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TEXT

L’ordre in ter na tio nal construit du rant toute la pé riode de la mo der ni‐ 
té au tour de re la tions in ter éta tiques se trouve dé sor mais lar ge ment
mis en cause par la pré sence d’ac teurs « alter- étatiques » de plus en
plus so nores. Ces ac teurs non éta tiques sont fort di vers (Bal zacq et
al., 2018). On y trouve, pêle- mêle des « Ob jets po li tiques non iden ti‐ 
fiés » 1, à l’in ter face de l’union d’États et de puis sances « sui ge ne ris »
(à l’ins tar de l’Union eu ro péenne), des mul ti na tio nales, des ré seaux,
des mou ve ments (en vi ron ne men taux, al ter mon dia listes). On y trouve
aussi des ac teurs sub- étatiques, pre nant par fois une place si gni fi ca‐ 
tive (Massart- Piérard, 1994) à tra vers cer tains sta tuts et re con nais‐ 
sances ob te nus tant dans l’ordre in terne de l’État en ques tion, que
dans l’ordre ex terne lorsque les ins ti tu tions leur amé nagent (ou leur
re con naissent) une forme de re pré sen ta tion (Trais nel, 2005).

1

L’ob jec tif dans cet ar ticle 2 n’est pas de rendre compte du rôle ou des
fonc tions joués par ces ins ti tu tions, ni même de re pé rer une ten‐ 
dance gé né rale propre à ces ac teurs col lec tifs sin gu liers, mais plu tôt

2



Considérer l’Acadie. Ou lorsque les francophonies d’ailleurs contribuent à la reconnaissance des
francophonies canadiennes

de ten ter de com prendre com ment un ac teur par ti cu lier  (la na tion
aca dienne), sans ins ti tu tions de type éta tique, a pu bé né fi cier d’une
forme sui ge ne ris de re con nais sance ex terne dans le cadre no tam‐ 
ment de l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie in ter na tio nale et
des re la tions France- Canada 3. Cet ar ticle cherche éga le ment à mieux
com prendre la sin gu la ri té des re la tions que l’Aca die en tre tient avec
« l’ailleurs » et le rôle que peuvent jouer ces re la tions dans la consi dé‐ 
ra tion que semble ap por ter la so cié té ca na dienne à l’Aca die. À dé faut
de «  re con nais sance po li tique » for melle, se tra dui sant par l’ins ti tu‐ 
tion na li sa tion plus ou moins com plète d’une au to no mie po li tique
consti tu tive de toute « col lec ti vi té », il semble en effet que la com mu‐ 
nau té aca dienne bé né fi cie de ce qui pour rait être qua li fié, dans la
pers pec tive tra cée par les tra vaux sur le « care » ou la sol li ci tude à
l’égard des plus fra giles dans les po li tiques de pro tec tion 4, d’une
sorte de « consi dé ra tion po li tique », c’est- à-dire une at ten tion po li‐ 
tique constante de la part des dif fé rents ni veaux de gou ver ne ment se
tra dui sant no tam ment par l’as so cia tion des or ga nismes com mu nau‐ 
taires, in tel lec tuels et porte- paroles com mu nau taires à la prise de
dé ci sion pu blique dans les sec teurs jugés cru ciaux pour la com mu‐ 
nau té en ques tion 5. Cette no tion per met de mieux cer ner l’en semble
des dis po si tifs po li tiques (ins ti tu tions, po li tiques pu bliques, pro‐ 
grammes d’ac tion, agen das pu blics, né go cia tions) en tou rant la prise
en compte, par les au to ri tés pu bliques, de si tua tions po li tiques par ti‐ 
cu lières, de fra gi li tés at tes tées, de né ces si tés de pro tec tions avé rées
au re gard de cer tains risques et d’un re gard éthique porté sur ces
risques et ces fra gi li tés. Cette consi dé ra tion rem place, en même
temps qu’elle em pêche, toute forme de re con nais sance po li tique per‐ 
met tant à ces groupes, en tant qu’ac teurs au to nomes, de faire face
par eux- mêmes et à tra vers des moyens pé ren ni sés, à ces fra gi li tés,
ces risques, ces be soins de pro tec tion 6. Ce fai sant, il s’agit de faire
sor tir les po li tiques pu bliques mises en place à des ti na tion des mi no‐ 
ri tés lin guis tiques des cadres théo riques en tou rant, pré ci sé ment, la
ques tion de leur «  re con nais sance  », pour mieux in sis ter sur la
grande dé pen dance de ces com mu nau tés à l’égard des au to ri tés ou
pou voirs po li tiques qui leur ac cordent (ou pas) une telle « consi dé ra‐ 
tion » po li tique. Cette consi dé ra tion peut, comme c’est le cas s’agis‐ 
sant des fran co pho nies ca na diennes, et comme nous le ver rons, don‐ 
ner lieu à des po li tiques pu bliques sec to ri sées et à l’éta blis se ment
d’un ré gime de re con nais sance de la part des dif fé rentes gou vernes
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concer nées qui vise non pas à re con naître des com mu nau tés, mais
plu tôt des si tua tions qui com mandent, de la part des au to ri tés pu‐ 
bliques, une in ter ven tion. Cette consi dé ra tion conduit éga le ment des
gou vernes 7 au res pect d’une cer taine éthique à l’égard de ces com‐ 
mu nau tés, faite d’es time, de res pect, ou de po li tiques de re con nais‐ 
sance sur des élé ments ci blés consi dé rés comme les ca rac té ris tiques
propres à cette com mu nau té, comme la langue, l’his toire, des pay‐ 
sages, des cou tumes, un pa tri moine, etc.

Cette place reste mo deste, bien sûr, et ne cor res pond pas aux formes
de re con nais sance in ternes et ex ternes dont peuvent jouir des col lec‐ 
ti vi tés telles que la Ré gion wal lonne, le Val d’Aoste, le Qué bec, ou
même n’im porte quelle mu ni ci pa li té ca na dienne, mais l’Aca die s’est,
avec le temps, fait sa place no tam ment au sein des re la tions entre la
France et le Ca na da, et entre le Ca na da et les ins ti tu tions de la fran‐ 
co pho nie in ter na tio nale. Cette place reste éga le ment fra gile, dans la
me sure où elle dé pend étroi te ment non seule ment de la bien veillance
et de la bonne vo lon té des ac teurs ex té rieurs à la com mu nau té qui la
consi dèrent 8, mais éga le ment du tra vail po li tique des membres de la
com mu nau té eux- mêmes (porte- parole, lea ders, in tel lec tuels, or ga‐ 
nismes), et de leur contri bu tion à la dé mons tra tion de l’exis tence de
cette com mu nau té, no tam ment en « por tant la pa role » et en re pré‐ 
sen tant, par tous les moyens, la com mu nau té dans les sec teurs les
plus stra té giques quant à son épa nouis se ment. En dépit de cette mo‐ 
des tie et de cette fra gi li té, cette consi dé ra tion consti tue la prin ci pale
force po li tique à même de ga ran tir à ces com mu nau tés une exis tence
po li tique, et peut consti tuer les pré mices d’une re con nais sance po li‐ 
tique plus for melle.

3

La pré sente contri bu tion se pro pose de dé fi nir cette « place » et les
res sorts de cette consi dé ra tion à tra vers un pro ces sus : celui du dé‐ 
ve lop pe ment des re la tions par ti cu lières entre la France et l’Aca die et
la place qu’a pro gres si ve ment pu se faire l’Aca die sur la scène in ter na‐ 
tio nale, aux côtés de et à tra vers deux ordres de gou ver ne ment dont
les ins ti tu tions ont pu ac cueillir, cha cune à leur ma nière, une cer taine
re pré sen ta tion (certes mi ni ma liste) aca dienne  : le gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick et le gou ver ne ment fé dé ral ca na dien 9. Nous
ten te rons éga le ment de mon trer qu’une telle consi dé ra tion «  ex‐ 
terne » de l’Aca die a per mis à la pro vince du Nouveau- Brunswick de
jouir d’une pré sence in ter na tio nale qu’elle n’au rait sans doute pas
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sans l’ac ti visme des fran co pho nies (ca na diennes ou in ter na tio‐ 
nales) 10. En somme, il nous pa raît pos sible d’avan cer l’idée que, dans
le contexte néo- brunswickois, c’est bien une na tion sans État (l’Aca‐ 
die) qui est la cause (ou le pré texte) de la pré sence, sur la scène in ter‐ 
na tio nale, d’un État sans na tion (le Nouveau- Brunswick). Dit d’une
autre ma nière, la consi dé ra tion po li tique dont a fait l’objet l’Aca die de
la part du gou ver ne ment fé dé ral comme du gou ver ne ment fran çais
puis de la fran co pho nie in ter na tio nale a per mis la re con nais sance po‐ 
li tique du rôle et de la place du gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick sur la scène in ter na tio nale.

Cette op por tu ni té in ter na tio nale a éga le ment pu fa ci li ter, à l’in terne
cette fois, une ré in ter pré ta tion du sta tut du fran çais et de la place de
la com mu nau té aca dienne au Ca na da At lan tique. 11 Nous illus tre rons
notre pro pos no tam ment à tra vers la ré fé rence à cer tains moments- 
clés de cette pa ra di plo ma tie sin gu lière 12, et en par ti cu lier à l’or ga ni‐ 
sa tion, en 1999, du VIII  Som met de la Fran co pho nie à Monc ton. Ce
som met a en effet du ra ble ment trans for mé, dans la pro vince, l’image
de la langue fran çaise, consa crant en quelque sorte sa di men sion non
seule ment lo cale (le fran çais, langue d’ici), mais éga le ment in ter na tio‐ 
nale (le fran çais, langue par ta gée par plu sieurs di zaines de pays).
Dans cet ar ticle, nous pro po sons d’abord (I) un état des lieux sur
l’Aca die et no tam ment sa place dans les ins ti tu tions ca na diennes.
Sans re ve nir sur son his toire, ni en dé tailler la réa li té so cio lin guis‐ 
tique ou cultu relle 13, nous sou hai tons à tout le moins dé ter mi ner les
pro ces sus de re con nais sance dont cette col lec ti vi té a pu bé né fi cier
grâce à l’ins ti tu tion na li sa tion du bi lin guisme of fi ciel tant au ni veau fé‐ 
dé ral qu’au ni veau pro vin cial et au dé ve lop pe ment, sur la scène in ter‐ 
na tio nale, de pos si bi li tés po li tiques (re con nais sance la France ; ins ti‐ 
tu tion na li sa tion de la Fran co pho nie). Sur cette base, nous dres se rons
une ra pide car to gra phie de l’ex pres sion ex terne de cette pré sence
(II), tout à la fois à tra vers les re la tions que l’Aca die en tre tient dé sor‐ 
mais avec la France, prin ci pal re lais de cette re con nais sance sin gu‐ 
lière (III), et éga le ment à tra vers la place (tout aussi sin gu lière) qu’oc‐ 
cupe l’Aca die au sein des ins ti tu tions de la Fran co pho nie (IV).

