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TEXT

La ré gion des Com tés unis de Pres cott et Rus sell est si tuée dans l’Est
de l’On ta rio, près de la fron tière avec le Qué bec. L’On ta rio com prend
presque 15 mil lions d’ha bi tants, vi vant lar ge ment dans la ré gion de
To ron to (Sta tis tique Ca na da, 2016). Elle com porte aussi 1,5 mil lion de
per sonnes qui parlent le fran çais, ré par ties dans cinq grandes ré‐ 
gions, l’Est, le Sud- Est, le Centre- Sud-Ouest, le Nord- Est et le Nord.
La po pu la tion fran co phone re pré sente en vi ron 5 % des ha bi tants de
la pro vince, mais les Com tés unis de Pres cott et Rus sell ont de par ti‐ 
cu lier qu’ils com prennent 65 % de la po pu la tion de la ré gion ou 20 %
de la fran co pho nie on ta rienne (Sta tis tique Ca na da, 2016). Qui plus
est, les Com tés unis de Pres cott et Rus sell sont si tués entre Mont réal
et Ot ta wa, ce qui en fait une ré gion qui voit aussi pas ser de nom breux
voya geurs sur son ter ri toire au quo ti dien. Or, comme se dé so lait à
dire la pré si dente de l’As so cia tion ca na dienne fran çaise de l’On ta rio
de Pres cott et Rus sell, il n’est pas ac quis de se faire ser vir en fran çais
dans les com merces et les en tre prises de la ré gion (Bru nette, 2015).
Certes, le Ca na da re con naît l’éga li té du fran çais et de l’an glais en
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vertu de la consti tu tion ca na dienne et la Loi sur les langues of fi cielles.
La pro vince de l’On ta rio com prend aussi une Loi sur les ser vices en
fran çais, mais que nous dit la si tua tion dans les Com tés unis de Pres‐ 
cott et Rus sell sur l’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis tiques
fé dé rales et pro vin ciales sur le plan local ? Com ment est- ce que ces
po li tiques se conjuguent avec les prio ri tés des ac teurs lo caux sur le
plan éco no mique, so cial et cultu rel ? En outre, le pay sage lin guis tique
de la ré gion ré vèle que ces der nières adoptent sou vent l’an glais
comme unique langue d’af fi chage même si la po pu la tion qu’elles des‐ 
servent est en ma jo ri té de langue ma ter nelle fran çaise. Com ment ex‐ 
pli quer ce phé no mène ? Est- ce uni que ment l’effet d’in té rêts par ti cu‐ 
liers lié au fait que l’an glais se rait la langue de l’éco no mie ?

Parmi les re cherches qui ex plorent com ment les po li tiques lin guis‐ 
tiques s’ap pliquent au plan local, aux États- Unis, Sonn tag (2015) a
trou vé une grande concor dance entre le ré gime lin guis tique na tio nal,
c’est- à-dire l’en semble des pra tiques et usages de langue ins ti tués au
sein d’une na tion don née et les pra tiques ter ri to riales. Le laisser- faire
lin guis tique, prin cipe selon le quel l’État ne doit pas in ter ve nir dans le
do maine de la langue, ca rac té rise l’ap proche de la langue aux États- 
Unis. Sonn tag a mon tré que ce prin cipe consti tue la norme, tant sur
le plan fé dé ral que local. En d’autres mots, l’an glais réus sit à s’im po ser
dans l’es pace po li tique, so cial, cultu rel et éco no mique amé ri cain par
la force des nombres. Il est ainsi avan ta gé par sa plus grande ca pa ci té
à ri va li ser avec les autres langues dans ces es paces.

2

À la dif fé rence des États- Unis, la France com prend un ré gime lin guis‐ 
tique contes té. Les tra vaux de Har guin dé guy et Cole (2009) sur les
langues ré gio nales ont noté que le ré gime lin guis tique na tio nal fran‐ 
çais re pose sur le prin cipe ja co bin d’un État cen tra li sé qui a fait du
fran çais la seule langue of fi cielle du pays. Tou te fois, celui- ci est
contes té par les po pu la tions lo cales dans cer taines ré gions plus for‐ 
te ment as so ciées à des re ven di ca tions lin guis tiques his to riques
comme la Bre tagne, le Pays Basque, l’Al sace. Les études de Har guin‐ 
dé guy et It çai na (2015) sur le Pays Basque fran çais ont mon tré que
cette op po si tion per met tait pa ra doxa le ment le dé ve lop pe ment et la
pro mo tion de la langue et de la culture ba sco phones en France.

3

Ces exemples ré vèlent des contrastes im por tants d’un pays à l’autre
et in vitent à in ter ro ger le ré gime lin guis tique ca na dien afin d’ex pli ‐
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quer des com por te ments lo caux ou des choix de prio ri tés qui
peuvent pa raître à contre- courant de la re pré sen ta tion de la langue
au Ca na da. À la dif fé rence des cas amé ri cain et fran çais, le ré gime lin‐ 
guis tique ca na dien re pose sur l’idée selon la quelle la langue fait l’objet
de com pro mis entre deux grands groupes lin guis tiques au pays, les
fran co phones et an glo phones (Car di nal, 2015). Ce com pro mis est es‐ 
sen tiel à l’unité du pays tout comme le fé dé ra lisme, qui confère des
com pé tences par ti cu lières aux pro vinces (Smith, 2010). La langue est
une com pé tence an cil laire au Ca na da, c’est- à-dire que les gou ver ne‐ 
ments pro vin ciaux et le gou ver ne ment fé dé ral peuvent adop ter des
lois lin guis tiques dans leurs champs de com pé tences res pec tifs. Ainsi,
tant la langue que le fé dé ra lisme guident l’in ter ven tion des gou ver ne‐ 
ments dans le do maine de la langue, que l’on pense à la pro mul ga tion
de la Loi sur les langues of fi cielles en 1969 et aux mul tiples lois lin guis‐ 
tiques pro vin ciales fa vo rables au fran çais de puis cette époque. Il n’y a
pas de laisser- faire lin guis tique au Ca na da comme aux États- Unis,
mais sur le plan local, les po li tiques lin guis tiques n’ont pas la même
ef fi cience. Le cas des Com tés unis de Pres cott et Rus sell montre que
les ap proches peuvent in clure le laisser- faire, en par ti cu lier sur le
plan éco no mique.

En jux ta po sant les pa liers fé dé ral, pro vin cial et local, ce texte a pour
ob jec tif d’in ter ro ger le ré gime lin guis tique ca na dien par le bas, c’est- 
à-dire par les pra tiques ob ser vables sur le ter rain. Grâce à une étude
ori gi nale réa li sée dans les Com tés unis de Pres cott et Rus sell en 2016,
nous ex pli que rons com ment s’opère la tra duc tion des ré gimes lin‐ 
guis tiques au ni veau local et com ment ré agissent les ac teurs lo caux à
l’égard de celle- ci. Nous avons choi si d’étu dier le do maine agro tou ris‐ 
tique, en par ti cu lier une ac ti vi té an nuelle, phare de la ré gion, le Fes ti‐ 
val de la Curd 1 et la Foire gour mande, une ma ni fes ta tion qui a exis té
de 2009 à 2015 dans sa for mule ini tiale. Les deux fes ti vals re pré‐ 
sentent des ma ni fes ta tions agro tou ris tiques im por tantes pour l’éco‐ 
no mie lo cale, en par tie ru rale, des Com tés unis de Pres cott et Rus sell.
Or ga ni sés en plein cœur de l’été, les deux fes ti vals at tirent ou ont at‐ 
ti ré dans le cas de la Foire gour mande, les tou ristes et la po pu la tion
lo cale, qui se re trouvent et cé lèbrent les pro duits lo caux et la culture
ru rale de la ré gion. Ce sont deux ac ti vi tés qui per mettent de té moi‐ 
gner de façon élo quente de la re pré sen ta tion de la langue et du com‐ 
por te ment lin guis tique des ac teurs lo caux. En d’autres termes, les
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deux fes ti vals consti tuent des oc ca sions idéales pour ex plo rer le lien
entre le ré gime lin guis tique et le ré gime ter ri to rial, tel que com pris
par les ac teurs dans les Com tés unis de Pres cott et Rus sell. Com ment
ces der niers conjuguent- ils l’éga li té du fran çais et de l’an glais dans le
cadre de ces ac ti vi tés agro tou ris tiques et leurs ac tions sur le plan
local ?

En 2016, nous avons mené une étude qua li ta tive sur le ter ri toire des
Com tés unis de Pres cott et Rus sell. Après avoir dres sé le por trait so‐ 
cio lin guis tique et éco no mique de la ré gion, nous avons do cu men té
les dos siers qui ap pa rais saient saillants en termes de dé ve lop pe ment
éco no mique et de langue, ce qui ex plique notre choix du sec teur
agro tou ris tique. Les cas de la Foire gour mande et du Fes ti val de la
Curd ont ainsi fait l’objet de re vues de presse ex haus tives per met tant
d’ob te nir une pre mière com pré hen sion et de re pé rer leurs ac teurs
clés (quatre res pon sables po li tiques, trois ac teurs éco no miques et
cinq res pon sables du dé ve lop pe ment et de la pro mo tion éco no‐ 
mique). Ces der niers ont été contac tés et douze en tre vues d’en vi ron
une heure ont été réa li sées. Les en tre tiens ont été codés de 1 à 12. Le
guide d’en tre vue vi sait à sai sir la ma nière dont les in ter viewés se re‐ 
pré sen taient l’éga li té du fran çais et de l’an glais au Ca na da et com‐ 
ment cette concep tion se ma té ria li sait dans leur ré gion. Une se conde
par tie de l’en tre tien vi sait plus pré ci sé ment à com prendre leur rôle
dans l’un des deux cas à l’étude, tout en fai sant res sor tir les prin ci‐ 
pales di men sions du ré gime ter ri to rial (confiance entre les ac teurs,
mo da li té de gou ver nance, ac tion pu blique et pu bli ci sa tion). Fi na le‐ 
ment, une der nière par tie in vi tait les in ter viewés à s’ex pri mer sur
leurs re pré sen ta tions des rap ports entre langue et éco no mie. L’ana‐ 
lyse du ma té riel do cu men taire ainsi que celle des douze en tre vues
semi- dirigées ont ré vé lé une si tua tion ambiguë ca rac té ri sée, sou vent
par le laisser- faire, même si tous af fichent la fier té d’être fran co‐ 
phones.

6

Pour pré sen ter nos ré sul tats, nous mo bi li se rons deux sé ries de tra‐ 
vaux. La pre mière porte sur les ré gimes lin guis tiques, en par ti cu lier le
ré gime lin guis tique ca na dien, dou ble ment ca rac té ri sé par le com pro‐ 
mis po li tique et le fé dé ra lisme (Car di nal, 2015  ; Smith, 2010). La se‐ 
conde re prend les tra vaux d’It çai na, Pa lard et Ségas (2007) sur les
trois di men sions prin ci pales des ré gimes ter ri to riaux que sont la
confiance entre les ac teurs, les mo da li tés de la ré gu la tion po li tique
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ainsi que la ca pa ci té de dé fi nir des pro blèmes pu blics. En adop tant
une lec ture par le bas, l’ar ticle mon tre ra com ment les pra tiques lo‐ 
cales dans les Com tés unis de Pres cott et Rus sell trouvent leur place
dans le ré gime lin guis tique ca na dien.

