 
tions ».

9  Au teur de La France aux co lo nies. Études sur le dé ve lop pe ment de la race
fran çaise hors de l’Eu rope. Les Fran çais d’Amé rique, Aca diens et Ca na diens
(1959) et d’Une co lo nie féo dale en Amé rique (l’Aca die, 1604-1710) (1877).

10  Pour J. Y. Thé riault (2007 ; 1995), la mon tée de l’État (ici com pris comme
le pa lier pro vin cial) au rait eu pour effet d’éva cuer la so cié té ci vile aca dienne
de la ges tion de ses af faires et au rait par consé quent en gen dré la perte de
sa ca pa ci té d’in fluen cer son de ve nir. Comme je l’ai mon tré dans Lan dry
(2015) et sans m’op po ser en tiè re ment à cette idée, je pense qu’il faille plu tôt
sou li gner le fait que la so cié té ci vile aca dienne se re struc tu ra selon ce nou‐ 
veau contexte, qui n’est d’ailleurs pas propre au Nouveau- Brunswick, où
l’État prend une place cen trale dans la ré gu la tion des sphères de la so cié té.

11  Voir, par exemple, Lan dry et Mc Ni chols (2018).

12  Tra duc tion de l’au teur : « Les mi li tants du mou ve ment exigent des chan‐ 
ge ments so ciaux fon da men taux, la re con nais sance de nou velles iden ti tés,
l’en trée dans le sys tème po li tique, la des truc tion de leurs en ne mis ou le
ren ver se ment de l’ordre so cial – mais ra re ment juste une "ré forme" ».

13  Sur le contexte en tou rant l’adop tion de ces pre mières ententes- cadres,
voir Léger (2015)

14  Cet ac cord, qui au rait per mis au Qué bec qui n’avait tou jours pas ra ti fié la
Loi consti tu tion nelle de 1982 de plei ne ment in té grer la fé dé ra tion ca na‐ 
dienne, de vait être en té ri né par toutes les pro vinces avant le 23 juin 1990
pour qu’il entre en vi gueur.

15  Au tre fois la So cié té des Aca diens du Nouveau- Brunswick et au jourd’hui
la So cié té de l’Aca die du Nouveau- Brunswick.

16  C’est nous qui sou li gnons.

17  Tra duc tion de l’au teur : « Bien que les mou ve ments se conçoivent gé né‐ 
ra le ment comme ex té rieurs et op po sés aux ins ti tu tions, l’ac tion col lec tive
les in sère dans des ré seaux po li tiques com plexes, et donc à l’in té rieur de
l’État ».

18  Ces constats sont ins pi rés de Neveu (2019) qui sou ligne qu’« en ins ti tu‐ 
tion na li sant au sein de l’Union eu ro péenne la lutte contre les dis cri mi na‐ 
tions selon l’orien ta tion sexuelle, le trai té d’Am ster dam (1997) a ainsi donné



L’institutionnalisation du militantisme acadien au Nouveau-Brunswick

aux as so cia tions LGBT des res sources in édites. Celles et ceux qui étaient in‐ 
fré quen tables ou in dé si rables dans les an nées 1960-1970 sont ainsi de ve nus
des in ter lo cu teurs re con nus, par fois même sub ven tion nés » (emp. 1221).