5
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I. Le Ca na da face à l’Aca die : des
po li tiques de re con nais sance lin ‐
guis tique plus qu’une re con nais ‐
sance po li tique de la na tion aca ‐
dienne
Le 22 jan vier 2019, le quo ti dien fran çais Le Monde en ta mait un long
re por tage sur sa sé lec tion des voyages de l’année en re te nant comme
pre mière des ti na tion l’Aca die, et la pré sen tait par ces mots :

6

« Et si la des ti na tion de l’année était un pays qui n’existe pas ? L’Aca ‐
die n’est ni un État ni même une pro vince. Si c’était un pays, il se rait
de co cagne : née en 1604 par la vo lon té de co lons fran çais et dis pa ‐
rue un siècle plus tard, l’Aca die ne sub siste plus que dans les cœurs.
Dé cou vrir au jourd’hui l’hé ri tage aca dien du Ca na da, c’est donc faire
un voyage sen ti men tal dans l’es pace et le temps, avec la langue fran ‐
çaise en guise de fil d’Ariane. » (Dous ta ly, 2019)

Ni un État, ni une pro vince. Il se rait pos sible de pour suivre  : ni une
ré gion (l’Aca die n’a pas de ter ri toire dé fi ni), mais pour tant une na tion
ou un peuple 14, puisque l’or ga nisme dont la mis sion est, pré ci sé ment
« de pro mou voir les in té rêts du peuple aca dien, par ti cu liè re ment de
l’At lan tique » (SNA, 2020) se dé nomme « So cié té Na tio nale de l’Aca‐ 
die » (SNA), une « so cié té na tio nale », donc, et qui af firme que « Le
peuple aca dien de l’At lan tique évo lue dans des com mu nau tés vi‐ 
brantes, dy na miques, in clu sives, re con nues et va lo ri sées pour leur
contri bu tion es sen tielle au plein épa nouis se ment de la so cié té aux
plans at lan tique, na tio nal et in ter na tio nal » (SNA, 2020) 15.

7

L’Aca die existe donc, ne serait- ce que par son af fir ma tion constante à
tra vers une mul ti pli ci té de mo ments, de lieux, de mo bi li sa tions et
d’ac tions col lec tives. En somme, l’Aca die, en tant que col lec ti vi té est
re ven di quée, re pré sen tée et ce fai sant cherche à dé fi nir, à tra vers les
ac tions et les ré flexions qui en tourent son iden ti té de col lec ti vi té ou
de com mu nau té (Thé riault, 1995), une forme de re con nais sance qui
passe (aussi) par l’in ter na tio nal (Pi chette, 1994). L’Aca die n’est donc
pas un pays ima gi naire, un pays « de co cagne », mais un pays ima gi‐

8
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né. Il existe d’ailleurs une lit té ra ture scien ti fique plé tho rique sur
l’Aca die, de même que des or ga nismes aca diens (SNA, or ga nismes
porte- parole po li tiques et sec to riels pro vin ciaux, etc.), in ter ve nant
dans des sec teurs consi dé rés comme stra té giques pour la mi no ri té
aca dienne 16. La SNA re ven dique d’ailleurs, avec suc cès, un rôle de
« porte- parole » du peuple aca dien dans l’es pace po li tique ca na dien
ainsi qu’une lé gi ti mi té po li tique qui lui est sou vent re con nue, ne
serait- ce que par l’in ter mé diaire du rôle qui lui est as si gné, tant au
Ca na da qu’à l’ex té rieur, comme nous l’ex pli que rons ul té rieu re ment.
L’his toire de l’Aca die est éga le ment ja lon née de dé mons tra tions mi li‐ 
tantes (contes ta tions ou re ven di ca tions plus pa ci fiques), de mo bi li sa‐ 
tions po li tiques par fois très so nores et re ten tis santes comme l’a
mon tré en son temps le « mo ment 68 » (Bel li veau, 2014) ou les prises
de po si tion lors des né go cia tions consti tu tion nelles en tou rant la
ques tion na tio nale pen dant plus de qua rante ans au Ca na da (no tam‐ 
ment lors des né go cia tions des ac cords de Meech et Char lot te‐ 
town) 17. Elle sus cite, éga le ment, comme les fran co pho nies mi no ri‐ 
taires au Ca na da (Car di nal et Léger, 2017 ; Car di nal et Forgues, 2014 ;
Char bon neau, 2012), des formes de re con nais sance  : re con nais sance
cultu relle (Ro bi neau, 2017) no tam ment, grâce au rayon ne ment, na tio‐ 
nal et in ter na tio nal de ses ar tistes, com po si teurs, poètes ou in tel lec‐
tuels. Re con nais sance lin guis tique (Bou dreau, 2016), à tra vers la pu‐ 
bli ca tion de nombres d’ou vrages sur la lit té ra ture aca dienne et le
fran çais aca dien. Re con nais sance iden ti taire éga le ment, par la mul ti‐ 
pli ca tion de ma ni fes ta tions au tour de la «  fier té  » aca dienne, tant
dans les écoles fran co phones des pro vinces At lan tique qu’à tra vers
les vastes ras sem ble ments des « Congrès mon diaux aca diens », tous
les 5 ans. Par ailleurs, les com mu nau tés fran co phones consti tuant
l’Aca die sont consi dé rées comme des « com mu nau tés de langues of fi‐ 
cielles en si tua tion mi no ri taire  » (CLOSM), no tam ment à tra vers les
di verses en tentes Canada- CLOSM, les Plans d’ac tion et Feuilles de
route fé dé rales en ma tière de langues of fi cielles, et les dis po si tions
de la Loi sur les langues of fi cielles et de la Charte ca na dienne des droits
et li ber tés por tant sur les droits lin guis tiques et les CLOSM.

Pour tant, il n’en de meure pas moins qu’à la dif fé rence d’autres mi no‐ 
ri tés, au cune ins ti tu tion élue ne re pré sente po li ti que ment l’Aca die, au
sens où on l’en tend en science po li tique, c’est- à-dire à tra vers des
ins ti tu tions par ti ci pant di rec te ment à l’or ga ni sa tion du pou voir po li ‐
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tique et consti tu tif de col lec ti vi tés. Nulle « As sem blée na tio nale » ou
même dé li bé rante aca dienne n’est élue dé mo cra ti que ment, nul
« gou ver ne ment » n’est doté de la res pon sa bi li té (et de la lé gi ti mi té)
po li tique vi sant à «  re pré sen ter po li ti que ment  », à tra vers un mode
dé mo cra tique de dé si gna tion, l’Aca die. Aucun bud get n’est dé li bé ré ni
dé ci dé de ma nière au to nome. Aucun Sénat cou tu mier ou Com mis‐ 
sion com mu nau taire, ni même de re grou pe ment de mu ni ci pa li tés
dis po sant d’une forme ou d’une autre de re con nais sance po li tique, ni
de mo da li té de re pré sen ta tion po li tique n’est à même de par ler, sans
conteste, «  au nom  » de l’Aca die. Plus en core, l’Aca die ne bé né fi cie
d’au cune re con nais sance po li tique à l’in té rieur même du sys tème ca‐ 
na dien puis qu’aucun texte de loi ni norme consti tu tion nelle ne re‐ 
con naît (ni ne nomme) une « Aca die » (qu’elle soit peuple, na tion, ré‐ 
gion, col lec ti vi té, com mu nau té ou même groupe) au Ca na da. Tout au
plus, est- il re con nu, dans l’ar ticle 16.1 de la Charte ca na dienne des
droits et li ber tés que :

« La com mu nau té lin guis tique fran çaise et la com mu nau té lin guis ‐
tique an glaise du Nouveau- Brunswick (sic) 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 (…) 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. » (Charte ca na dienne des droits et li ber tés, Ar ticle 16.1).

Le poids po li tique de l’Aca die dans le contexte na tio nal ca na dien pro‐ 
vient pour une part de son rôle de lea der parmi les mi no ri tés fran co‐ 
phones ca na diennes hors- Québec, mi no ri tés sur les quelles re pose en
grande par tie la va li di té d’une po li tique pan ca na dienne de bi lin‐ 
guisme.

10

En l’ab sence d’ins ti tu tions re pré sen ta tives élues, la so cié té aca dienne
s’est dotée d’as so cia tions porte- parole (So cié té Na tio nale d’Aca die,
So cié té de l’Aca die du Nouveau- Brunswick…), de mé dias (Aca die Nou‐ 
velle), d’éta blis se ments d’en sei gne ment su pé rieur (Uni ver si té de
Monc ton) et s’est in ves tie du ra ble ment dans plu sieurs sec teurs stra‐ 
té giques grâce à des po li tiques pu bliques dans le do maine des
langues sus ci tées par le gou ver ne ment fé dé ral à tra vers le bi lin‐ 
guisme of fi ciel. En ce sens, l’Aca die en tant que com mu nau té s’ex pri‐
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me ra po li ti que ment sans doute plus à tra vers les formes de dé mo cra‐ 
tie par ti ci pa tive (et ses di lemmes : Blon diaux, 2005) qui ca rac té risent
les groupes so cio cul tu rels (femmes, mi no ri tés eth niques, groupes
confes sion nels, mou ve ments po li tiques…) qu’à tra vers les cadres de
ré fé rence de la dé mo cra tie re pré sen ta tive « clas sique » tels qu’on les
re trouve par exemple dans la lit té ra ture consa crée aux « na tions mi‐ 
no ri taires » (Mas sie et La mon tagne, 2019).