L’ar ticle est or ga ni sé en trois temps. Tout d’abord, nous pré sen te rons
les élé ments clés du ré gime lin guis tique ca na dien et ceux du ré gime
ter ri to rial des Com tés unis de Pres cott et Rus sell. En suite, nous pré‐ 
sen te rons les deux exemples de pro jets agro tou ris tiques afin d’illus‐ 
trer les mises en lien entre ré gime lin guis tique et ré gime ter ri to rial.
Fi na le ment, nous dis cu te rons de nos ré sul tats de re cherche et de leur
por tée pour l’étude des pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion des po li‐ 
tiques lin guis tiques sur le plan local.

8

I. Ré gime lin guis tique et ré gime
ter ri to rial

I.1. La théo rie des ré gimes lin guis tiques

Une lit té ra ture, à la fois ré cente et fé conde, pro pose d’in ter ro ger les
condi tions de for mu la tion des po li tiques lin guis tiques grâce à l’ap‐ 
proche des ré gimes lin guis tiques (Car di nal et Sonn tag, 2015  ; 2016).
En sim pli fiant, un ré gime lin guis tique com prend l’en semble des re‐ 
pré sen ta tions et des pra tiques de la langue ins ti tu tion na li sées et vé‐ 
hi cu lées par les lo cu teurs dans leur quo ti dien. Les ré gimes lin guis‐ 
tiques s’in sèrent dans une his toire, celle de l’au to no mie re la tive de
l’État. En rai son de cette au to no mie, les schèmes nor ma tifs, ins ti tu‐ 
tion nels et ad mi nis tra tifs qui ca rac té risent l’ac tion éta tique ou les
tra di tions éta tiques guident la for mu la tion des po li tiques pu bliques
lin guis tiques (Lough lin, 2005). Ainsi, l’État peut être conçu comme un
en semble d’ins ti tu tions qui in fluencent la re pré sen ta tion et le com‐ 
por te ment des ac teurs dans le do maine de la langue et dont l’ac tion
ne peut pas être com plè te ment ré duite au jeu des in té rêts par ti cu‐ 
liers (Car di nal et Sonn tag, 2016).

9

Car di nal et Sonn tag (2016) uti lisent la no tion de dé pen dance au sen‐ 
tier pour ana ly ser les ré gimes lin guis tiques. Le terme si gni fie que
tout choix dans le do maine des po li tiques pu bliques peut in fluen cer
et contraindre les choix sub sé quents (Pier son, 2000). Ces choix en ‐
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ferment donc les po li tiques dans des che mins de dé pen dance, de re‐ 
la tive sta bi li té. Par ailleurs, des évè ne ments au sein d’un pays ou sur
le plan in ter na tio nal peuvent consti tuer des mo ments tour nants (cri‐ 
ti cal junc tures) et pro vo quer des trans for ma tions et conduire à de
nou veaux choix au sein de la gou ver nance éta tique des po li tiques pu‐ 
bliques (Le cours, 2005). Au Ca na da, l’avè ne ment du mou ve ment in dé‐ 
pen dan tiste au Qué bec pen dant les an nées 1960-1970 a consti tué un
tel mo ment tour nant qui a forcé à re voir les choix de po li tiques lin‐ 
guis tiques fait par les dif fé rents gou ver ne ments avant cette pé riode
(Car di nal, 2015). Entre autres, avant cette époque, les po li tiques exis‐ 
tantes dans les pro vinces ser vaient sur tout à res treindre la pro mo‐ 
tion de la langue fran çaise au pays. En 1972, le Qué bec fait du fran çais
la seule langue of fi cielle de la pro vince alors que l’On ta rio adopte le
prin cipe qu’elle of fri ra des ser vices en fran çais à sa po pu la tion « là où
c’est pra tique et rai son nable » (Car di nal et Nor mand, 2011). Or, peu de
cher cheurs se sont pen chés sur l’éche lon plus local comme les mu ni‐ 
ci pa li tés ou ré gions (Car di nal et Mé vel lec, 2017) afin d’ex plo rer les
pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis tiques dans un
tel contexte. Au Ca na da, de nom breux tra vaux ont étu dié le Qué bec
et le Ca na da dans son en semble, mais peu de cher cheurs se sont
concen trés sur l’On ta rio. Le contexte ca na dien de mande aussi à être
in ter ro gé par le bas.

I.2. Le ré gime lin guis tique ca na dien : le
com pro mis ins ti tu tion na li sé
Les cher cheurs en po li tique ca na dienne s’ac cordent pour dire que le
Ca na da est ca rac té ri sé par un com pro mis po li tique, celui d’un pays
créé à par tir de deux peuples fon da teurs (an glo phones et fran co‐ 
phones) et quatre pro vinces ini tiales (Nouveau- Brunswick, Nouvelle- 
Écosse, On ta rio et Qué bec) (Car di nal, 2015  ; Smith, 2010  ; Rom ney,
1999). Lors de sa créa tion, en 1867, le mo dèle fé dé ral ap pa rais sait
comme la so lu tion ins ti tu tion nelle per met tant d’ac com mo der les di‐ 
ver si tés cultu relles, re li gieuses et lin guis tiques (McRo berts, 1995). Le
com pro mis doit aussi être com pris comme une forme de conci lia tion
re po sant sur des ar ran ge ments entre les deux prin ci paux groupes
lin guis tiques – an glo phones et fran co phones (Smith, 2010). Dans ce
double contexte de fé dé ra lisme et de com pro mis, la langue a été
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conçue comme une com pé tence an cil laire, c’est- à-dire qu’elle n’ap‐ 
par tient à aucun pa lier de gou ver ne ment spé ci fique. Comme sus men‐ 
tion né, les gou ver ne ments fé dé ral et pro vin ciaux sont en me sure de
lé gi fé rer en la ma tière de façon re la ti ve ment au to nome. Pour sa part,
la po li tique fé dé rale s’ap plique par tout au pays dans les champs de
com pé tences du gou ver ne ment ca na dien ou dans ses rap ports avec
les ci toyens pour leurs ser vices fé dé raux – ci toyen ne té, im mi gra tion,
jus tice, em ploi – et au sein de ses ins ti tu tions – Par le ment, so cié tés
de la Cou ronne et fonc tion pu blique fé dé rale.

La pro vince de l’On ta rio a adop té plu sieurs lois vi sant à re con naître
des droits lin guis tiques à sa com mu nau té fran co phone. Men tion nons,
en 1984, la Loi sur les tri bu naux ju di ciaires, qui of fi cia lisent le fran çais
et l’an glais comme langue des tri bu naux. En 1986, le gou ver ne ment de
l’On ta rio pro mulgue la Loi sur les ser vices en fran çais qui per met tra
aux fran co phones vi vant dans des ré gions dé si gnées par le gou ver ne‐ 
ment de la pro vince de re ce voir des ser vices en fran çais. À ce jour, il
existe 26 villes et ré gions dé si gnées dans les quelles les fran co phones
peuvent re ce voir les ser vices de 28 mi nis tères pro vin ciaux dans leur
langue 2. Pour être « dé si gnées », ces villes doivent ac cueillir plus de
5 000 ré si dents fran co phones (comme c’est par exemple le cas de To‐ 
ron to, Ot ta wa ou Sud bu ry) alors qu’on doit trou ver 10 % de fran co‐ 
phones dans la po pu la tion des ré gions dé si gnées (comme c’est le cas
des Com tés unis de Pres cott et Rus sell). Dans ces villes et ter ri toires,
les mu ni ci pa li tés qui offrent des ser vices au nom de la pro vince (par
exemple, le lo ge ment so cial, des ser vices de garde ou en core le pro‐ 
gramme On ta rio au tra vail dans le do maine de l’aide so ciale) doivent
le faire en an glais et en fran çais. Tou te fois, cette obli ga tion ne touche
pas les ser vices mu ni ci paux au sens strict.

12

Comme on peut le voir, en cen trant l’ana lyse prin ci pa le ment sur
l’éche lon fé dé ral et pro vin cial, il manque à ce bilan de la si tua tion on‐ 
ta rienne la ma nière dont le ré gime lin guis tique se dé ploie au ni veau
local. Il convient d’ar ri mer ce der nier avec l’ap proche des ré gimes
ter ri to riaux.
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I.3. Le mo dèle des ré gimes ter ri to riaux
pour sai sir les dy na miques po li tiques
lo cales
En s’ins pi rant à la fois des tra vaux sur le dé ve lop pe ment éco no mique
local (Tri gi lia, 2002) et les ré gimes ur bains (Stone, 2005), It çai na et
Pa lard (2007) ont for mu lé le concept de ré gime ter ri to rial. Au même
titre que l’idée de gou ver nance ter ri to riale (Pas quier, Si mou lin et
Wis bien, 2013), les ré gimes ter ri to riaux in vitent à pen ser le ter ri toire
comme le ré sul tat dy na mique d’ins ti tu tions, d’ac teurs et de culture.
Les ré seaux d’ac tion col lec tive au sein de ces ré gimes sont à leur tour
ci men tés par la confiance entre les membres, ils in fluencent les mo‐ 
da li tés de ré gu la tion ter ri to riale et la dé fi ni tion des pro blèmes pu blics,
soit ceux pris en charge par les au to ri tés pu bliques.

14

En pre mier lieu, la confiance col lec tive, sou vent fon dée sur une ré fé‐ 
rence iden ti taire, per met aux in di vi dus de col la bo rer par- delà leurs
po si tions ou in té rêts va riés. En cela, la confiance par ti cipe du ca pi tal
so cial ter ri to rial. Elle s’ex prime à tra vers la pré sence et les dy na‐ 
miques qui animent les ré seaux du ter ri toire étu diés. Il im porte alors
non seule ment de mettre au jour un « hé ri tage » ou en core un stock
de ré seaux exis tants, mais de com prendre les dy na miques et les évo‐ 
lu tions qui les ca rac té risent. Dans son étude sur le cas basque, It çai na
(2010) iden ti fie quatre fac teurs qui ont servi de ter reau à l’éco no mie
so ciale, en ten due comme un en semble de pra tiques et de re pré sen‐ 
ta tions se si tuant entre la sphère mar chande tra di tion nelle et des
formes de re dis tri bu tions pu bliques. Ces fac teurs sont d’ordre re li‐ 
gieux, cultu rel, po li tique et éco no mique. Ils in ter viennent tous dans
le suc cès de l’éco no mie so ciale basque.