19  Je dé sire re mer cier les éva lua trices ou éva lua teurs ano nymes pour leurs
com men taires forts per ti nents.

RÉSUMÉS

Français
Ce texte ana lyse l’ins ti tu tion na li sa tion du mou ve ment pour l’avan ce ment de
la re con nais sance du fran çais et du peuple aca dien dans la pro vince du
Nouveau- Brunswick au Ca na da. Les Aca diens, fran co phones de cette pro‐ 
vince, re pré sentent en vi ron le tiers de la po pu la tion. Ils ont ac quis avec le
temps des ins ti tu tions, des droits lin guis tiques et des ga ran ties consti tu‐
tion nelles. L’ob jec tif de ce texte est de mon trer la tra jec toire de l’ins ti tu tion‐ 
na li sa tion de ce mou ve ment pour jeter un éclai rage sur l’effet struc tu rant du
rap port à l’État fé dé ral. Trois pé riodes d’ac tions col lec tives sont dé ga gées
afin de cer ner ce pro ces sus. La pre mière pé riode est mar quée par le début
de la créa tion d’or ga ni sa tions vouées à la dé fense et la pro mo tion des in té‐ 
rêts aca diens. En suite, l’on as sis te ra au rap pro che ment de l’État fé dé ral en
rai son du contexte lin guis tique et du début des pro grammes de sub ven tion
au sor tir d’une pé riode ca rac té ri sée par des contes ta tions plus vi sibles et
vo cales. Enfin, il se pro dui ra une im bri ca tion des or ga ni sa tions du mou ve‐ 
ment so cial aux pro ces sus de gou ver nance ho ri zon tale au sein même de
l’ap pa reil gou ver ne men tal, ainsi qu’une ju di cia ri sa tion de l’ac tion po li tique.
Le re gard ma cro so cio lo gique of fert dans ce texte montre que ce mou ve‐ 
ment s’est dé ve lop pé selon son contexte. Le ré per toire d’ac tion a cor res‐ 
pon du en grande par tie à la norme et aux at tentes de chaque contexte po li‐ 
tique et his to rique. Ce texte montre par ailleurs qu’en ins ti tu tion na li sant la
lutte pour la re con nais sance des mi no ri tés fran co phones du pays au sein de
l’ap pa reil fé dé ral, les as so cia tions fran co pho nistes se sont mu nies de res‐ 
sources et elles ont ob te nu une re con nais sance et un accès pri vi lé gié aux
ca naux du pou voir pu blic. Ce cas illustre de ma nière exem plaire le fait que
les mou ve ments so ciaux ne sont ra re ment com plè te ment hors du champ
éta tique. Il rend compte des rap ports com plexes entre le gou ver ne ment du
Ca na da, le gou ver ne ment d’une pro vince et les mi no ri tés fran co phones qui
sont ins tal lés sur ces ter ri toires de puis bien avant la fon da tion du pays. Ce
texte ren for ce ra ainsi non seule ment la per ti nence de conce voir l’ac tion po‐ 
li tique des fran co phones du Ca na da en si tua tion mi no ri taire comme des
mou ve ments so ciaux, mais jet te ra un éclai rage sur le dé ve lop pe ment du
mou ve ment aca dien, au dé part un mou ve ment na tio na liste de ve nu pro gres‐ 
si ve ment un mou ve ment de dé fense de droits hau te ment ins ti tu tion na li sé
et pro fes sion na li sé.
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English
This paper presents an ana lysis of the in sti tu tion al iz a tion pro cess of the so‐ 
cial move ment for the re cog ni tion of the French lan guage and the Aca dian
people in the province of New Brun swick in Canada. Aca di ans, the French- 
speaking in hab it ants of the Mari time provinces in East ern Canada, rep res‐ 
ents one third of this province’s pop u la tion. The main ob ject ive is to il lus‐ 
trate this in sti tu tion al iz a tion tra ject ory while un der scor ing the ca pa city of
the fed eral state to truly struc ture such a move ment. The paper de vel ops
three peri ods which were defined by look ing closely to the col lect ive ac tion
forms. It starts with the cre ation of so cial move ment or gan iz a tions de voted
to the de fense and pro mo tion of Aca dian’s in terests. The second period un‐ 
der scores the rap proche ment of the Aca dian as so ci ations with the fed eral
gov ern ment in the con text of the ac know ledg ment of the lin guistic con flicts
and through pub lic fund ing pro grams, while com ing out of a more open and
vocal con test a tion period. In the last period, most of Aca dian so cial move‐ 
ment or gan iz a tions be came em bed ded in ho ri zontal man age ment mech an‐ 
ism with the fed eral gov ern ment ap par atus and de ju di cial iz a tion of the
polit ical ac tions. The mac roso ci olo gical view provided in this paper shows
how this move ment de veloped ac cord ing to the con text in which it is em‐ 
bed ded. The rep er toire of ac tions es sen tially cor res ponds to norms and ex‐ 
pect a tions of each polit ical and his tor ical con text. Moreover, this paper il‐ 
lus trates the in sti tu tion al iz a tion of the fight for the fran co phone minor ity’s
re cog ni tion within the fed eral State provided the as so ci ations rep res ent ing
them re sources, re cog ni tion and a priv ileged ac cess to the chan nels of pub‐ 
lic de cision. In a nut shell, this case ex em pli fies the fact that so cial move‐ 
ments are rarely com pletely ex ter ior to the state. It show cases the com plex
in ter ac tion between pro vin cial gov ern ments, the fed eral gov ern ment and
the French- speaking minor it ies, which their pres ence in North Amer ica
goes back fur ther than the found a tion of the coun try. This paper will un der‐ 
score the rel ev ance of look ing at French Ca na dian’s polit ical ac tions
through the lens of so cial move ment the ory, but also provide in sight on the
de vel op ment of an Aca dian move ment that star ted as a na tion al ist move‐ 
ment, but today takes form in a highly pro fes sion al ized and in sti tu tion al ized
lan guage rights move ment.
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