Le gou ver ne ment fé dé ral a en effet mis sur pieds de puis l’adop tion à
la fin des an nées 1960 de la Loi sur les langues of fi cielles, un ré gime
de re con nais sance lin guis tique qui évite soi gneu se ment toute ré‐
forme ins ti tu tion nelle vi sant à faire de l’Aca die (ou de quelque autre
com mu nau té lin guis tique) une en ti té au to nome et re con nue (créa tion
de ré gions, ou d’une col lec ti vi té dotée de pou voirs, d’ins ti tu tions re‐ 
pré sen ta tives élues et d’une au to no mie fis cale, par exemple). L’État
ca na dien (en concer ta tion avec les pro vinces) a pré fé ré mettre en
place des po li tiques pu bliques ci blées et as so cier de ma nière plus ou
moins étroite les or ga nismes com mu nau taires à la mise en œuvre de
ces po li tiques. Les sec teurs ci blés par ces po li tiques sont les sui‐
vants  : l’édu ca tion, la culture, les mé dias, la santé, le dé ve lop pe ment
éco no mique et l’im mi gra tion. Ce fai sant, ce sont bien plus des « po li‐ 
tiques de re con nais sance lin guis tique », consti tu tive de la consi dé ra‐ 
tion po li tique of ferte aux fran co pho nies mi no ri taires du pays (dont
l’Aca die), qui ont été mises sur pied que la re con nais sance po li tique
de com mu nau tés dé fi nies, dé si gnées, nom mées (Trais nel, 2012  ;
Trais nel et Bossé, 2016). L’Aca die ne jouit donc pas, au Ca na da, d’une
re con nais sance po li tique stric to sensu, mais plu tôt de po li tiques de
re con nais sances lin guis tiques et cultu relles ci blées, sec to ri sées à
l’ins tar d’ailleurs de toutes les autres com mu nau tés fran co phones du
Ca na da, à l’ex cep tion no table de la col lec ti vi té qué bé coise. Celle- ci
s’est, quant à elle, en effet construit une re con nais sance po li tique
dis tincte en na tio na li sant «  tran quille ment  » dans les an nées 1970-
1980 un ap pa reil éta tique pro vin cial «  tran quille ment » ré vo lu tion né
sous le lea der ship du Parti li bé ral dans les an nées 1960, et ce au grand
dam de la gou verne fé dé rale ca na dienne (Trais nel, 2005). Rien de tel
pour l’Aca die ou pour les autres Com mu nau tés fran co phones en si‐ 
tua tion mi no ri taire du Ca na da.

12
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II. Consi dé rer l’Aca die : le rôle de
la France et de la fran co pho nie
in ter na tio nale
La consi dé ra tion po li tique qui s’est pro gres si ve ment construite à
l’égard de l’Aca die au Ca na da s’est trou vée ren for cée par la consi dé ra‐ 
tion po li tique ve nant cette fois de l’ex té rieur du pays à tra vers le rôle
clé de la France et l’in ser tion pro gres sive du gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick dans les dif fé rentes ins tances de la fran co pho nie
ins ti tu tion nelle en construc tion. Une telle in ser tion se jus ti fiait par la
pré sence d’une (très) forte mi no ri té fran co phone aca dienne dans la
pro vince, et par l’of fi cia li sa tion, au Nouveau- Brunswick, d’une dua li té
lin guis tique pro vin ciale. D’une cer taine ma nière, la pré sence aca‐ 
dienne au Nouveau- Brunswick a per mis de jus ti fier, par un concours
de vo lon tés po li tiques sin gu lier, la construc tion d’une forme de re‐ 
pré sen ta tion dé lé guée de l’Aca die sur la scène in ter na tio nale qui
consti tue en somme la rai son prin ci pale d’une re con nais sance po li‐ 
tique aty pique dont jouit, sur la scène in ter na tio nale fran co phone, le
Nouveau- Brunswick.

13

Cette place par ti cu lière est ré cente et doit beau coup (en tout cas
comme élé ment dé clen cheur) au re nou veau des re la tions entre la
France et son an cienne co lo nie à la fin des an nées 1960 (Bourque,
2000), dans le fil d’une re dé cou verte, par la France gaul lienne, de
l’Amé rique canadienne- française et aca dienne tel que le ra conte l’in‐ 
tel lec tuel aca dien Ro bert Pi chette. Dans un ou vrage in ti tu lé L’Aca die
par bon heur re trou vée, cet au teur re prend l’his toire ré cente (puisque
da tant de la fin des an nées 1960) du dé ve lop pe ment de re la tions par‐ 
ti cu lières entre la France et l’Aca die (Pi chette, 1994) en mon trant
com ment la France, par l’in ter mé diaire du Pré sident de Gaulle, a pu
re con si dé rer po li ti que ment sa pré sence en Aca die, au nom des liens
étroits et an ciens entre peuples fran çais et aca dien. Ro bert Pi chette a
été l’un des ac teurs et té moins de ces « re trou vailles » entre la France
et l’Aca die, de par les fonc tions qu’il exer çait au sein de la gou verne
néo- brunswickoise. Il dé crit d’ailleurs, dans un autre ou vrage consa‐ 
cré à l’his toire du Consu lat de France dans les pro vinces At lan tique,
com ment la France, de longue date, a pu s’in té res ser à l’Aca die et fi‐

14
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na le ment consa crer, par une re pré sen ta tion consu laire, une re con‐ 
nais sance dont elle vou lait la gra ti fier (Pi chette, 2014).

Cette consi dé ra tion po li tique de la France à l’égard de l’Aca die est an‐ 
cienne. Les re la tions avaient pour tant été plus que té nues de puis la
fin de la pré sence fran çaise en « Nouvelle- France » en 1763. Pour tant,
dif fé rents let trés fran çais  (Edme Ra meau de Saint- Père, au XIXe
siècle, Emile Lau vrière au début du XXe siècle ou Jean Paul Hau te‐ 
cœur dans les an nées 1960), des di plo mates (Ro bert de Caix, qui
fonde le co mi té France- Acadie dans les an nées 1930 avec E. Lau‐ 
vrière) avaient, à leur époque, cher ché à jouer un rôle au sein de dif‐ 
fé rentes as so cia tions ou ins ti tu tions en tre te nant une re la tion par ti‐ 
cu lière entre les élites d’un bord et de l’autre de l’At lan tique (Pi chette,
2004). En ce sens, la créa tion d’une agence consu laire en 1946, trans‐ 
for mée en 1964 en consu lat à part en tière vient ins ti tu tion nel le ment
consa crer le re gain d’in té rêt de la France à l’égard de l’Aca die et paver
la voie au ren for ce ment des liens entre France et Aca die. C’est la ren‐ 
contre de 4 re pré sen tants aca diens avec le Pré sident de la Ré pu‐ 
blique, le Gé né ral de Gaulle en jan vier 1968 qui aura un im pact consi‐ 
dé rable sur le ren for ce ment des liens France- Acadie, avec la mise sur
pied par la France d’une série de dis po si tifs et de pro grammes de co‐ 
opé ra tion tra dui sant cette consi dé ra tion po li tique en po li tiques pu‐
bliques 18 : créa tion de 55 bourses d’études, fi nan ce ment de deux mis‐ 
sions par année, envoi de 20 000 livres des ti nés aux uni ver si tés, col‐ 
lèges et écoles aca diens, envoi de 30 co opé rants fran çais, créa tion
d’un ser vice cultu rel au Consu lat de France à Monc ton et une aide
très sub stan tielle au jour nal L’Évan gé line. Le Pré sident de la Ré pu‐ 
blique fran çaise, en sus ci tant cette co opé ra tion, et en re ce vant for‐ 
mel le ment Léon Ri chard, pré sident de la So cié té na tio nale des Aca‐ 
diens, Adé lard Sa voie, rec teur de l’Uni ver si té de Monc ton, Gil bert
Finn, pré sident de Ges tion At lan tique et du jour nal aca dien L’Évan gé‐ 
line, et Eu clide Daigle, vice- président de l’As so cia tion aca dienne
d’édu ca tion du Nouveau- Brunswick consacre en quelque sorte la re‐ 
con nais sance ins ti tu tion nelle de ces re pré sen tants de la so cié té aca‐ 
dienne.

15

En France, l’as so cia tion Les Ami tiés aca diennes est fon dée dans la
fou lée, en 1976 à Paris par M. Phi lippe Ros sillon l’une des che villes ou‐ 
vrières et un des « hommes de l’ombre » de ce re tour de la France en
Aca die. Re nom mée par la suite les Ami tiés France- Acadie (Ami tiés
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France- Acadie, Les as so cia tions af fi liées, 2020), cette as so cia tion fé‐ 
dère sept des as so cia tions liées au fait aca dien en France. Elle s’ef‐ 
force de dé ve lop per des re la tions cultu relles et ami cales entre Aca‐ 
diens et Fran çais à tra vers des fes ti vals, des voyages, des ex po si tions,
des spec tacles, le prix lit té raire « France- Acadie » et des échanges de
jeunes. Les as so cia tions af fi liées, tout par ti cu liè re ment en Poi tou,
terre d’exil de dé por tés aca diens, en tre tiennent, en plus des liens as‐ 
so cia tifs et gé néa lo giques, des liens af fec tifs d’ami tié entre les
peuples avec leurs « Cou sins aca diens ». Cette sy ner gie entre as so‐ 
cia tions, col lec ti vi tés ter ri to riales et monde uni ver si taire avait
d’ailleurs mené à une can di da ture fran çaise pour le Congrès mon dial
aca dien (CMA) en 2008 sous la hou lette de l’an cien Pré sident du
Sénat René Mo no ry 19.

Cette brève contex tua li sa tion 20 per met de sou li gner la na ture à la
fois for melle et in for melle des (nou velles) re la tions entre la France et
l’Aca die de puis les an nées 1970 et ce sous trois ca té go ries : 1 - les re‐ 
la tions of fi cielles et les en tentes entre di vers pa liers gou ver ne men‐ 
taux et or ga nismes re pré sen ta tifs, 2 - les ini tia tives et dis po si tifs mis
en place et pé ren ni sés sur les ter ri toires et au sein même des com‐ 
mu nau tés concer nées (lo cales ou na tio nales) ainsi que 3 - les ini tia‐ 
tives in for melles qui, elles aussi, en tre tiennent une forme, certes sou‐ 
vent mé diée par les gou ver ne ments fé dé ral ca na dien et pro vin cial
néo- brunswickois, de pa ra di plo ma tie sin gu lière (Mas sie et La mon‐ 
tagne, 2019) entre la France et l’Aca die.