15

La deuxième va riable du ré gime ter ri to rial est celle de la ré gu la tion
po li tique. Elle vise plus spé ci fi que ment le mode de gou ver nance ter‐ 
ri to riale. Si les ins ti tu tions politico- administratives y sont cen trales,
ce sont leurs in ter ac tions avec les ac teurs non éta tiques qui fondent
le mo dèle de gou ver nance ter ri to riale. La ré gu la tion po li tique cap ture
donc les re la tions, ali men tées par la confiance, qui pro curent un
cadre sta bi li sé pour l’ac tion col lec tive.
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Fi na le ment, le ré gime ter ri to rial in tègre un ques tion ne ment sur les
mo da li tés (les lieux et les pro ces sus) de la construc tion des en jeux en
tant que pro blèmes pu blics puis en termes po li tiques. Pour ce faire,
It çai na (2010) re prend à son compte les dé fi ni tions de Las coumes et
Le Galès (2007), soit qu’un pro blème pu blic exige la mo bi li sa tion des
ac teurs pour ins crire l’enjeu au sein du débat pu blic afin qu’il de‐ 
vienne un sujet d’in té rêt consti tué de contro verses et de po si tions.
Ainsi, le pro blème peut de ve nir un enjeu po li tique et pro duire une vi‐ 
si bi li té suf fi sante pour qu’il ac quière «  une ca pa ci té d’in ter pel la tion
telle que des ac teurs qui n’étaient pas ini tia le ment concer nés par
l’enjeu prennent des po si tions et ar gu mentent en sa fa veur ou contre
lui » (Iç tai na, 2010, 34).

17

Ce mo dèle tri po laire pro cure un outil per ti nent pour ex plo rer les dy‐ 
na miques po li tiques lo cales ca na diennes. Il in vite à dé pas ser à la fois
une vi sion stric te ment ju ri dique des po li tiques, ainsi qu’une ap proche
stric te ment uti li taire ne re po sant que sur des en jeux d’in té rêts. En
ob ser vant les ins ti tu tions et les ac teurs du ter ri toire, l’ap proche fait
aussi une place cen trale à la culture, en pla çant dans la confiance les
sou bas se ments de l’ac tion col lec tive et pu blique ter ri to riale. Dans la
sec tion sui vante, nous pré sen tons le ré gime ter ri to rial de la ré gion
des Com tés unis de Pres cott et Rus sell.

18

I.4. Ré gime ter ri to rial des Com tés unis
de Pres cott et Rus sell : fiè re ment fran ‐
co phone, for cé ment bi lingue

Le ré gime ter ri to rial qui nous in té resse est celui des Com tés unis de
Pres cott et Rus sell, un ter ri toire situé dans l’Est on ta rien, entre Ot ta‐ 
wa et Mont réal et une ré gion dé si gnée au sens de la Loi sur les ser‐ 
vices en fran çais de l’On ta rio. Peu de tra vaux uni ver si taires se sont
pen chés sur cette ré gion, que ce soit pour ex plo rer son tissu so cial,
éco no mique ou en core lin guis tique (voir néan moins An drew, Ar chi‐ 
bald, Ca lo ren et Denis, 1986  ; Ga gnon, 2013). La qua li fi ca tion du ré‐ 
gime ter ri to rial pré sen tée ici ga gne rait à être af fi née à l’aide d’autres
re cherches. Néan moins, sur la base du tra vail em pi rique réa li sé, il est
pos sible de do cu men ter les trois prin ci pales va riables du ré gime ter‐ 
ri to rial pro po sées par It çai na et Pa lard (2007).
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La confiance dans les Com tés unis de Pres cott et Rus sell : Le ca pi tal so‐ 
cial ter ri to rial des Com tés unis de Pres cott et Rus sell est dou ble ment
mar qué par la ru ra li té et la pré sence d’un im por tant ré seau d’ins ti tu‐ 
tions fran co phones. Rap pe lons d’abord que, selon Sta tis tique Ca na da
(2016), il s’agit d’une com mu nau té de 89 333 per sonnes oc cu pant un
ter ri toire de 2 000 km . Cette com mu nau té est sur tout très ho mo‐ 
gène. Seuls 4 030 ha bi tants des com tés (4,5 %) sont issus de l’im mi‐ 
gra tion. Le tissu ur bain est ca rac té ri sé par trois pe tites villes  : Haw‐ 
kes bu ry, Clarence- Rockland et Cas sel man. Avec un ter ri toire es sen‐ 
tiel le ment rural, le sec teur éco no mique prin ci pal est agri cole, même
si la po pu la tion ci ta dine, comme à Haw kes bu ry, est prin ci pa le ment
ou vrière.

20
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Carte 1

(Sta tis tique Ca na da, s.d.)

Les Com tés unis de Pres cott et Rus sell se dis tan cient du diag nos tic
gé né ra le ment porté sur les ter ri toires ru raux fran co phones ca na‐ 
diens. Cer tains au teurs (Gil bert, 2010) notent que les es paces ru raux
souffrent d’un dé fi cit d’ins ti tu tions (col lèges, uni ver si tés, hô pi taux,
ins ti tu tions cultu relles, mé dias…), ce qui n’est pas le cas des Com tés
unis de Pres cott et Rus sell. Proches d’Ot ta wa, les fran co phones de la
ré gion dis posent di rec te ment sur le ter ri toire ou ont accès à proxi mi‐ 
té à un nombre im por tant d’ins ti tu tions fran co phones en ma tière
d’édu ca tion (conseil des écoles pu bliques de l’Est de l’On ta rio, conseil
ca tho lique du centre- Est on ta rien, le cam pus Al fred de la Cité col lé
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giale), de santé (hô pi tal Mont fort) ou en core de culture (le centre
cultu rel le Che nail). Or ces ins ti tu tions fran co phones ne se
contentent pas de pro po ser une offre de ser vices en fran çais. Elles
sont aussi les points d’an crage du ca pi tal so cial fran co phone de la ré‐ 
gion. En effet, la com po si tion des dif fé rents conseils d’ad mi nis tra tion
de ces ins ti tu tions (hô pi tal, fes ti val, chambre de com merce, etc.) ali‐ 
mente un ré seau d’in ter con nais sance et de confiance entre ces ins ti‐ 
tu tions. Ainsi, même ru rale, il s’agit d’une com mu nau té fran co phone
bien ou tillée sur le plan ins ti tu tion nel. Au sein de ce ré seau d’ac teurs,
les agri cul teurs dis posent d’un poids im por tant dans la vie po li tique –
ils jouent un rôle im por tant dans la vie pu blique de la ré gion par l’en‐ 
tre mise de leur as so cia tion – l’Union des culti va teurs franco- 
ontariens 3. La pé ren ni té de l’ac ti vi té agri cole, le main tien d’un mode
de vie rural, la sé cu ri sa tion de la va leur fon cière font par tie des va‐ 
leurs cen trales qu’ils portent dans les di verses ins tances po li tiques et
ins ti tu tion nelles.

La ré gu la tion po li tique dans les Com tés unis de Prescott- Russell  : Les
mu ni ci pa li tés on ta riennes re flètent en par tie le mo dèle mu ni ci pal ca‐ 
na dien tra di tion nel (Chias son et Mé vel lec, 2014). Ce der nier est ca‐ 
rac té ri sé par deux prin ci paux élé ments  : les re la tions municipalités- 
province et les formes ambiguës de la po li tique mu ni ci pale. En effet,
rap pe lons qu’au Ca na da, les mu ni ci pa li tés ne dis posent d’au cune pro‐ 
tec tion consti tu tion nelle et dé coulent uni que ment du bon vou loir des
pro vinces, ces der nières peuvent en mo di fier à loi sir le nombre, ou la
forme. His to ri que ment is sues d’un pro ces sus de dé con cen tra‐ 
tion/dé cen tra li sa tion, leurs com pé tences propres sont liées à la pro‐ 
prié té – routes, eau, dé nei ge ment, égouts, pis cines. Tou te fois en On‐ 
ta rio, elles ont conser vé ou reçu des com pé tences dans le do maine
so cial – gar de ries, am bu lances, ins ti tu tions de soins de longue durée,
po lice lo cale – qui sont im por tantes, puis ob te nu une com pé tence
gé né rale en 2003. En lien avec ces com pé tences, leur mode de fi nan‐ 
ce ment dé pend es sen tiel le ment des im pôts fon ciers et des trans ferts
gou ver ne men taux. Cette ca rac té ris tique fis cale ancre une concep tion
du dé ve lop pe ment éco no mique qui tire une grande par tie de sa per ti‐ 
nence de la va leur fon cière qu’il gé nère. La se conde ca rac té ris tique
du mo dèle mu ni ci pal ré side dans une vi sion apo li tique des mu ni ci pa‐ 
li tés. La fi gure do mi nante de l’élu local est celle d’un in dé pen dant, re‐ 
pré sen tant ses com met tants et qui se rait guidé par un cer tain prag‐
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ma tisme dénué d’idéo lo gie po li tique. Ainsi, la fi gure du no table, c’est- 
à-dire de can di dats qui sont élus da van tage sur la base de leur ré pu‐ 
ta tion so ciale lo cale que sur celle d’un pro gramme, s’ap plique bien au
contexte mu ni ci pal on ta rien (Abé lès, 1989).

Dans le cas des Com tés unis de Pres cott et Rus sell, le mo dèle mu ni ci‐ 
pal com prend deux éche lons  : on trouve huit mu ni ci pa li tés re grou‐ 
pées dans un comté. Cette struc ture in ter mu ni ci pale est fi nan cée par
quotes- parts des membres et trans ferts de la part du gou ver ne ment
pro vin cial. Com po sée d’élus mu ni ci paux dé lé gués, elle ne dis pose
d’aucun pou voir de taxa tion di recte. En On ta rio, les com tés peuvent
of frir plu sieurs types de ser vices dont ceux de pla ni fi ca tion de ser‐ 
vices com muns (par exemple, trans port col lec tif, ges tion des dé chets,
in fra struc tures et ré seaux ar té riels). Ils sont éga le ment ap pe lés à as‐ 
su mer un rôle de co or di na tion des in ter ven tions mu ni ci pales à l’in té‐ 
rieur de leurs fron tières. La pré si dence de ces com tés a pour mis sion
de fa vo ri ser la co hé sion au sein du ter ri toire, tout en agis sant comme
porte- parole de la ré gion au près des autres ordres de gou ver ne ment.
Ce man dat est d’au tant plus dif fi cile qu’il existe un rou le ment po ten‐ 
tiel dans le per son nel élu com po sant les conseils de com tés, et que la
pré si dence est mise en élec tion chaque année.