17

Les re la tions entre l’Aca die et la Fran co pho nie sont, elles aussi, in dis‐ 
so ciables du pro ces sus de L’Aca die par bon heur re trou vée (Pi chette,
1994). En effet, à par tir des an nées 1960 et fort de la re con nais sance
de la France, les or ga nismes porte- parole de l’Aca die s’in sè re ront au
sein du ré seau des ins ti tu tions de la fran co pho nie in ter na tio nale qui
va se consti tuer pro gres si ve ment à par tir des an nées 1970 21. Il y a là
une « ren contre réus sie » entre une so cié té in ter na tio nale et mul ti la‐ 
té rale d’ac teurs éta tiques qui ins ti tu tion na lisent leurs rap ports à tra‐ 
vers la créa tion d’une or ga ni sa tion in ter na tio nale sin gu lière et un
peuple sans État. L’Aca die, à tra vers les dis po si tifs de re con nais sance
po li tique de l’ac cré di ta tion de cer tains de ses or ga nismes porte- 
parole et ins ti tu tions au sein des opé ra teurs et confé rences de l’Or‐ 
ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie (OIF), se voit at tri buer
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une voix au sein des ins tances de la fran co pho nie in ter na tio nale alors
en plein dé ve lop pe ment.

La re pré sen ta tion de l’Aca die sur la scène in ter na tio nale ne dé pend
pas que de la consi dé ra tion po li tique de la France à l’égard de l’Aca die,
mais aussi de l’ac cep ta tion, par le Ca na da, d’une telle consi dé ra tion
po li tique à l’égard d’une com mu nau té ca na dienne par ti cu lière. Les
mo da li tés de cet ac cord né ces saire re posent sur un équi libre sub til
entre le rôle ve dette, dé vo lu à l’État ca na dien, prin ci pal ac teur sur la
scène in ter na tio nale et donc sur la scène de la Fran co pho nie « avec
un grand F  », et des se conds rôles (gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick, or ga nismes) pour tant in dis pen sables et qui, avec le temps,
ont pro gres si ve ment im pri mé leur marque dans une vé ri table re pré‐ 
sen ta tion de l’Aca die à tra vers son ré seau or ga ni sa tion nel et ins ti tu‐ 
tion nel. C’est bien sûr grâce à l’appui et l’ac cord du Ca na da qu’en 1977
le Nouveau- Brunswick re çoit le sta tut de «  gou ver ne ment par ti ci‐ 
pant », au tre ment dit de « gou ver ne ment membre de plein droit » au
sein de l’Agence de co opé ra tion cultu relle et tech nique (ACCT) 22 à
l’ins tar du Qué bec. Ce sta tut, construit sur me sure pour le Qué bec
après d’âpres né go cia tions entre Ot ta wa, Qué bec, Paris et d’autres
ac teurs de la fran co pho nie in ter na tio nale de l’époque, a pu éga le ment
bé né fi cier au Nouveau- Brunswick, en consi dé ra tion de l’im por tance
de sa po pu la tion aca dienne, mais aussi aux po li tiques proac tives (et
ori gi nales à l’époque au Ca na da) du gou ver ne ment pro vin cial en ma‐ 
tière de bi lin guisme. 23 Ce qui s’opère, c’est une conver gence entre
l’ins ti tu tion na li sa tion (ti mide, mais réelle) du bi lin guisme à l’in té rieur
du Ca na da, et en par ti cu lier au Nouveau- Brunswick, et co rol lai re‐ 
ment, l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie à l’ex té rieur.

19

Une telle concor dance per met au gou ver ne ment fé dé ral comme au
Nouveau- Brunswick de faire jouer un rôle à ce der nier au sein des
ins tances fran co phones en ges ta tion et donc au gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick, au même titre que l’État ca na dien (ou de l’État
qué bé cois), de par ti ci per ac ti ve ment (s’il le sou haite) au sein des ins‐ 
tances et autres opé ra teurs de la fran co pho nie in ter na tio nale. Bien
que ces deux ordres de gou ver ne ment ne re pré sentent pas à pro pre‐ 
ment par ler l’Aca die, rôle qui re vient à la SNA et au large ré seau as so‐ 
cia tif qui l’en toure, les com mu nau tés aca diennes peuvent en quelque
sorte avoir « voie au cha pitre » au sein de l’OIF à tra vers leur mé dia‐ 
tion ins ti tu tion nelle et leur in ser tion dans les dif fé rentes dé lé ga tions

20



Considérer l’Acadie. Ou lorsque les francophonies d’ailleurs contribuent à la reconnaissance des
francophonies canadiennes

na tio nales par ti ci pant aux pro grammes d’ac tion des ins tances de la
fran co pho nie. C’est, bien sûr, sur tout le cas pour la com mu nau té aca‐ 
dienne du Nouveau- Brunswick.

En 2009, lors de son dé pla ce ment dans la Pé nin sule Aca dienne à l’oc‐ 
ca sion de la tenue du Congrès mon dial aca dien, Abdou Diouf, alors
Se cré taire gé né ral de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho‐ 
nie (OIF), avait bien sym bo li sé la consi dé ra tion po li tique dont jouit
dé sor mais l’Aca die à l’ex té rieur comme à l’in té rieur du Ca na da, en dé‐ 
cla rant dans un dis cours of fi ciel qu’il « se sen tait comme chez lui » en
Aca die, une Aca die qui «  ti rait la Fran co pho nie vers le haut  » (La
Presse Ca na dienne, 2014a)

21

III. De la consi dé ra tion po li tique
aux dis po si tifs de co opé ra tion : le
dé ve lop pe ment de re la tions par ‐
ti cu lières entre la France et de
l’Aca die
Une telle re la tion oc cupe, avec la fran co pho nie in ter na tio nale et les
fran co pho nies ca na diennes, une place toute par ti cu lière dans ce
qu’on pour rait qua li fier de géo po li tique de l’Aca die contem po raine.
Cette place sin gu lière se tra duit par de mul tiples dis po si tifs qui la
rendent tan gible  : la pré sence d’un re pré sen tant per ma nent du
Nouveau- Brunswick à l’Am bas sade du Ca na da en France d’une part, la
pré sence d’un consu lat gé né ral de France « dans les pro vinces At lan‐ 
tiques  » d’autre part et les ac tions de la SNA dont un volet de son
man dat est de re pré sen ter le peuple aca dien sur la scène in ter na tio‐ 
nale, mais aussi des ini tia tives dans tous les sec teurs stra té giques et
no tam ment ceux de la culture, de l’éco no mie ou de la mo bi li té.

22

Sur le plan ins ti tu tion nel, les re la tions France- Acadie ont été confiées
au mi nis tère des Af faires étran gères fran çaises (au plan na tio nal) et
re posent sur des ac cords spé ci fiques entre l’Aca die et cer taines col‐ 
lec ti vi tés ter ri to riales (au plan ré gio nal cette fois). Côté aca dien, elles
sont me nées par la SNA d’une part et la pro vince du Nouveau- 
Brunswick d’autre part.
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C’est l’en tente France- Acadie si gnée entre l’État fran çais et la So cié té
Na tio nale de l’Aca die et ré gu liè re ment re nou ve lée qui consacre et or‐ 
ga nise for mel le ment les re la tions entre la France et l’Aca die. Cette
en tente est une conven tion si gnée entre le mi nis tère des Af faires
étran gères (re pré sen tant l’État) et un or ga nisme porte- parole de
l’Aca die, la So cié té Na tio nale de l’Aca die. Les grands ob jec tifs au
centre de son der nier re nou vel le ment, qui re monte à 2007 à Paris,
ont per mis de dé fi nir les orien ta tions et le fonc tion ne ment d’une
Com mis sion per ma nente France- Acadie, dont l’ob jec tif est de dy na‐ 
mi ser les re la tions entre la France et l’Aca die, no tam ment par la ges‐ 
tion d’un « Fonds de co opé ra tion France- Acadie » per met tant de sou‐ 
te nir les échanges cultu rels entre l’Aca die et la France, et par l’oc troi
des Bourses France- Acadie. Même si les ob jec tifs de cette en tente
de meurent mo destes, cet ac cord consti tue une forme de re con nais‐ 
sance re nou ve lée, par la France, de l’Aca die et s’ins crit dans la conti‐ 
nui té des po li tiques ini tiées à la fin des an nées 1960 par le gou ver ne‐ 
ment fran çais.

24

Au- delà de cette re con nais sance ac cor dée par le gou ver ne ment de la
France à l’Aca die, il convient éga le ment de men tion ner les di vers ac‐ 
cords qui lient les gou ver ne ments pro vin ciaux ou fé dé ral à des col‐ 
lec ti vi tés ter ri to riales fran çaises, ac cords au cœur des quels l’Aca die
se trouve soit l’objet, soit par tie pre nante via les consul ta tions ou les
col la bo ra tions pro po sées aux ins tances porte- parole.

25

Dans ce cadre, il convient de men tion ner l’Ac cord entre le gou ver ne‐ 
ment du Ca na da et le gou ver ne ment de la Ré pu blique fran çaise re la tif
au dé ve lop pe ment de la co opé ra tion ré gio nale entre les pro vinces at‐ 
lan tiques ca na diennes et la col lec ti vi té ter ri to riale fran çaise de Saint- 
Pierre-et-Miquelon. Cet Ac cord en cadre et or ga nise une col la bo ra‐ 
tion pé ren ni sée au sein de nom breux sec teurs d’ac ti vi tés. Les gou ver‐ 
ne ments des quatre pro vinces de l’At lan tique sont par te naires en as‐ 
su rant di verses col la bo ra tions avec Saint- Pierre-et-Miquelon au sein
de leurs ter ri toires res pec tifs. Il est à noter que dans ce cadre la SNA
co- préside avec la Chambre de com merce de Saint- Pierre-et-
Miquelon la Com mis sion En jeux et so cié té, vi sant à as su rer la tenue
d’ini tia tives entre les deux ter ri toires dans les thé ma tiques telles que
l’édu ca tion, la jeu nesse, le sport, l’éco no mie ou la santé.