23

Au cours des en tre vues me nées dans les Com tés unis de Pres cott et
Rus sell, le comté est ap pa ru comme l’éche lon le vier d’une ac tion pu‐ 
blique menée en par te na riat avec des ac teurs pri vés ou à but non lu‐ 
cra tif. Tou te fois, ce n’est pas sans être tra ver sé par des formes de
concur rences qui se dé ploient entre le mu ni ci pal et le comté, ou
entre les mu ni ci pa li tés elles- mêmes. En effet, mal gré leur col la bo ra‐ 
tion au sein du comté, les mu ni ci pa li tés sont tou jours en concur‐ 
rence. Au cours des en tre vues, nous avons consta té l’exis tence d’une
culture de clo cher très forte, par exemple pour at ti rer des en tre‐ 
prises dans les parcs in dus triels des dif fé rentes mu ni ci pa li tés, ou en‐ 
core pour contes ter des in ves tis se ments du comté dans des pro‐ 
grammes qui ne se touchent pas di rec te ment la mu ni ci pa li té. On peut
pen ser ici à un sou tien fi nan cier des Com tés unis de Pres cott et Rus‐ 
sell pour le fes ti val de la ri vière des Ou taouais, contes té par les
maires des mu ni ci pa li tés non concer nées. Selon une per sonne in ter‐ 
viewée, « les maires dé fendent les fi nances et les taxes » (En tre tien 7).
L’adhé sion des ac teurs lo caux à des pro jets col lec tifs n’est pas ac‐ 
quise.
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Cette concur rence n’est pas que dis cur sive, elle se ma té ria lise aussi
dans des pro grammes d’ac tion pu blique, comme l’illustre bien le sec‐ 
teur de l’agro tou risme. Ainsi, chaque éche lon (mu ni ci pal et comté)
dé ve loppe ses propres ou tils de dé ve lop pe ment éco no mique. Alors
que les Com tés unis de Pres cott et Rus sell ont un plan ré gio nal, le
mi nis tère de l’Agri cul ture, de l’Ali men ta tion et des Af faires ru rales de
l’On ta rio fa vo rise des plans mu ni ci paux. Ce fai sant, selon l’une des
per sonnes in ter viewées (En tre tien  9), le gou ver ne ment pro vin cial
ins taure une cer taine concur rence entre les mu ni ci pa li tés qui sont en
com pé ti tion entre elles au près des mêmes pro grammes gou ver ne‐ 
men taux. Pa ral lè le ment à ces dé marches mu ni ci pales, les Com tés
unis de Pres cott et Rus sell sont les prin ci paux bailleurs de fonds de
deux or ga nismes sans but lu cra tif (OSBL) : Tou risme Pres cott et Rus‐ 
sell et le Ré seau agroa li men taire de l’Est on ta rien (RAEO), qui ap‐ 
puient les en tre prises de la ré gion.

25

Tou risme Pres cott Rus sell com prend près de 100 en tre prises. Son
man dat est de fa vo ri ser le dé ve lop pe ment de ses membres en fai sant
la pro mo tion tou ris tique de la ré gion. Outre son site in ter net 4, l’or ga‐ 
nisme pu blie un guide an nuel de la ré gion et une carte vélo et offre
un pro gramme de si gna li sa tion pour les en tre prises. Plus gé né ra le‐ 
ment, cet OSBL fait la pro mo tion de l’image de marque ré gio nale ainsi
que des at traits tou ris tiques spé ci fiques (fes ti val, évè ne ments) dans
mé dias tra di tion nels on ta riens et qué bé cois ainsi que dans les mé dias
so ciaux.
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Pour sa part, le Ré seau agroa li men taire de l’Est on ta rien (RAEO) est
plus di rec te ment as so cié aux Com tés unis de Pres cott et Rus sell,
même s’il a été ini tié par le Ré seau de dé ve lop pe ment éco no mique et
d’em ploya bi li té de l’On ta rio (RDÉE), avant d’être ré cu pé ré par les
Com tés. Plus pré ci sé ment, le pro jet est né en 2007 et a été mis en
place en 2011 en col la bo ra tion avec l’Union des culti va teurs franco- 
ontariens. Il re groupe au jourd’hui en vi ron 105 membres. La mis sion
du ré seau est de sou te nir les en tre prises du sec teur agroa li men taire
de la ré gion,en fa ci li tant les re la tions entre les dif fé rents ac teurs et
en ai dant la com mer cia li sa tion des pro duits. Pour ce faire, il offre un
ser vice d’éti que tage nu tri tion nel pour les pe tits pro duc teurs  ; il dis‐ 
tri bue une carte des ali ments lo caux aux vi si teurs et a mis en place
un par te na riat avec cer taines chaînes d’épi ce rie afin d’y pla cer des
«  comp toirs de pro duits lo caux  » 5. Bien que le Ré seau couvre l’en‐
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semble de l’Est on ta rien, les Com tés unis de Pres cott et Rus sell
semblent être les plus ac tifs dans le sou tien à cet or ga nisme. Le Ré‐ 
seau té moigne de la ren contre d’un enjeu so cial (la mise en va leur des
pro duc teurs agroa li men taires) et la re con nais sance que cet enjeu est
suf fi sam ment im por tant pour que les Com tés unis de Pres cott et
Rus sell s’en sai sissent et le sou tiennent.

À ceux- ci, il convient d’ajou ter un ac teur fé dé ral, le Ré seau de dé ve‐ 
lop pe ment éco no mique et d’em ploya bi li té (RDÉE). Fondé en 1997, il
re groupe au jourd’hui 12 or ga nismes pro vin ciaux et ter ri to riaux hors
Qué bec. Son man dat est de sou te nir la pros pé ri té des com mu nau tés
fran co phones et aca diennes en mo bi li sant la langue fran çaise et le bi‐ 
lin guisme comme le viers de dé ve lop pe ment éco no mique et d’em‐ 
ploya bi li té. Le RDÉE On ta rio existe de puis 2001 et est de ve nu la So‐ 
cié té éco no mique de l’On ta rio (SAO) en 2017. Son man dat consiste à
sou te nir la vi ta li té et la pé ren ni té des com mu nau tés fran co phones en
sou te nant le dé ve lop pe ment éco no mique et l’em ploya bi li té. Pour ce
faire, il ap puie les com mu nau tés fran co phones dans le dé ve lop pe‐ 
ment et la pla ni fi ca tion de pro jets de na ture éco no mique. La SAO a
clai re ment iden ti fié le tou risme et l’agroa li men taire comme deux des
sec teurs éco no miques por teurs pour les fran co phones, le troi sième
étant le sec teur pu blic. La SAO ne fi nance pas di rec te ment des en tre‐ 
prises mais des pro jets de mise en va leur ou des ou tils col lec tifs pour
des groupes d’en tre prises. Ainsi, le gou ver ne ment fé dé ral re con naît
l’im por tance de sou te nir l’éco no mie pour sou te nir la langue de la mi‐ 
no ri té mais sans le faire de façon di recte. Le sys tème de gou ver nance
es quis sé ci- haut dé crit bien les ac teurs pri vés, mu ni ci paux ou de
com tés, ainsi que pro vin ciaux en ga gés dans le dé ve lop pe ment éco no‐ 
mique du mi lieu et montre l’exis tence des dif fé rents ordres et pa liers
en ga gés dans celui- ci.
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Construc tion des pro blèmes pu blics et po li tiques : Afin d’illus trer com‐ 
ment les pro blèmes pu blics et po li tiques sont construits dans le ré‐ 
gime ter ri to rial des Com tés unis de Pres cott et Rus sell, nous avons
choi si ici de re ve nir sur quelques cas qui montrent une pro blé ma ti sa‐ 
tion va riable de la ques tion du fran çais. Le pre mier exemple est celui
de la mo bi li sa tion au tour du prin cipe de l’af fi chage bi lingue qui a dé‐ 
mar ré en 2010 dans la mu ni ci pa li té de Rus sell et qui a re bon di dans la
mu ni ci pa li té voi sine de Ro ck land. Pro tes tant contre l’af fi chage uni‐ 
lingue an glais dans ces mu ni ci pa li tés, les ci toyens exi geant plus de
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bi lin guisme ont eu gain de cause et fait adop ter des rè gle ments à cet
effet. Ini tia le ment porté par un en tre pre neur privé, cet enjeu a été
re pris par la mu ni ci pa li té pour en faire l’objet d’un rè gle ment mu ni ci‐ 
pal. Ce der nier pré voit que les af fiches ex té rieures des nou veaux
com merces doivent dé sor mais être ré di gées en fran çais et en an glais,
même si le nom de com pa gnie peut res ter uni lingue. Contes té de vant
les tri bu naux on ta riens à deux re prises, la mu ni ci pa li té a eu gain de
cause lé gi ti mant ainsi son ac tion et of frant un mo dèle à suivre pour
les mu ni ci pa li tés du reste de la ré gion de l’Est- ontarien (Du puis, 2014,
5-6). Or, le mo dèle n’a pas été suivi puisque seules quatre mu ni ci pa li‐ 
tés sur les huit qui com posent les Com tés unis de Pres cott et Rus sell
sont au jourd’hui do tées d’un tel rè gle ment (Ro ck land, Cas sel man,
Rus sell et La Na tion).

Cet exemple montre une ca pa ci té d’ac tion col lec tive au cours de la‐ 
quelle l’ac tion pri vée est re layée par une mo bi li sa tion po li tique. La
cause fran co phone est ici construite au cœur de la pro blé ma tique de
l’af fi chage et per met de ci men ter l’ac tion. Cette cen tra li té de la
langue fran çaise n’est tou te fois pas tou jours au cœur des pro blèmes
pu blics ter ri to riaux étant donné l’ab sence d’effet d’en traî ne ment dans
le reste des Com tés unis de Pres cott et Rus sell. En effet, les en tre‐ 
vues me nées avec les ac teurs du dé ve lop pe ment ré gio nal ont per mis
de mettre au jour un diag nos tic com mun au sujet de la ré gion. Tout
d’abord, pour plu sieurs d’entre eux, il s’agit d’un ter ri toire cou loir
entre Ot ta wa et Mont réal qui, de fait, manque de vi si bi li té et d’at traits
pour s’im po ser entre ces deux mé tro poles. Or, il pour rait au contraire
de ve nir un « ter rain de jeux » pour ces deux pôles ur bains. En suite,
l’iden ti té lin guis tique des Com tés unis de Pres cott et Rus sell est mé‐ 
con nue  : les Qué bé cois pensent qu’on y parle l’an glais. Comme l’in‐ 
dique un des agents de dé ve lop pe ment  : « c’est à nous de créer une
image, une iden ti té pour nous dis tin guer  : vivre, tra vailler, jouer en
fran çais » (En tre tien 8). Fi na le ment, le ter ri toire des Com tés unis de
Pres cott et Rus sell est de plus en plus dés équi li bré. À l’Ouest, en pé ri‐ 
phé rie d’Ot ta wa, les mu ni ci pa li tés s’ur ba nisent et de viennent peu à
peu un dor toir pour la main- d’œuvre bi lingue ou an glo phone, qua li‐ 
fiée tra vaillant dans la ca pi tale fé dé rale. À l’in verse, à l’Est, les mu ni ci‐ 
pa li tés res tent es sen tiel le ment ru rales et y sont plu tôt en dé crois‐
sance. Par contre, elles conservent leur ca rac tère fran co phone
(même si lui aussi en dé crois sance lente). Cette pro blé ma ti sa tion
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com mune de la si tua tion ter ri to riale ne per met pas pour au tant de
struc tu rer une mo bi li sa tion forte au tour d’en jeux saillants. Le cas du
Col lège agri cole Al fred est à ce titre exem plaire. Créé en 1982, il ré‐ 
sulte de la mo bi li sa tion d’agri cul teurs de la ré gion ainsi que de l’Union
des culti va teurs franco- ontariens. Il de vient au fil des dé cen nies, un
éta blis se ment in con tour nable pour la re lève agri cole franco- 
ontarienne. Conser vant son ca rac tère fran co phone, il est re pris en
1996 par l’Uni ver si té de Guelph qui dé cide tou te fois de s’en désen ga‐ 
ger en 2013. Grâce à une aide fi nan cière du gou ver ne ment pro vin cial,
le col lège est main te nu à flot en se re trou vant sous l’égide de la Cité
col lé giale, une autre ins ti tu tion fran co phone d’Ot ta wa. S’il y a un
constat com mun sur le fait de perdre une ins ti tu tion comme ce col‐ 
lège agri cole, la ca pa ci té à trans for mer ce constat en ré ponse n’est
pas au rendez- vous. Pour plu sieurs ob ser va teurs, puisque l’édu ca tion
ne fait pas par tie de leur champ de com pé tences, les Com tés unis de
Pres cott et Rus sell re fusent d’y in ves tir les 10 mil lions né ces saires. Fi‐ 
na le ment, lors qu’un nou veau pro jet de re dé ve lop pe ment est mis sur
pied en 2017, les élus lo caux ne l’ap puient que de ma nière pru dente
(Ket ter ling, 2017).

Ces dif fé rents exemples illus trent bien la dif fi cul té d’af fir mer la di‐ 
men sion lin guis tique des pro blèmes pu blics ter ri to riaux. À ce titre, le
mi lieu po li tique mu ni ci pal évoque sur tout son bi lin guisme. Il est aussi
conscient du rap port de force entre les an glo phones et les fran co‐ 
phones, mais ce der nier est ra re ment, dans nos en tre vues, ex pri mé
sous la forme d’un af fron te ment, d’une lutte ou même d’un pro blème.
Les fran co phones semblent avoir in té rio ri sé ce rap port de force et
agissent de façon à ne pas le réi fier. Ainsi, il y a un souci de conci lia‐ 
tion, de « res pect » de la po pu la tion an glo phone dans le fonc tion ne‐
ment quo ti dien des ins ti tu tions ré gio nales. À titre d’illus tra tion, l’un
des maires fran co phones in siste sur le fait que « notre mi no ri té an‐ 
glo phone, il faut la res pec ter […] les an glo phones ne vont ja mais […]
men tion ner (si un bien ou ser vice est four ni uni que ment en fran çais),
ils veulent être po li ti que ment cor rects » (En tre tien 4). De façon tout à
fait re pré sen ta tive, une in ter ve nante en dé ve lop pe ment éco no mique
dé clare à la fois que le fran çais, sa langue ma ter nelle, est im por tant
pour elle et que l’idéal bi lingue ca na dien est un défi quo ti dien. Tou te‐ 
fois, elle sou ligne, comme plu sieurs autres par ti ci pants, que les fran‐ 
co phones sont tous bi lingues, et peuvent de façon prag ma tique, pas ‐
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ser à l’autre langue en pré sence d’an glo phones : « ce n’est pas un pro‐
blème, on switch à l’an glais si né ces saire » (En tre tien 8).

Ces exemples montrent la pru dence des ac teurs ou leur dif fi cul té à
lier la ques tion lin guis tique aux pro blèmes qui les pré oc cupent sur le
plan local. Le ré gime ter ri to rial qui sem blait ainsi fa vo rable à la pré‐ 
sence du fran çais se ré vèle af fai bli quand viennent les en jeux de po li‐ 
ti sa tion de la langue. Or, l’ab sence de pro blé ma ti sa tion pu blique ou
po li tique laisse toute la ti tude aux com por te ments in di vi duels et
prag ma tiques. C’est à la lu mière de ce ré gime ter ri to rial ambiguë que
nous ana ly sons deux pro jets agro tou ris tiques : la Foire gour mande et
le Fes ti val de la Curd.
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II. Études de cas : La Foire gour ‐
mande et le Fes ti val de la Curd
Les deux pro jets qui sont pré sen tés dans les lignes sui vantes ont en
com mun la vo lon té de va lo ri ser les pro duc tions agroa li men taires des
Com tés unis de Pres cott et Rus sell, ainsi que d’or ga ni ser des évè ne‐ 
ments qui se dé rou le raient prin ci pa le ment en fran çais. Tou te fois,
par- delà ces si mi li tudes, la Foire gour mande et le Fes ti val de la Curd
sont issus d’ini tia tives très dif fé rentes  : pu blic dans le pre mier cas,
privé dans le se cond. En outre, la place qu’ils ac cordent au fran çais
n’est pas non plus la même  : alors que la Foire gour mande est issue
d’un fi nan ce ment vi sant la pro mo tion des af faires éco no miques fran‐ 
co phones, le Fes ti val de la Curd se veut en prio ri té un évè ne ment de
type com mu nau taire au bé né fice d’une com mu nau té lo cale agri cole
fran co phone.
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II.1. La Foire gour mande : la pro mo tion
des pro duits lo caux
Le contexte d’ap pa ri tion de la Foire gour mande est celui de la trans‐ 
for ma tion plus gé né rale du mar ché agroa li men taire. Selon plu sieurs
per sonnes in ter ro gées, les consom ma teurs portent une plus grande
at ten tion à l’ori gine et à la qua li té des pro duits lors qu’ils sé lec‐ 
tionnent leurs ali ments. Pa ral lè le ment à cette ten dance, le tissu éco‐ 
no mique agroa li men taire des Com tés unis de Pres cott et Rus sell est
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fondé sur des mi croen tre prises is sues des ten ta tives de di ver si fi ca‐ 
tion des pro duc teurs agri coles. Ces der nières pra tiquent sou vent une
vente di recte « à la ferme ». Le ré seau agroa li men taire de l’Est on ta‐ 
rien (RAEO) est le dis po si tif vi sant à les re grou per. La Foire gour‐ 
mande est l’un des pro jets mis de l’avant par le RAEO.

L’idée d’une foire ali men taire est issue d’une ex pé rience à suc cès qui
se dé roule sur le ter ri toire trans fron ta lier de l’Abitibi- Témiscamingue
(Qué bec) et du Nord- Est on ta rien de puis 2002 6. On y re trouve les
mêmes com po santes  : la va lo ri sa tion des pro duc teurs lo caux et la
mise en scène de la fron tière. En effet, la Foire gour mande des Com‐ 
tés unis de Pres cott et Rus sell a ini tia le ment été dé ve lop pée sur les
deux rives de la ri vière des Ou taouais. Cette stra té gie per met tait de
bé né fi cier de fi nan ce ments qué bé cois (via la Table agroa li men taire de
l’Ou taouais) en plus de ceux du RAEO. En outre, la Table est, jusque
2015, sur tout re con nue par ses par te naires ins ti tu tion nels. Le per‐ 
son nel y est stable, ce qui, comme l’in dique un agent de pro jet, n’est
pas le cas du côté du ré seau on ta rien. Les co or don na teurs se suc‐ 
cèdent sans réus sir à conso li der une vi sion à moyen terme pour l’évè‐ 
ne ment. Lors de ses pre mières édi tions, la Foire gour mande s’est dé‐ 
rou lée sur deux sites (un au Qué bec et un en On ta rio, re liés par un
tra ver sier mis à dis po si tion des vi si teurs). Cette double lo ca li sa tion
était ren due né ces saire par les ré gle men ta tions pro vin ciales liées à la
trans for ma tion de la viande et du lait qui em pê chaient la cir cu la tion
des ali ments pro duits de façon ar ti sa nale à tra vers la fron tière.

35

Faute de fonds propres, ce sont les Com tés unis de Pres cott et Rus‐
sell qui fi nancent et sou tiennent le RAEO, et par là même la Foire
gour mande. D’autres fi nan ce ments pro viennent des par te naires pro‐ 
vin ciaux dont la fon da tion Trillium de l’On ta rio qui in ves tit dans des
or ga nismes sans but lu cra tif dont les pro jets visent à construire des
com mu nau tés « saines et dy na miques » (fon da tion Trillium de l’On ta‐ 
rio, s.d.), ou en core le pro gramme Fê tons On ta rio ! qui ne vise pas
spé ci fi que ment les ini tia tives fran co phones mais qui peut ac cueillir
des pro jets de fi nan ce ment. De façon pa ra doxale, alors que le fé dé ral
via le RDÉE de l’époque est à l’ori gine du RAEO, il n’est pas pré sent
dans le fi nan ce ment de la Foire gour mande. La di men sion lin guis‐ 
tique y est, dès le dé part, dans une si tua tion am bi va lente. Tou te fois,
le RAEO est com po sé à 70 % de pro duc teurs fran co phones.
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La Foire gour mande, dans sa for mule in ter rives, a eu lieu pen dant
cinq an nées. Deux prin ci pales le çons, en ma tières éco no mique et lin‐ 
guis tique, peuvent être ti rées de ces an nées. Pre miè re ment, la ren ta‐ 
bi li té des in ves tis se ments pu blics en ga gés par les Com tés unis de
Pres cott et Rus sell dans la Foire gour mande est dif fi cile à dé mon trer
aux élus. Comme l’ex plique l’un des res pon sables du tou risme, même
s’il fait la tour née des conseils mu ni ci paux pour mon trer le bilan an‐ 
nuel, il n’y a pas de don nées sta tis tiques ou fi nan cières pré cises sur
les re tom bées éco no miques di rectes et in di rectes à l’échelle des Co‐ 
mi tés unis de Prescott- Russell. Les seules don nées dis po nibles le
sont pour l’en semble de la ré gion tou ris tique qui in clut Ot ta wa. Le
RAEO, comme Tou risme Prescott- Russell dé pend des au to dé cla ra‐ 
tions des pro duc teurs. De plus, selon un autre agent de pro jet, les
chiffres de fré quen ta tion pu bliés étaient plu tôt des es ti ma tions
hautes  : «  on boos tait (gon flait) les chiffres. Ja mais on n’a eu 9  000
per sonnes, peut- être 1 500 au plus ». Ainsi, l’ab sence de « ren ta bi li‐ 
té » dé mon trée fa vo rise une cer taine re mise en cause du fi nan ce ment
de l’évè ne ment au sein des par te naires mu ni ci paux et des Com tés
unis de Pres cott de Rus sell. Dans le même ordre d’idées, le dé fi cit
bud gé taire de la Foire gour mande semble être dû aux coûts des na‐ 
vettes, tra ver siers et cha pi teaux. Ces dé penses de lo gis tique ne
peuvent être cou vertes par des sub ven tions ex té rieures (qui ne fi‐ 
nancent que des ac ti vi tés, et le plus sou vent des nou velles ini tia tives).
Ainsi la dé pen dance au fi nan ce ment des Com tés unis de Pres cott et
Rus sell s’ins talle. Pour cer tains élus, les pro duc teurs de vraient da van‐ 
tage as su mer les coûts de cette ac ti vi té : « il faut que les par ti ci pants
s’im pliquent plus, il faut que l’ar gent vienne des ex po sants » (En tre‐ 
tien  4). Pour le RAEO, l’ab sence de ren ta bi li té fi nan cière de la Foire
éloigne éga le ment la pers pec tive d’être plus au to nome vis- à-vis des
Com tés unis de Pres cott et Rus sell.
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Pour tant, pour cer tains de nos in ter lo cu teurs, la col la bo ra tion in ter‐ 
rives avait aussi un lien avec le mar quage lin guis tique de la Foire
gour mande. « C’était de bons échanges entre l’Ou taouais et l’On ta rio.
Aussi près qu’on soit du Qué bec, on n’est pas en core vu par le Qué bec
comme exis tant, comme un groupe [fran co phone] im por tant. [La
Foire gour mande] per met tait de faire des af faires en fran çais, de
mon trer que c’était pos sible » (En tre tien 9). Tou te fois, pour les or ga‐ 
ni sa teurs, la ques tion de la langue est ra pi de ment mise de côté : « on
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ne veut pas ex clure les an glo phones de l’évè ne ment. Il y a une vo lon té
d’être bi lingue même si avec le Qué bec, on est plu tôt as so cié à la
fran co pho nie. Mais on ne le pré sente pas comme un évè ne ment fran‐ 
co phone spé ci fi que ment » (En tre tien 6). La di men sion fran co phone,
bien que pré sente, reste sous- entendue dans la mise en mar ché de la
Foire (En tre tien 12). Pour d’autres ac teurs du dé ve lop pe ment éco no‐ 
mique, la si tua tion est en core plus claire : « ce n’est pas une af faire de
langue, mais de dé ve lop pe ment éco no mique. 70 % des gens en agroa‐ 
li men taire sont fran co phones » (En tre tien 11).