26



Considérer l’Acadie. Ou lorsque les francophonies d’ailleurs contribuent à la reconnaissance des
francophonies canadiennes

L’ac tion du Consu lat gé né ral de France dans les pro vinces at lan‐ 
tiques 24, situé à Monc ton, re pose quant à elle sur des co opé ra tions
éco no miques, po li tiques, et cultu relles en lien avec la fran co pho nie.
La di plo ma tie consu laire vise à en tre te nir une sy ner gie bien ar ti cu lée
entre la France et ses dif fé rents par te naires lo caux. Plu sieurs évé ne‐ 
ments com mé mo ra tifs en lien avec ses ac tions d’en semble sont or ga‐ 
ni sés par le consu lat ou en par te na riat avec lui et illus trent cette
consi dé ra tion po li tique qu’en tre tient la France à l’égard de l’Aca die.
Men tion nons, à titre d’exemple, le 50  an ni ver saire de la ren contre de
la dé lé ga tion aca dienne avec le Pré sident de Gaulle, or ga ni sé en par‐ 
te na riat avec la SNA en 2018 ou le bi cen te naire de la ré tro ces sion de
Saint- Pierre-et-Miquelon à la France.

27

e

La pro vince du Nouveau- Brunswick a mené de son côté de nom‐ 
breuses en tentes of fi cielles avec di verses ré gions et ins tances de
l’État fran çais, ren for çant la pé ren ni sa tion des re la tions entre cer‐ 
taines col lec ti vi tés fran çaises et les ac teurs de la so cié té aca dienne.
Men tion nons ici par exemple l’Ac cord de co opé ra tion entre le dé par‐ 
te ment de la Vienne (France) et la pro vince du Nouveau- Brunswick 25

ou les ju me lages entre des mu ni ci pa li tés fran çaises et aca diennes  :
Dieppe et Dieppe (Nor man die), Ca ra quet et Ma rennes (Nouvelle- 
Aquitaine), Ship pa gan et Lou dun (Nouvelle- Aquitaine). Les col la bo ra‐ 
tions sont éga le ment nom breuses dans le sec teur de l’édu ca tion.
L’Uni ver si té de Monc ton a ainsi signé des en tentes avec de nom‐ 
breuses uni ver si tés fran çaises et col la bore sur di vers pro grammes
avec plu sieurs uni ver si tés et ins ti tu tions aca dé miques fran çaises, et
en par ti cu lier avec l’Uni ver si té de Poi tiers (pro grammes d’échanges et
de mo bi li té, re cherche, col la bo ra tions scien ti fiques).

28

Le ni veau as so cia tif n’est pas en reste. La SNA en tre tient des re la tions
for melles non seule ment avec le gou ver ne ment fran çais, mais aussi,
bien sûr, avec les as so cia tions aca diennes en France (Ami tiés France- 
Acadie qui bé né fi cie du sta tut de membre pri vi lé gié de la SNA, l’As so‐ 
cia tion Mi que lon Culture Pa tri moine qui est membre as so cié de l’or‐ 
ga nisme no tam ment).

29

Sur le plan un peu moins for mel, il est éga le ment à noter que des
liens his to riques entre l’Aca die et la France se sont dé ve lop pés tout
par ti cu liè re ment de puis les an nées 1990 entre des cen dants d’Aca‐ 
diens de part et d’autre de l’At lan tique. Les as so cia tions aca diennes
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dans les pro vinces At lan tiques et celles des des cen dants d’Aca diens
en France 26 concen trées dans un pre mier temps sur les ques tions
gé néa lo giques se sont en suite tour nées vers les échanges, ju me lages
et ren contres. Cette dy na mique est main te nant pour une part ca na li‐ 
sée par les Congrès mon diaux aca diens, or ga ni sés tous les 5 ans et
aux quels la France par ti cipe par la pré sence de per son na li tés po li‐ 
tiques et de dé lé ga tions de di verses ré gions de France. À ceci
s’ajoutent éga le ment la réus site des ef forts concer tés pour fa ci li ter
l’im mi gra tion fran co phone de puis 2010, avec plus d’un mil lier de
Fran çais ins tal lés en Aca die (dont plus de 600 au Nouveau- 
Brunswick) et l’or ga ni sa tion, chaque année, d’un évé ne ment (Des ti na‐ 
tion Aca die) dont l’un des ob jec tifs est, pré ci sé ment, de dy na mi ser
l’im mi gra tion fran co phone en Aca die, dont l’im mi gra tion fran çaise.

Ces cadres for mels d’ac tion et de re con nais sance ont per mis de dy‐ 
na mi ser, entre les so cié tés aca dienne et fran çaise, des ini tia tives qui
se sont peu à peu, pour cer taines, pé ren ni sées et qui maillent dé sor‐ 
mais leurs re la tions en en che vê trant ini tia tives pri vées et fi nan ce‐ 
ments ré gio naux, or ga nismes com mu nau taires et pro grammes na tio‐ 
naux, par te na riats com mu nau taires et en ca dre ment pu blic, ins ti tu‐ 
tion na li sa tion et en ga ge ment so cio com mu nau taire es sen tiel le ment
dans le do maine des arts et de la culture. Men tion nons ici, à simple
titre d’illus tra tion de ce pro ces sus, la Stra té gie de pro mo tion des ar‐ 
tistes aca diens sur la scène in ter na tio nale (SPAA SI). Cette stra té gie,
qui est d’ailleurs une re tom bée en quelque sorte du Som met de la
Fran co pho nie de 1999 à Monc ton, vise la pro mo tion et la dif fu sion
des ar tistes aca diens sur la scène de l’Eu rope fran co phone, son pre‐ 
mier lieu de dif fu sion est la France. La re con nais sance cultu relle de
l’Aca die passe éga le ment par la scène cultu relle et ar tis tique, et une
in ser tion des ar tistes aca diens sur les scènes hexa go nales. À ce titre,
un évé ne ment phare per met tant d’as su rer la re con nais sance cultu‐ 
relle de l’Aca die et de ses ar tistes en France est sans doute le Fes ti val
in ter cel tique de Lo rient (près de 800 000 vi si teurs an nuel le ment), qui
a in té gré un Pa villon de l’Aca die de puis 2004. Le concept du Pa villon
de l’Aca die, ini tia tive com mu nau taire, est d’ailleurs de ve nu une porte
d’en trée en France pour l’Aca die. En plus de faire rayon ner la culture
aca dienne par les ar tistes aca diens qui y per forment, le pa villon pré‐ 
sente des kiosques de nom breux ac teurs clé en Aca die pro ve nant de
di vers sec teurs  : études post se con daire, tou risme, im mi gra tion, dé ‐
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ve lop pe ment éco no mique, etc. C’est donc une dé marche stra té gique
glo bale qui est menée afin de per mettre de po si tion ner l’Aca die en
France mal gré les moyens fi nan ciers re la ti ve ment mo destes dis po‐ 
nibles 27. Une autre opé ra tion vi sant à pro mou voir les ar tistes aca‐ 
diens en France, cette fois- ci éma nant d’une ini tia tive d’un en tre pre‐
neur cultu rel, est la tour née « L’Aca die se ra conte », met tant en vi‐ 
trine l’Aca die re grou pant 13 ar tistes aca diens pré sen tant plus de 80
spec tacles en France.

La consi dé ra tion po li tique de l’Aca die ne se nour rit pas que de re con‐ 
nais sance cultu relle, mais éga le ment de pro mo tion tou ris tique, de la
mo bi li té ( jeunes, étu diants, im mi grants) et de dé ve lop pe ment éco no‐ 
mique. Di verses dé marches sont me nées afin de faire la pro mo tion de
la pro vince comme des ti na tion de choix au près des Fran çais. Une
em ployée de la pro vince du Nouveau- Brunswick tra vaillant de Paris
dé te nant ce man dat, di verses dé marches sont me nées au près des
voya gistes, de la presse et lors de sa lons tou ris tiques. Rap pe lons,
entre autres, que le jour nal Le Monde nomma le Nouveau- Brunswick
à la tête d’une liste des 20 meilleures des ti na tions tou ris tiques de
2019 (Dous ta ly, 2019). La Com mis sion du tou risme aca dien du Ca na da
At lan tique (CTACA), ré cem ment re bap ti sé Ex pé rience Aca die, mène
aussi di verses ac tions stra té giques en ce sens. No tons aussi la par ti ci‐ 
pa tion du Congrès mon dial aca dien au Salon du tou risme de Nantes
en 2019. Dans le sec teur de la mo bi li té jeu nesse et grâce à une col la‐ 
bo ra tion entre la SNA et l’Of fice franco- québécois pour la Jeu nesse
(OFQJ) en France, l’offre de mo bi li té pro fes sion nelle des jeunes entre
les deux pays s’est ac cen tuée. L’Aca die ac cueille chaque année des
jeunes fran çais.es par ti ci pant au pro gramme de Ser vices ci viques
d’une durée d’un an afin de tra vailler au sein des or ga nismes aca‐ 
diens. De plus, la SNA a géré di vers pro grammes de mo bi li té per met‐ 
tant aux Aca diens de faire des stages pro fes sion nels en France. Du
côté de la mo bi li té étu diante, l’Uni ver si té de Monc ton, l’Uni ver si té
Sainte- Anne et les Col lèges com mu nau taires du Nouveau- Brunswick
(CCNB) ont aussi di verses en tentes de mo bi li té étu diantes avec la
France, et ceci dans les deux sens. Enfin, dans le do maine des re la‐ 
tions com mer ciales, men tion nons que grâce à un par te na riat entre
Op por tu ni té Nouveau- Brunswick et les Ré seaux de chambres de
com merce ré gio nales ainsi que dé par te men tales, di verses mis sions
éco no miques ont été me nées au Nouveau- Brunswick et en France au
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cours des ré centes an nées, entre autres dans le sec teur ali men taire
et des pêches, illus trant que les ini tia tives n’in té ressent pas que le
monde de la culture ou celui de l’édu ca tion, mais aussi celui, de plus
en plus cru cial dans le jeu di plo ma tique contem po rain, des re la tions
éco no miques.

C’est d’ailleurs là un point sombre dans les re la tions contem po raines
entre la France et l’Aca die. Si, de puis le début des an nées 1970, les re‐ 
la tions entre l’Aca die et la France se sont pro gres si ve ment den si fiées,
il est à noter que de puis une di zaine d’an nées, c’est à un mou ve ment
in verse au quel on as siste, à tra vers une série de res tric tions bud gé‐ 
taires dras tiques. L’éli mi na tion par le gou ver ne ment du Ca na da du
pro gramme « Di plo ma tie ou verte », qui per met tait à la SNA de mener
à bien des mis sions à l’in ter na tio nal a eu un effet né faste mar qué. La
France a pour sa part gran de ment ré duit ses al lo ca tions fi nan cières à
l’en tente France- Acadie et au pro gramme de bourses France- Acadie
tout en ré dui sant sen si ble ment la voi lure de son Consu lat à Monc ton
(sup pres sion de ser vices et de postes). Du côté de la SNA, les rem pla‐ 
ce ments trop ré cur rents des em ployés et des élus ont nui au main‐ 
tien de re la tions in ter per son nelles so lides avec les par te naires étran‐ 
gers.
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Si ces dis po si tifs ins ti tu tion nels, ces po li tiques pu bliques per mettent
de ba li ser un maillage d’ini tia tives pri vées comme pu blics as su rant à
l’Aca die une forme de consi dé ra tion po li tique, en dépit même d’ab‐ 
sence d’ins ti tu tions re pré sen ta tives, cette consi dé ra tion a ses li mites,
no tam ment fi nan cières, les gou ver ne ments ten tant de plus en plus de
li mi ter les fi nan ce ments des dis po si tifs énon cés. Ceci étant, un autre
es pace s’est éga le ment ou vert à une consi dé ra tion po li tique du rôle
et de la place de l’Aca die  : l’ins ti tu tion na li sa tion pro gres sive de la
fran co pho nie in ter na tio nale.
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IV. L’Aca die en fran co pho nie
Nous l’avons évo qué plus haut : le dé ve lop pe ment de « re la tions par‐ 
ti cu lières » entre la France et l’Aca die s’ins crit dans le dé ve lop pe ment
plus glo bal, à par tir des an nées 1970, de rap ports, là aussi par ti cu liers
entre la France et le Qué bec (Pa quin, 2006b), et ce sous l’œil at ten tif
et vi gi lant du gou ver ne ment fé dé ral. Cette vi gi lance s’ex plique par les
ten sions exis tant à l’époque entre un gou ver ne ment fé dé ral re dé fi nis‐
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sant pro gres si ve ment les pi liers de l’iden ti té ca na dienne au tour, entre
autres idéaux, du bi lin guisme et du mul ti cul tu ra lisme, et un gou ver‐ 
ne ment du Qué bec de ve nu avec le temps un des ac teurs prin ci paux
dans l’af fir ma tion d’une na tion et d’une so cié té dis tincte qué bé coise.
Rap pe lons éga le ment que dans les an nées 1970, les Qué bé cois portent
au pou voir un parti in dé pen dan tiste, le Parti qué bé cois, dont l’un des
ob jec tifs sera d’éman ci per clai re ment le Qué bec de toute in ter ven‐ 
tion fé dé rale. En somme, alors que le Qué bec se trouve en ga gé dans
un bras de fer avec le gou ver ne ment fé dé ral sur la ques tion na tio nale
et l’éten due des do maines de com pé tence et leurs pro lon ge ments in‐ 
ter na tio naux, l’Aca die va bé né fi cier de ces ten sions à tra vers le ren‐ 
for ce ment quelque peu in at ten du de la place du Nouveau- Brunswick
dans le do maine des re la tions in ter na tio nales. Cette im mix tion (bien
ba li sée par le gou ver ne ment fé dé ral) des deux pro vinces sur le ter rain
des re la tions in ter na tio nales se tra dui ra no tam ment sur la scène de
pré di lec tion que consti tue la Fran co pho nie. No tons d’em blée que le
Nouveau- Brunswick n’a pas dé ployé la même éner gie que le Qué bec
en ma tière de re la tions in ter na tio nales (Bourque, 2000). Ce pen dant, il
reste que sa pré sence est bel et bien ef fec tive, de même que, au sein
no tam ment de ses dé lé ga tions, la pré sence d’or ga nismes aca diens
porte- parole pou vant éga le ment faire of fice, à l’oc ca sion, d’ac teurs à
part en tière.

Cette pré sence de l’Aca die en Fran co pho nie se dé ploie de deux ma‐ 
nières : d’une part, à tra vers la par ti ci pa tion di recte des or ga nismes et
ins ti tu tions aca diens au sein des ins ti tu tions de la Fran co pho nie, et
d’autre part à tra vers les re la tions et ac tions du gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick au sein de ces mêmes ins ti tu tions. Cette
« double en trée » dont bé né fi cient le Nouveau- Brunswick et l’Aca die
(via ses or ga nismes porte- parole) per met à ces deux ac teurs de ren‐ 
for cer mu tuel le ment la vi si bi li té de la ré gion en fran co pho nie, et
d’ac cueillir, à plu sieurs re prises, des évé ne ments d’en ver gure dont le
plus im por tant a été sans conteste le Som met de la Fran co pho nie à
Monc ton en 1999.

36

S’agis sant de la par ti ci pa tion di recte des or ga nismes aca diens, plu‐ 
sieurs ini tia tives et dis po si tifs per mettent d’illus trer cet in ves tis se‐ 
ment, et au pre mier chef le rôle joué par la SNA. L’ac tion au sein de
l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale de la Fran co pho nie de la SNA se dé ploie
dans deux prin ci pales sphères : par sa par ti ci pa tion au Som met de la
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Fran co pho nie via son in ser tion au sein de la dé lé ga tion du gou ver ne‐ 
ment ca na dien et par son ac cré di ta tion au sein de la Confé rence des
OING et OSC de la Fran co pho nie. C’est en quelque sorte là aussi une
consi dé ra tion po li tique, ou une re con nais sance à tout le moins
ambiguë qui est of ferte à l’Aca die et ses or ga nismes porte- parole : in‐ 
sé rés dans des dé lé ga tions na tio nale et pro vin ciale dont ils dé‐ 
pendent, ou can ton nées au sein d’un forum des OING qui, comme son
nom l’in dique, ras semble des or ga nismes « non gou ver ne men taux »,
ils sont bien pré sents parce que porte- parole de l’Aca die ou Aca diens.
Tou te fois, même s’ils peuvent prendre des dé ci sions sur di vers dos‐ 
siers tou chant l’Aca die, ils ne dis posent tou te fois pas de pou voir dé ci‐ 
sion nel propre dans la pers pec tive de pou voir en ga ger des ac tions
d’en ver gure. Leur rôle re vient donc sou vent à gérer cer tains pro‐ 
grammes pour les quels le gou ver ne ment oc troie les res sources re‐ 
quises.

La par ti ci pa tion de la SNA au Som met de la Fran co pho nie 28 au sein
de la dé lé ga tion d’ac com pa gne ment du gou ver ne ment du Ca na da la
dis tingue ce pen dant des autres or ga nismes aca diens en en fai sant un
or ga nisme plus re pré sen ta tif que les autres. Cet usage illustre une
forme, ti mide bien qu’ef fec tive de re con nais sance de la part du gou‐ 
ver ne ment fé dé ral quant au rôle his to rique et par ti cu lier joué par la
SNA à titre de re pré sen tante du peuple aca dien. En effet, bien que
cer tains re pré sen tants d’or ga nismes aca diens soient in vi tés au sein
de la dé lé ga tion du gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick pour as sis‐ 
ter au Som met de la Fran co pho nie, la SNA est la seule qui com pose la
dé lé ga tion ca na dienne. L’ac cueil du VII  Som met de la Fran co pho nie à
Monc ton en 1999 par le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick fut
d’ailleurs un mo ment mar quant en ce qui concerne le rayon ne ment
de l’Aca die en Fran co pho nie. Lors de ce Som met, la SNA fut no tam‐ 
ment res pon sable de co or don ner une par tie du Vil lage de la Fran co‐ 
pho nie, ins tal lé à Dieppe, et qui mo bi li sa plu sieurs or ga nismes aca‐ 
diens des quatre pro vinces de l’At lan tique. Men tion nons éga le ment
qu’à cette oc ca sion la SNA a ac cueilli of fi ciel le ment le Pré sident fran‐ 
çais, Jacques Chi rac, à l’Ins ti tut de Mem ram cook lors d’un évé ne ment
so len nel ou vert à la po pu la tion. La pré sence de la SNA aux Som mets
lui a éga le ment per mis de re mettre à Abdou Diouf, Se cré taire gé né ral
de la Fran co pho nie, la Mé daille Léger- Comeau (la plus haute dis tinc‐ 
tion aca dienne), lors d’une cé ré mo nie en marge du XV  Som met de la
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Fran co pho nie, à Dakar, au Sé né gal, en 2014 (La Presse Ca na dienne,
2014b).