Dès 2014, la gou ver nance des ré gions du Qué bec est mise à mal par
plu sieurs ré formes ins ti tu tion nelles (Mé vel lec, Chias son, Four nis,
2017). Les fonds qué bé cois ne sont plus dis po nibles pour sou te nir la
Foire gour mande dans sa forme exis tante. Néan moins, il semble que
ce chan ge ment de si tua tion du côté qué bé cois ait servi de pré texte
aux res pon sables on ta riens pour trans for mer consi dé ra ble ment la
Foire gour mande. En pre nant acte du re trait de leurs par te naires
qué bé cois, les ac teurs on ta riens re pensent l’évè ne ment, d’un seul
côté de la rive, et dé ve loppent une nou velle stra té gie de po si tion ne‐ 
ment. La nou velle ver sion de la Foire gour mande est alors as so ciée à
un évè ne ment déjà exis tant de puis 2011 (le Fes ti val de la Ri vière des
Ou taouais, qui ac cueille des ac ti vi tés phares comme la course de ba‐ 
teaux Poker Run). Cette stra té gie per met de di mi nuer la contri bu tion
fi nan cière des Com tés unis de Pres cott et Rus sell (fin des frais de tra‐ 
ver sier in ter rives et par tage avec le Fes ti val de la Ri vière des Ou‐ 
taouais des coûts de lo gis tique comme ceux du cha pi teau, de la sé cu‐ 
ri té, etc.). Elle per met aussi de conso li der son at trac ti vi té (la Foire
gour mande bé né fi cie du Fes ti val et vice versa). Fi na le ment, grâce à
ces éco no mies d’échelle, les fi nan ce ments sont in ves tis pour dé ve lop‐ 
per de nou velles ac ti vi tés comme la pré sence d’un chef cui si nier de
renom (Chuck Hu ghes, de Mont réal), afin d’at ti rer de nou veaux vi si‐ 
teurs. En 2015, 18 ex po sants ont par ti ci pé à cette nou velle mou ture
de la Foire gour mande. Moins nom breux qu’aux édi tions pré cé dentes,
la nou veau té du site et de la for mule (avec des frais d’ins crip tion dé‐ 
sor mais de 300  $) semble avoir ef frayé plu sieurs pro duc teurs. Par
ailleurs, il n’y a tou jours pas de don nées pré cises sur les re tom bées
éco no miques de l’évè ne ment pour les pro duc teurs, ni sur le site ni au
cours de l’année. Enfin, pas plus que dans sa for mule ini tiale, la Foire
gour mande ne s’af fiche comme une ma nière de faire des af faires en
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fran çais. Au contraire, la pré sence en 2015 du chef mont réa lais Chuck
Hugues, qui anime une émis sion de cui sine sur une chaîne ca na‐ 
dienne an glo phone (co oking chan nel) a, semble- t-il at ti ré beau coup
d’an glo phones, même si les or ga ni sa teurs évoquent plu tôt une ma jo‐ 
ri té des vi si teurs fran co phones ou bi lingues.

II.2. Le Fes ti val de la Curd : d’une fête
d’em ployés à un at trait tou ris tique ma ‐
jeur
La créa tion de la fro ma ge rie St- Albert re monte à plus d’un siècle,
lors qu’en 1894 les pro duc teurs de ched dar de la mu ni ci pa li té de St- 
Albert se sont re grou pés en une co opé ra tive (the St- Albert Co- 
ooperative cheese ma nu fac tu ring as so cia tion). En 1994, pour fêter le
cen te naire de la fro ma ge rie, la co opé ra tive or ga nise un ban quet pour
ses membres. À la suite de ce suc cès, le conseil d’ad mi nis tra tion a dé‐ 
ci dé de pé ren ni ser cet évè ne ment pour faire la pro mo tion de l’en tre‐ 
prise. Le fes ti val n’est seule ment jugé sur sa ren ta bi li té im mé diate  :
«  pas pour rap por ter de l’ar gent, mais pour faire de la pro mo tion  »
(En tre tien  10). Ainsi, le Fes ti val de la Curd est d’abord et avant tout
conçu comme une fête par et pour les em ployés de la fro ma ge rie. En‐ 
core au jourd’hui, ces der niers ne paient pas pour par ti ci per au fes ti‐ 
val, leur badge d’em ployés ou d’an ciens em ployés fai sant of fice de ti‐ 
cket d’en trée. Si le fes ti val a gran di, il prend place dans une com mu‐ 
nau té ini tiale ho mo gène (agri cole et fran co phone). Le fait que le Fes‐ 
ti val de la Curd soit si im bri qué dans un vil lage et as so cié à un fleu ron
éco no mique local semble avoir aidé à en faire un at trait tou ris tique
plus du rable que d’autres ma ni fes ta tions comme la Foire gour mande.
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Les chiffres de par ti ci pa tion pu bliés dans les mé dias lo caux in diquent
une crois sance conti nue du nombre de vi si teurs au Fes ti val de la
Curd. De 6 000 per sonnes en 1995, on en comp tait 40 000 en 2009. Si
les bé né fices per mettent ra pi de ment au fes ti val « d’épon ger le dé fi cit
en cou ru par les nom breuses ac ti vi tés of fertes gra tui te ment » (Ca si‐ 
mi ro, 1996), le mo dèle d’af faires évo lue au fil des édi tions. Une par tie
des bé né fices est re ver sée à la fon da tion du Centre hos pi ta lier pour
en fants de l’est de l’On ta rio (CHEEO) (Bé lan ger, 2002). Le Fes ti val de
la Curd amasse ainsi près de 70 000 $ en sub ven tions, ce qui per met à
l’ac ti vi té de croître et de se dé ve lop per. Peu à peu, ce sont des mu si ‐
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ciens plus connus, Qué bé cois pour une bonne part, qui animent les
spec tacles. Les or ga ni sa teurs es timent que de plus en plus de gens de
l’ex té rieur de l’Est on ta rien, no tam ment d’Ot ta wa et de Ga ti neau,
par ti cipent aux ac ti vi tés. Le Fes ti val de la Curd pro pose aussi de nou‐ 
velles ac ti vi tés  : rodéo ou scène pour de jeunes ta lents lo caux. Si
jusqu’alors, le fes ti val était géré sous la forme d’un OSBL, en 2008,
Da niel Si mon cic, bien connu dans le mi lieu des fes ti vals fran co‐ 
phones, en de vient le di rec teur gé né ral. Son ex per tise en ma tière de
com man dites per met de ré col ter d’autres par te na riats im por tants
(Dugas, 2008), no tam ment de la part du gou ver ne ment de l’On ta rio.

La stra té gie de Si mon cic est de mettre en va leur «  l’agri cul ture et
[l]es va leurs agri coles de la ré gion » en pré sen tant deux nou veau tés,
soit le Mar ché des sa veurs (pro duits du ter roir) et le la by rinthe géant
de foin. Selon Si mon cic, « Il y avait un goût pour ces ac ti vi tés fa mi‐ 
liales et (une telle struc ture) est le re flet de l’Est on ta rien (et de ses
agri cul teurs). C’est un peu ce que ces gens- là font. Ça fait par tie de
leur quo ti dien. Nous vou lions va lo ri ser les fer miers. Nous vou lions of‐ 
frir des ac ti vi tés propres à la réa li té ru rale qui a peut- être été ou bliée
dans le passé » (Dugas, 2009). Laurent Van de putte du groupe Si mon‐ 
cic admet que le Fes ti val de la Curd ne suit pas les ten dances des fes‐ 
ti vals de ville comme le Fes ti val franco- ontarien à Ot ta wa, où un vi‐ 
rage jeu nesse a été en ta mé il y a quelques an nées afin d’at ti rer les
nou velles gé né ra tions. « On a es sayé d’ame ner de gros noms là- bas [à
St- Albert] comme, par exemple, Star Aca dé mie, mais ça n’a pas vrai‐ 
ment levé. Avec le Fes ti val de la Curd, c’est en core la fête à eux, les
gens de l’Est on ta rien. Ce sont sur tout des agri cul teurs, donc ils ont
très peu de temps de va cances. Et le fes ti val est un peu leurs va‐ 
cances. Donc ils nous font sa voir quels ar tistes ils ai me raient voir et
on choi sit des ar tistes qui leur res semblent » (Grat ton, 2012, 8).
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Le fran çais est au cœur du Fes ti val de la Curd. L’un des membres du
conseil d’ad mi nis tra tion de la fro ma ge rie ré itère que c’est aux fran co‐ 
phones de prendre leur place et d’im po ser l’usage du fran çais dans
leurs re la tions avec les an glo phones. Selon les or ga ni sa teurs du fes ti‐ 
val, « nous, on vend une ex pé rience fran co phone » (En tre tien 2). Ainsi
les deux pi liers du Fes ti val de la Curd sont la langue et la pro mo tion
de la ru ra li té. Mais au même titre que la « vie à la ferme » est ven due
aux ur bains, « la vie en fran çais » est aussi ven due aux an glo phones et
aux fran co phones qui ne sont pas de la ré gion. La langue de tra vail
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uti li sée lors de la pro duc tion du Fes ti val de la Curd est le fran çais, à la
fois par les ac teurs co opé ra tifs (c’est la langue de tra vail du conseil
d’ad mi nis tra tion de la fro ma ge rie), des ac teurs pri vés (le groupe Si‐ 
mon cic tra vaille ici en fran çais et la plu part des four nis seurs sont
aussi fran co phones). Comme le rap pelle un des res pon sables de la
fro ma ge rie :

« tout se passe en fran çais, mais on af fiche dans les deux langues. On
ne peut pas dire merde aux an glo phones […], mais il n’y a pas d’an ‐
glo phone au conseil d’ad mi nis tra tion. Ce sont tous des fran co ‐
phones. Il y a un nou veau pro duc teur dans la co opé ra tive qui est an ‐
glo phone, mais c’est sa femme qui vient, elle parle fran çais » (En tre ‐
tien 10).

Le mon tage fi nan cier du Fes ti val de la Curd est en par tie réa li sé par le
groupe Si mon cic qui dé pose le dos sier prin ci pa le ment à l’agence gou‐ 
ver ne men tale, Tou risme On ta rio. Il n’y a pas de pro gramme par ti cu‐ 
lier pour les évè ne ments fran co phones, mais il est pos sible qu’il y ait
tout de même un pour cen tage du fi nan ce ment qui leur soit of fi cieu‐ 
se ment ré ser vé. En 2013, le Fes ti val de la Curd a pu bé né fi cier de sub‐ 
ven tions dans le cadre de l’en ve loppe al louée pour les cé lé bra tions du
400  an ni ver saire de la pré sence fran çaise en On ta rio d’un mon tant
total de 5,9 mil lions $ géré par l’Of fice des af faires fran co phones. Le
pa lier fé dé ral in ter vient éga le ment par l’in ter mé diaire de son Pro‐ 
gramme mise en va leur du pa tri moine et le Pro gramme d’appui aux
langues of fi cielles (PALO), hé ber gé à son mi nis tère du Pa tri moine Ca‐ 
na da. Selon les or ga ni sa teurs, le RDÉE de l’époque ne par ti cipe pas à
son fi nan ce ment, car de ma nière gé né rale le fé dé ral ne sub ven tion‐
ne rait pas le dé ve lop pe ment éco no mique local. Par contre, le fé dé ral
sou tient des pro jets à va leur cultu relle, à condi tion de ré pondre à ses
exi gences. Enfin, au ni veau local, la mu ni ci pa li té de la Na tion contri‐ 
bue à hau teur de 3  000  $ et Tou risme Pres cott et Rus sell en fait la
pro mo tion dans ses do cu ments.
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e

Plu sieurs pro jets ont été dé ve lop pés afin de conso li der cette offre
tou ris tique im por tante pour la ré gion, avec tou te fois plus ou moins
de suc cès, dont un pro jet de vil lage d’antan franco- ontarien  ; la
construc tion d’une salle de concert sur le site de la fro ma ge rie et
l’amé na ge ment d’un ter rain pour les ca ra va niers. Ce der nier pro jet est
im por tant dans le contexte où l’offre d’hé ber ge ment tem po raire ou
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tou ris tique n’est pas très suf fi sante dans Pres cott et Rus sell. Un tel
parc per met trait de gar der sur place une clien tèle qui a ten dance à
re par tir vers Ot ta wa ou Mont réal une fois les ac ti vi tés ter mi nées. En
plus de ces pro jets tou ris tiques, se dé ve loppe aussi un mar ché local
de vant la fro ma ge rie de St- Albert. En bref, il s’agit de dé ve lop per tout
un pôle tou ris tique au tour de la fro ma ge rie, qui se rait en lien avec les
autres at traits exis tants (Parc Ca lyp so ou l’Écho). Tou te fois, comme le
sou ligne un dé pu té de la ré gion, ce type de « stra té gie re quiert une
nou velle ma nière de faire des pro jets  » (En tre tien  7) per met tant de
dé pas ser les in té rêts mu ni ci paux pour pen ser le dé ve lop pe ment éco‐ 
no mique à une autre échelle. Pa ral lè le ment, le Fes ti val de la Curd
semble aussi être resté une oc ca sion de so cia bi li té pour les ha bi tants
de St- Albert et leur fa mille qui n’ha bitent plus for cé ment dans la ré‐ 
gion. Il est l’oc ca sion de réunions fa mi liales. On peut aussi noter que
le Fes ti val de la Curd se dé roule sys té ma ti que ment la même fin de se‐ 
maine que celui de Vank leek Hill, une pe tite ville an glo phone com‐ 
pre nant une forte po pu la tion fran co phone un peu plus à l’Est de la
fro ma ge rie 7. De fait, s’il y a un réel ef fort pour at ti rer une clien tèle
ve nant de l’ex té rieur de la ré gion, ce che vau che ment des dates pour‐ 
rait té moi gner du faible in té rêt à at ti rer une clien tèle ré gio nale an‐ 
glo phone.

III. Ré gimes lin guis tiques et ter ‐
ri to riaux : un mo dèle hy bride am ‐
bi gu
Notre ques tion ini tiale était d’es sayer de com prendre com ment le ré‐ 
gime lin guis tique ca na dien s’ins ti tu tion na lise sur le plan local. En do‐ 
cu men tant le ré gime ter ri to rial et les deux pro jets agro tou ris tiques
que sont le Fes ti val de la Curd et la Foire gour mande dans les Com tés
unis de Pres cott Rus sell, deux pistes d’ana lyse nous pa raissent fé‐ 
condes. La pre mière est di rec te ment as so ciée aux ré sul tats em pi‐ 
riques. Les cas à l’étude montrent que le ré gime lin guis tique peut
par fois s’ef fa cer de vant les dy na miques ter ri to riales. Cela est par ti cu‐ 
liè re ment clair dans le cas de la Foire gour mande. L’ini tia tive est ori‐ 
gi nel le ment celle du RDÉE, c’est- à-dire l’un des or ganes du gou ver‐ 
ne ment fé dé ral fai sant la pro mo tion des com mu nau tés fran co phones
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hors Qué bec, mais les ac teurs ter ri to riaux se sont ap pro prié le dis po‐ 
si tif en dé lais sant la di men sion lin guis tique. Non seule ment le RDÉE
de l’époque n’est plus un par te naire, mais le Ré seau agroa li men taire
de l’Est on ta rien est dé sor mais mar qué par les lignes des conflits ré‐ 
gio naux liés au sys tème politico- administratif local. La concep tion de
la langue non po li ti sée, non conflic tuelle est éga le ment re prise au
sein du RAEO. Le dis cours qui ac com pagne la Foire gour mande est
avant tout uti li taire et mo bi lise es sen tiel le ment le re gistre des in té‐ 
rêts éco no miques. Dans le cas de la Foire gour mande, le ré gime ter ri‐ 
to rial a pris le pas sur le ré gime lin guis tique qui s’est ef fa cé au pro fit
d’une ap proche fon dée sur la lo gique du mar ché.

Le se cond cas, celui du Fes ti val de la Curd est plus mi ti gé. Non seule‐ 
ment la ques tion de la langue est cen trale dans les va leurs de ses pro‐ 
mo teurs pri vés, mais les or ga ni sa teurs ac tivent les dis po si tifs ren dus
ac ces sibles par le ré gime lin guis tique ca na dien en sol li ci tant des fi‐ 
nan ce ments pour la mise en va leur de la culture fran co phone. Ce fi‐ 
nan ce ment privé ou gou ver ne men tal pro cure une re la tive au to no mie
au Fes ti val de la Curd par rap port au ré gime ter ri to rial, alors même
que la langue est mo bi li sée de façon ac tive dans un dis cours iden ti‐ 
taire.