Au- delà de cette pré sence ins ti tu tion nelle, en 2008, la SNA a éga le‐ 
ment reçu, comme nous l’avons rap pe lé plus haut, l’ac cré di ta tion
cette fois comme or ga ni sa tion in ter na tio nale non gou ver ne men tale
(OING) consul ta tive de l’OIF. L’or ga ni sa tion de cette VI  Confé rence
des OING et OSC avait été at tri bué à la pro vince du Nouveau- 
Brunswick et s’est tenu à Ca ra quet en été 2008. Tous les deux ans, le
Se cré taire gé né ral de l’OIF convoque la « Confé rence des OING et des
OSC » re grou pant plus de 120 OING et OSC en marge du Som met de
la Fran co pho nie. De 2008 à 2018, la SNA a par ti ci pé à six édi tions de
cette confé rence in ter na tio nale 29. Ces ren contres ne sont pas sans
consé quence sur la re con nais sance de l’Aca die, en ce qu’elles ren‐ 
forcent la connais sance de l’Aca die au sein des OING ac cré di tées et
des so cié tés ci viles concer nées, mais aussi la connais sance des fran‐ 
co pho nies ultra- marines à une po pu la tion aca dienne sur tout pré oc‐ 
cu pée par les en jeux fran co phones lo caux.
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La SNA a éga le ment pu jouer un rôle dans d’autres sphères. Elle a
siégé au Co mi té de pro gram ma tion du pre mier Forum mon dial de la
langue fran çaise (FMLF) qui s’est tenu à Qué bec en 2012, qui s’est
soldé par la par ti ci pa tion de nom breux ac teurs de la so cié té ci vile
aca dienne (dont An to nine Maillet, prix Gon court 1979) et s’est aussi
in sé ré dans un ré seau moins ins ti tu tion nel, et plus po li tique  : la
Confé rence des peuples de langue fran çaise. Œu vrant in dé pen dam‐ 
ment de l’OIF, ce ré seau s’était consti tué au tour d’une idée  : l’exis‐ 
tence d’une so li da ri té po ten tielle entre tous les peuples de langue
fran çaise.
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La SNA n’est ce pen dant pas le seul or ga nisme aca dien à agir au sein
des ins tances de la Fran co pho nie. Cer tains autres or ga nismes et ins‐ 
ti tu tions de la so cié té aca dienne contri buent éga le ment à la re pré‐ 
sen ta tion de l’Aca die au sein de ces ins tances. La fran co pho nie in ter‐ 
na tio nale étant par tiel le ment sec to ri sée, avec des ins tances spé cia li‐ 
sées, plu sieurs autres or ga nismes, spé cia li sés dans ces sec teurs, se
trouvent im pli qués. C’est le cas, entre autres, de l’Agence uni ver si taire
de la Fran co pho nie (AUF) au sein de la quelle l’Uni ver si té de Monc‐ 
ton 30 (Nouveau- Brunswick) et l’Uni ver si té Sainte- Anne (Nouvelle- 
Écosse) sont no tam ment im pli quées. No tons éga le ment la pré sence,
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au sein de l’As so cia tion in ter na tio nale des maires fran co phones
(AIMF), de plu sieurs mu ni ci pa li tés aca diennes. Une en tente s’est éga‐ 
le ment of fi cia li sée en 2018 entre la pro vince du Nouveau- Brunswick,
l’OIF, l’AUF et l’Uni ver si té de Monc ton afin de faire de l’Ob ser va toire
in ter na tio nal des droits lin guis tiques de la Fa cul té de Droit de l’Uni‐ 
ver si té de Monc ton un par te naire clé de l’OIF. En 2018 a été créée une
Chaire en fran co pho nies com pa rées à l’École des Hautes études pu‐ 
bliques qui per met à l’Uni ver si té de Monc ton de par ti ci per au Ré seau
in ter na tio nal des Chaires Sen ghor de la fran co pho nie. 31

L’Aca die in ter vient sur la scène de la fran co pho nie in ter na tio nale via
ses or ga nismes com mu nau taires, mais aussi via la par ti ci pa tion du
gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick, ac teur à part en tière de la
fran co pho nie mul ti la té rale. Le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick
dé tient en effet, comme nous l’avons rap pe lé plus haut, le sta tut de
gou ver ne ment membre de plein droit de l’Or ga ni sa tion in ter na tio nale
de la Fran co pho nie (OIF) de puis plus d’une qua ran taine d’an nées. La
pro vince est ac tive no tam ment dans des do maines ha bi tuel le ment
jugés prio ri taires pour la fran co pho nie aca dienne  : jeu nesse, édu ca‐ 
tion, for ma tion pro fes sion nelle et tech nique (FPT), droits de l’en fant
et dé ve lop pe ment éco no mique 32. Le mo ment fort, pour le gou ver ne‐ 
ment du Nouveau- Brunswick parmi l’en semble de ses ac tions est sans
équi voque d’avoir été l’hôte du VII  Som met de la Fran co pho nie que
nous avons pré cé dem ment évo qué et qui avait pour thème prin ci pal
la jeu nesse 33. Les ré sul tats de ce Som met ont eu un im pact sur la
pro gram ma tion de l’OIF  : di verses ini tia tives jeu nesse ont alors vu
jour. Une des re tom bées di rectes pour le Nouveau- Brunswick fut la
créa tion de l’Unité Jeu nesse de l’OIF et l’im plan ta tion de son bu reau
au CCNB de Dieppe 34. Le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick est
aussi in ter ve nu, comme ac teur à part en tière, sur plu sieurs dos siers
clés pour l’Aca die. De puis quelques an nées, le gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick a éga le ment un poste de cor res pon dant na tio nal
au près de l’OIF qui est basé à Paris.
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En tant qu’ac teur ins ti tu tion nel, le gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick in ter vient éga le ment dans plu sieurs autres ins tances de la
Fran co pho nie, dont les confé rences mi nis té rielles de l’OIF (CONFÉJES
et CONFÉ MEN). Le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick a aussi été
le gou ver ne ment hôte de la 53  Ses sion mi nis té rielle tenue à Ca ra‐ 
quet en 2008 et de la 58  Ses sion mi nis té rielle tenue à Ba thurst en
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2018. No tons éga le ment le rôle dé ci sif du gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick lors de la concep tion des Jeux de la Fran co pho nie : en dé‐ 
fen dant (avec suc cès) la pré sence du volet cultu rel au sein de l’évé ne‐ 
ment, le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick (et la dé lé ga tion aca‐ 
dienne qui en com po sait la re pré sen ta tion) a pu dé mar quer ces Jeux
des autres com pé ti tions mul ti sports sur la scène in ter na tio nale telles
que les Jeux du Com mon wealth 35.

Outre cette im pli ca tion di recte dans les di verses ins tances et pro‐ 
grammes de la fran co pho nie in ter na tio nale, le gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick a éga le ment pi lo té di verses ini tia tives en Fran‐ 
co pho nie. Men tion nons en une qui consti tue l’exemple d’une in ter‐ 
ven tion mul ti ni veaux met tant en contact des ac teurs aca diens lo caux,
des or ga nismes com mu nau taires de la fran co pho nie in ter na tio nale et
l’OIF, et qui illustre cette forme aty pique de col la bo ra tions qui per met
à la com mu nau té aca dienne d’in ter ve nir au sein des pro grammes ou
des dis po si tifs de la fran co pho nie in ter na tio nale : de puis 2012, cours
d’été an nuel sur le droit de l’en fant à l’Uni ver si té de Monc ton, cam pus
de Monc ton (for ma tion, pi lo tée par le Dé fen seur des en fants et de la
jeu nesse du Nouveau- Brunswick, en col la bo ra tion avec l’OIF et l’As so‐ 
cia tion des Om buds mans et Mé dia teurs de la Fran co pho nie).
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Enfin, il est à noter que di vers dé pu tés élus au Nouveau- Brunswick
sont membres de l’As sem blée par le men taire de la Fran co pho nie
(APF), ceci tant au ni veau du pa lier fé dé ral que pro vin cial, tous par tis
confon dus. Cette pré sence non seule ment per met aux dé pu tés fran‐ 
co phones de tis ser des liens entre les élus des di vers pays de la Fran‐ 
co pho nie, mais éga le ment d’as su rer une forme, là aussi plus im pli cite
qu’ex pli cite, de re pré sen ta tion po li tique de l’Aca die.
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Conclu sion. De la consi dé ra tion à
la re con nais sance po li tique de
l’Aca die : pierres d’at tente
L’Aca die a donc pu bé né fi cier d’une forme de conver gence de consi‐ 
dé ra tions po li tiques : consi dé ra tions po li tiques à l’in té rieur du Ca na‐ 
da, à tra vers les po li tiques de re con nais sance lin guis tique por tées par
les gou ver ne ments fé dé raux et pro vin ciaux et consa crant les fran co ‐
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pho nies ca na diennes  ; consi dé ra tions po li tiques ex ternes, avec le
rôle- pivot de la France, mais éga le ment avec le dé ploie ment d’une
fran co pho nie in ter na tio nale ins ti tu tion na li sée, per met tant à l’Aca die,
par l’in ter mé diaire des gou ver ne ments ca na dien et néo- 
brunswickois, de se consti tuer une place, et de jouir d’une forme mi‐ 
ni male de re con nais sance pré caire, fra gile et ambiguë.

Il n’en de meure pas moins que l’Aca die de meure un ac teur, certes
aty pique, mais ré si lient d’une di plo ma tie sub- étatique (Bal zacq et al.,
2018, 198) propre aux États fé dé raux. Sans au cune pos si bi li té de
construire un agen da propre, cette dy na mique entre dif fé rents éche‐ 
lons de pou voir per met à l’Aca die de par ti ci per à un en semble d’ac ti‐ 
vi tés in ter na tio nales qui lui donne une place en viée par les autres mi‐ 
no ri tés franco- canadienne au sein de la fran co pho nie in ter na tio nale.
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Nous nous sommes ici concen trés sur les deux as pects qui nous pa‐ 
raissent le mieux illus trer les pos si bi li tés of fertes à l’Aca die sur la voie
de sa re con nais sance ef fec tive, à sa voir les re la tions de l’Aca die avec
la France, et les re la tions de l’Aca die avec la fran co pho nie : deux es‐ 
paces pa rais sant of frir des op por tu ni tés quant à consi dé rer l’Aca die
comme par tie pre nante des col lec ti vi tés dis po sant d’une réa li té po li‐ 
tique tan gible. Ce fai sant, cet ar ticle ne traite pas des re la tions bi la té‐ 
rales en tre te nues entre l’Aca die et cer tains pays, et ce par fois de puis
plu sieurs di zaines d’an nées (Bel gique no tam ment, mais aussi, pour
des rai sons his to riques ou géo gra phiques, la Loui siane ou le Maine).