47

Ainsi, le ré gime lin guis tique ne se ter ri to ria lise pas tou jours de la
même ma nière, ce qui nous amène à une deuxième piste d’ana lyse,
cette fois- ci plus théo rique sur les rap ports pos sibles entre les ré‐ 
gimes lin guis tiques et les ré gimes ter ri to riaux. En nous ba sant sur les
tra vaux de Sonn tag (2015) sur les États- Unis, ainsi que sur ceux de
Har guin de guy et Cole (2009) sur la France, il est pos sible de ré flé chir
à une cer taine mo du la tion des ré gimes lin guis tiques à la lu mière des
ca rac té ris tiques lo cales. Rap pe lons que, dans le pre mier cas, Sonn tag
(2015) a mon tré que les normes na tio nales au cœur du ré gime lin guis‐ 
tique amé ri cain sont concor dantes avec l’ac tion lo cale. Dans son cas,
il y a une tra duc tion di recte et au cune contra dic tion ap pa rente entre
le na tio nal et le local. À l’in verse, des re cherches sur le Pays basque
fran çais (Har guin dé guy et Cole, 2009 ; Har guin dé guy et It çai na, 2015 ;
Kea ting, Lough lin et Des cho wer, 2003) ont sou li gné que l’af fir ma tion
du prin cipe de dé cen tra li sa tion a consti tué une struc ture d’op por tu‐ 
ni té pour les ba sco phones et leur ont per mis de sor tir la langue et la
culture basques d’une cer taine clan des ti ni té. Ce fai sant, le ré gime lin‐ 
guis tique na tio nal s’est vu contre car rer par le ré gime ter ri to rial.
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Le cas franco- ontarien de la ré gion des Com tés unis de Pres cott et
Rus sell montre que le ré gime lin guis tique, en rai son du fé dé ra lisme,
laisse les pro vinces libres dans leur champ de com pé tences. Il y a
concor dance du ré gime lin guis tique et du ré gime ter ri to rial, mais
cette concor dance consti tue presque un contre sens eu égard à la po‐ 
li tique des langues of fi cielles. La si tua tion laisse libre cours au ré gime
ter ri to rial qui prend le des sus sur le ré gime lin guis tique sans ga ran‐ 
ties pour le dé ve lop pe ment et la pro mo tion du fran çais. Ainsi, si cer‐ 
tains ac teurs lo caux peuvent «  ac ti ver  » des dis po si tifs issus du ré‐
gime lin guis tique fé dé ral (Fes ti val de la Curd), d’autres s’en dis tan‐ 
cient to ta le ment (Foire gour mande). Le cas des Com tés unis de Pres‐ 
cott et Rus sell ré vèle que la tra duc tion des normes du ré gime lin guis‐ 
tique sur le plan local se dis tingue par son ca rac tère hy bride et am bi‐ 
gu. Les ré gimes lin guis tiques et ter ri to riaux se ré vèlent tan tôt en co‐ 
hé rence, tan tôt en op po si tion, lais sant les ac teurs lo caux maîtres de
leur ap pro pria tion.
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C’est la même lo gique qui peut d’ores et déjà ex pli quer que les com‐ 
por te ments des ac teurs au sein des Com tés unis de Pres cott et Rus‐ 
sell puissent pa raître contra dic toires étant donné la pré do mi nance
du fran çais dans la ré gion. En effet, mal gré leur ma jo ri té dé mo gra‐ 
phique, le ré gime ter ri to rial im pose une lo gique po li tique et ins ti tu‐ 
tion nelle qui puise sa lé gi ti mi té dans une his toire ca rac té ri sée par la
do mi nance an glo phone sur le plan pro vin cial et par une cer taine
gêne à trop s’af fi cher comme fran co phone sur le plan local. Le Fes ti‐ 
val de la Curd est un sym bole de fier té pour beau coup de fran co‐ 
phones, mais c’est pen dant une courte pé riode de l’année que ces
der niers semblent af fi cher cette fier té. Le reste du temps, pour re‐ 
prendre les termes d’un ré pon dant de la ré gion : « on est bi lingue, pas
à cause des lois fé dé rales ou pro vin ciales. C’est qui on est » (En tre‐ 
tien 4).
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Dans cet ar ticle, nous cher chions à in ter ro ger le ré gime lin guis tique
ca na dien par le bas, afin de com prendre com ment les normes fé dé‐ 
rales en ma tière lin guis tique trouvent leur tra duc tion sur le ter rain.
Alors qu’une lit té ra ture déjà im por tante nous per met de cer ner les lo‐ 
giques du pays «  ju ri dique  », cette der nière ne dit pour tant pas
grand- chose de leur mise en œuvre sur le ter rain.
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Les Com tés unis de Pres cott et Rus sell, puisque ma jo ri tai re ment
fran co phones, nous ont four ni un cas d’étude per ti nent pour in ter ro‐ 
ger la mise au concret du ré gime lin guis tique ca na dien, en par ti cu lier
dans le sec teur agro tou ris tique. L’étude qua li ta tive de deux fes ti vals
agro tou ris tiques (la Foire gour mande et le Fes ti val de la Curd) a per‐ 
mis de mettre au jour com ment le ré gime ter ri to rial peut mi ti ger la
force du ré gime lin guis tique. Plu sieurs élé ments ca rac té risent le ré‐ 
gime ter ri to rial de Pres cott et Rus sell  : il est ins ti tu tion nel le ment
frag men té, la concep tion de la langue y est avant tout prag ma tique et
dé po li ti sée. Ce fai sant, ce ré gime ter ri to rial est par fois ali gné avec le
ré gime lin guis tique  : lorsque les ac teurs lo caux ins tru men ta lisent le
dis cours iden ti taire de la langue pour bé né fi cier des res sources mises
à dis po si tion par les éche lons gou ver ne men taux su pé rieurs, ou au
contraire dé con nec té du ré gime lin guis tique lorsque la langue, dé po‐ 
li ti sée, dis pa raît der rière dans un dis cours uti li taire met tant en scène
le dé ve lop pe ment éco no mique et la vo lon té de ne pas of fus quer les
an glo phones. En somme, le com pro mis qui est au fon de ment du ré‐ 
gime lin guis tique re joint le ré gime ter ri to rial.
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C’est da van tage sur la por tée du mo dèle ana ly tique qu’il im porte de
conclure. L’ana lyse ins ti tu tion nelle menée ici ali mente la lit té ra ture
sur les po li tiques lin guis tiques. De façon gé né rale, elle fa vo rise une
ex plo ra tion trans ver sale des po li tiques lin guis tiques, dé pas sant la
ques tion tra di tion nelle des ef fets, pour in ter ro ger le pour quoi et le
com ment de ces der nières, in cluant dé sor mais la ma nière dont les
ac teurs se les ap pro prient. Elle offre des ou tils pour in ter ro ger la for‐ 
mu la tion, mais éga le ment de la mise en œuvre des po li tiques lin guis‐ 
tiques et leur ins ti tu tion na li sa tion dans des sec teurs don nés, comme
le sec teur agro tou ris tique. Comme les cas étu diés ici le dé montrent,
l’ap proche ins ti tu tion nelle per met d’ex plo rer les com por te ments des
in di vi dus, sur le ter rain, dans la quo ti dien ne té, pla cée dans un
contexte struc tu ré par le ré gime lin guis tique. Du même coup, le
com por te ment in di vi duel n’est pas consi dé ré comme seule ment
guidé par des in té rêts in di vi duels, mais aussi in fluen cé par les lo‐ 
giques ins ti tu tion nelles et par les dé ci sions po li tiques qui s’im posent
à lui. De façon plus lo ca li sée, l’ap proche ins ti tu tion nelle per met
d’ana ly ser les consé quences des choix po li tiques ca na diens qui sont à
l’œuvre. En évi tant d’in ter ve nir de façon franche au plan local, les
pou voirs pu blics ca na diens ac ceptent que, sur le plan local, le lais ser
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NOTES

1  Le mot an glais pour si gni fier grain de fro mage.

2  Pour une pré sen ta tion de l’or ga ni sa tion des ser vices en fran çais en On ta‐ 
rio, voir le site in ter net sui vant : https://www.on ta rio.ca/fr/page/services- 
gouvernementaux-en-francais (consul té le 16 sep tembre 2019).

3  Pour plus de ren sei gne ments au sujet de l’Union des culti va teurs franco- 
ontariens, voir le lien in ter net sui vant : http://ucfo.ca/.

4  www.tou ris me pres cot trus sell.ca.

5  Pour plus de dé tails sur ces ini tia tives, voir le site in ter net sui vant : www.
agro- on.ca (consul té le 13 oc tobre 2019).

6  Pour plus de dé tails sur la Foire gour mande de l’Abitibi- Témiscamingue et
du Nord- Est on ta rien, on peut consul ter le site in ter net sui vant : http://foi‐ 
re gour mande.ca/ (consul té le 13 oc tobre 2019).

7  Il s’agit de la Vank leek Hill Agri cul tu ral So cie ty Fair. Pour plus de dé tails,
voir le site in ter net sui vant  : http://vank lee khil l fair.ca/ (consul té le 12 oc‐ 
tobre 2019).
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les com por te ments des ac teurs lo caux à l’égard des po li tiques lin guis‐ 
tiques ? Les don nées uti li sées pour ré pondre à cette ques tion de re cherche
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de Pres cott et Rus sell en On ta rio dans le sec teur agro tou ris tique local, un
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ma jo ri té fran co phone en On ta rio, ce qui en fait un cas pri vi lé gié pour étu‐ 
dier l’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis tiques sur le plan local.
L’étude porte sur deux cas d’ac ti vi tés agro tou ris tiques pri sées dans la ré‐ 
gion, soit le Fes ti val de la Curd et la Foire gour mande. Elle cible les trois di‐ 
men sions prin ci pales des ré gimes ter ri to riaux que sont la confiance entre
les ac teurs, les mo da li tés de la ré gu la tion po li tique ainsi que la ca pa ci té de
dé fi nir des pro blèmes pu blics pour pré ci ser com ment celles- ci in ter‐ 
agissent avec les pro ces sus d’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis‐ 
tiques sur le plan local. L’ana lyse des don nées exis tantes sur la ré gion ainsi
que celle des douze en tre vues semi- dirigées réa li sées avec des ac teurs clés
des Com tés unis de Pres cott et Rus sell, ont ré vé lé une si tua tion ambiguë
ca rac té ri sée par des com por te ments d’ac teurs sou vent conflic tuels sur le
plan ad mi nis tra tif et un biais fa vo rable à l’an glais dans les ac ti vi tés éco no‐ 
miques. Les fran co phones sont fiers de pro mou voir le fran çais, une des
deux langues of fi cielles du pays avec l’an glais, mais ils ne veulent pas s’alié‐ 
ner les an glo phones. Ils ac cordent une grande va leur au bi lin guisme par
rap port au fran çais, une ré ponse qui per met de neu tra li ser la pos si bi li té de
contes ta tion de leurs ac ti vi tés de la part de leurs col lègues an glo phones.
Ainsi, le com por te ment des ac teurs ré vèle l’in fluence dé ter mi nante du ré‐ 
gime ter ri to rial sur l’ins ti tu tion na li sa tion des po li tiques lin guis tiques au
plan local. En dé cen trant ainsi le re gard sur les po li tiques lin guis tiques du
na tio nal vers le local, l’ar ticle per met d’ap pro fon dir les rap ports entre la
langue et le ter ri toire.

English
How are ter rit orial prin ciples un der ly ing re gions im pact ing the im ple ment‐ 
a tion of lan guage policies at the local level? The data used to an swer the re‐ 
search ques tion comes from an ori ginal sur vey con duc ted in 2016 in the
United Counties of Prescott and Rus sell in Ontario in the local ag ri t our ism
sec tor, a key area to un der stand the eco nomic and cul tural vi tal ity of
Ontario's Fran co phonie. It is a re gion of par tic u lar in terest be cause 65 % of
the pop u la tion are French- speaking in the United Counties of Prescott and
Rus sell, while Fran co phones rep res ent ap prox im at ively 5 % of the Ontario
pop u la tion. It is the only re gion with a ma jor ity of French- speakers in the
province, which makes it an in terest case for study ing the in sti tu tion al iz a‐
tion of lan guage policies at the local level. The study fo cusses on two cases
of ag ri t our ism activ it ies in the re gion, the Curd Fest ival and the Gour met
Fair. It con cen trates on the three main di men sions of ter rit orial re gimes:
trust between act ors, the mod al it ies of polit ical reg u la tion as well as the
abil ity to define pub lic prob lems to spe cify how they in ter act with the pro‐ 
cesses of in sti tu tion al iz a tion of policies. The ana lysis of avail able data on the
re gion as well as the twelve semi- directed in ter views con duc ted with key
act ors in the United Counties of Prescott and Rus sell re vealed an am bigu‐ 
ous situ ation char ac ter ized by ad min is trat ive con flicts amongst act ors and
a bias fa vor able to Eng lish in eco nomic activ it ies. For ex ample, Fran co‐ 
phones are proud to pro mote French, but do not want to ali en ate Anglo‐ 
phones. They place great value on bi lin gual ism, a re sponse that neut ral izes
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the pos sib il ity that English- speakers in their re gion could chal lenge the le‐ 
git im acy of their activ it ies. The be ha vior of those act ors re veals the de term‐ 
in ing in flu ence of the ter rit orial re gime on the lin guistic re gime; the lat ter
dis ap pears in front of local ad min is trat ive and lin guistic con sid er a tions. By
de cen ter ing the gaze from the ap plic a tion on Canada’s lan guage policy from
the na tional con text to the local one, the art icle pro poses a new light on the
re la tions between lan guage and ter rit ory, between Fran co phones and ag ri t‐ 
our ism. The art icle lays the ground work for deep en ing the im pact of ter rit‐ 
orial re gimes on the in sti tu tion al iz a tion of lan guage policies.
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