48

Cette pré sence de l’Aca die sur la scène in ter na tio nale est, on l’a vu,
aty pique. Cir cons crite à l’es pace fran co phone et née d’une vo lon té
po li tique de créer et d’en tre te nir, entre la France et l’Aca die, une re la‐ 
tion par ti cu lière, elle ré sulte en grande par tie des trac ta tions qui ont
pu en tou rer l’in ser tion du Qué bec sur la scène in ter na tio nale dans un
contexte de fortes ten sions iden ti taires et lin guis tiques au Ca na da
comme de la consi dé ra tion po li tique qui s’est peu à peu dé ployée à
son bé né fice de la part des pou voirs pu blics en France comme au Ca‐
na da. Ce fai sant, l’Aca die a pu tirer son épingle du jeu, mais par l’im‐ 
pli ca tion et l’aval de deux gou ver ne ments  : celui du Nouveau- 
Brunswick et celui du Ca na da.

49

Ce pen dant, la ré son nance de cette pré sence aca dienne no tam ment
sur la scène in ter na tio nale reste lar ge ment tri bu taire de la bonne (ou
mau vaise) vo lon té des gou ver ne ments pro vin ciaux et fé dé raux, ainsi

50
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que de la ca pa ci té des re pré sen tants aca diens à prendre la me sure
des op por tu ni tés qu’une telle pré sence offre à l’Aca die. Elle reste éga‐ 
le ment tri bu taire de l’in té rêt plus ou moins mar qué de la France à
l’égard d’une mi no ri té fran co phone par ti cu lière. Sur ce plan, en une
cin quan taine d’an nées, les re la tions entre la France et l’Aca die ont
consi dé ra ble ment évo lué. Sous l’im pul sion d’une vo lon té po li tique
com mune d’une part et d’autre de l’At lan tique, la France, État- nation
sou ve rain et l’Aca die, na tion sans État ni ter ri toire dé fi ni, ont pu en
un temps très ra pide dé ve lop per des re la tions po li tiques qui se sont
sol dées par des ini tia tives tous azi muts, dans les do maines po li tiques,
sco laires, uni ver si taires, cultu rels, tou ris tiques ou com mer ciaux. Ce‐ 
pen dant, ces dix der nières an nées ont vu une re mise en cause de ces
ini tia tives. La ré duc tion des moyens al loués aux di vers pro grammes,
le dé mem bre ment pro gres sif d’une re pré sen ta tion de la France dans
les pro vinces de l’At lan tique n’est pas sans consé quence sur les re la‐ 
tions, tou jours pri vi lé giées (mais jusqu’à quand  ?) entre les so cié tés
fran çaise et aca dienne. L’in té rêt ré ci proque des po pu la tions concer‐ 
nées pour ces re la tions ne se dé ment lui pour tant pas. Pre nons pour
exemple por teur d’es poir pour l’ave nir le suc cès de la chan teuse Lisa
Le blanc 36 lors de sa tour née en France ou tout der niè re ment en jan‐ 
vier 2019 l’or ga ni sa tion d’une ren contre à Châ tel le rault par le mi nis‐ 
tère fran çais de la co opé ra tion dé cen tra li sée à l’oc ca sion de la venue
d’une dé lé ga tion du CMA et de la SNA à la quelle ont ré pon du pré‐ 
sentes 24 col lec ti vi tés ter ri to riales du grand ouest fran çais. Le re gard
bien veillant (cer tains di ront pa ter na liste) de la France gaul lienne à
l’égard de l’Aca die fait par tie du passé. Il a été rem pla cé par une forme
d’in té rêt cu rieux pour une culture et une scène ar tis tique aca diennes
foi son nantes, où la fran co pho nie lo cale in trigue. Côté aca dien, la
France et la fran co pho nie ap pa raissent comme lieu d’études, de créa‐ 
tion ar tis tique, de va cances, d’échanges cultu rels ou éco no miques,
mais dé ci dé ment bien loin taines, vues de l’Amé rique. Les prio ri tés di‐ 
plo ma tiques fran çaises ou néo- brunswickoises et ca na diennes
tendent quant à elles à pri vi lé gier les re la tions avec des ré gions « qui
comptent » no tam ment pour le dé ve lop pe ment éco no mique et les re‐ 
la tions cultu relles tendent de plus en plus à de ve nir une forme d’à- 
côté qui per met de bo ni fier ces re la tions, mais qui ne les dé ter minent
pas. Dans ce contexte, la riche Al ber ta tend à de ve nir bien plus prio‐ 
ri taire que les pro vinces At lan tique pour la France. Quant au
Nouveau- Brunswick, les mar chés chi nois, eu ro péens ou amé ri cains
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NOTES

1  Pour re prendre (et étendre) l’ex pres sion pro po sée par Jacques De lors à
pro pos de la construc tion eu ro péenne (Ma gnette, 2009, 13).

2  Ce texte est tiré d’un tra vail ef fec tué dans le cadre de l’« État de l’Aca die ».
Il re prend de ma nière syn thé tique et plus ana ly tique, une so cio gra phie des
re la tions in ter na tio nales de l’Aca die que nous avons pu dé tailler dans deux
ar ticles consa crés tour à tour aux re la tions Acadie- Francophonie et aux re‐ 
la tions Acadie- France. Pour plus de dé tails sur les po li tiques par fois sim ple‐ 
ment évo quées ici, nous ren voyons éga le ment à un pre mier tra vail, plus
des crip tif de ces po li tiques, pu blié en 2020 (Trais nel, Dou cet et Ma gord,
2020).

3  À l’in verse, le Qué bec s’est donné une au to no mie im por tante dans le dé‐ 
ploie ment de son rayon ne ment in ter na tio nal, fort de ses ins ti tu tions pro‐ 
vin ciales et de ses moyens fi nan ciers.

4  Voir, par exemple, Pa per man et Lau gier (2008).

5  Nous em prun tons cette no tion de consi dé ra tion à plu sieurs au teurs, et
en par ti cu lier à Co rinne Pel lu chon, qui ac corde à la no tion une ac cep tion
bien plus vaste que celle que nous pro po sons ici fort mo des te ment au tour
du po li tique. Voir Pel lu chon (2008).

nible sur  : https://jour nal me tro.com/a
c tua lites/na tio nal/676205/honneur- p
our-abdou-diouf-en-acadie/, consul té
le 27/04/2020.

Les Ami tiés France- Acadie (2020), « Les
as so cia tions af fi liées », dis po nible sur  :
http://www.ami ties fran cea ca die.org/
p/les- associations-affiliees.html,
consul té le 27/04/2020.

Mé nard É. (2013), « Lisa Le blanc fait un
tabac en France  », Jour nal de mont‐ 
réal.com, 16/12/13, Dis po nible sur  : htt
ps://www.jour nal de mon treal.com/201
3/12/16/lisa- leblanc-fait-un-tabac-en-
france, consul té le 27/04/2020.

On n’est pas cou ché (2013), «  On n'est
pas cou ché - Lisa Le blanc - 14/12/13 »,
You tube.com, dis po nible sur : https://w
ww.you tube.com/watch?v=P5MBftz0lJ
E, consul té le 27/04/2020.

So cié té Na tio nale de l’Aca die, (2020),
Vi sion, dis po nible sur  : https://www.o
mia ca die.org/a- propos/man dat,
consul té le 07/01/2020.

Do cu men taire

Ar se neau P. (2013), « De Monc ton à Kin‐ 
sha sa », do cu men taire, Monc ton, Phare
Est Média, 52 min.

https://journalmetro.com/actualites/national/676205/honneur-pour-abdou-diouf-en-acadie/
http://www.amitiesfranceacadie.org/p/les-associations-affiliees.html
https://www.journaldemontreal.com/2013/12/16/lisa-leblanc-fait-un-tabac-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=P5MBftz0lJE
https://www.omiacadie.org/a-propos/mandat
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6  Nous avions es quis sé il y a quelques an nées cette voie d’in ter pré ta tion
quant à ces pro tec tions sans re con nais sance po li tique mises en place par le
Gou ver ne ment fé dé ral à l’égard des mi no ri tés lin guis tiques ca na diennes.
Voir no tam ment Trais nel (2012).

7  Nous em prun tons cette no tion de « gou verne » à André J. Bé lan ger et V.
Le mieux, qui la pré fèrent à celle de «  gou ver ne ment  » ou de «  gou ver‐ 
nance », pour mieux re flé ter les formes mul tiples que peut re vê tir l’exer cice
du pou voir po li tique et la lé gi ti mi té qui l’ac com pagne (Bé lan ger et Le mieux,
1998).

8  Cette bien veillance et cette bonne vo lon té se tra duisent no tam ment par
une conti nui té dans les pro grammes de col la bo ra tion, la ré gu la ri té du fi nan‐ 
ce ment des pro grammes d’échange et la den si fi ca tion des liens en tre te nus
entre les gou vernes (éta tiques, ré gio nales, mu ni ci pales) et les or ga nismes
com mu nau taires aca diens.

9  Men tion nons ici dès à pré sent le rôle de contre point joué par le gou ver‐ 
ne ment du Qué bec et de ses re ven di ca tions (doc trine Gérin- Lajoie) dans
l’amé na ge ment d’une telle re con nais sance de l’Aca die. Voir no tam ment l’ou‐ 
vrage col lec tif sous la di rec tion de Sté phane Pa quin (Pa quin, 2006a). Sur le
volet aca dien cette fois, voir no tam ment les tra vaux de Pi chette (1994  et
2014).

10  Ces fran co pho nies sont celles qu’on trouve au Ca na da (Qué bec, Aca die,
fran co pho nies mi no ri taires ca na diennes), et qui ont pu trou ver au près du
gou ver ne ment fran çais ou des ins tances de la fran co pho nie in ter na tio nale,
des re lais dans leur quête de re pré sen ta tion et de re con nais sance. Voir
Dou cet, Ma gord et Trais nel (à pa raître en 2020).

11  Le « Ca na da At lan tique » re groupe les pro vinces de Nouvelle- Écosse, Île- 
du-Prince-Édouard, Nouveau- Brunswick, Terre- Neuve-et-Labrador. C’est la
ré gion du Ca na da où se trouvent im plan tées les com mu nau tés aca diennes.

12  La di men sion iden ti taire et mi no ri taire de cette pa ra di plo ma tie vient de
faire l’objet d’un ou vrage col lec tif qui lui est consa cré (Mas sie et La mon‐ 
tagne, 2019). Ceci étant, si « pa ra di plo ma tie » il y a en Aca die, celle- ci de‐ 
meure assez sin gu lière puis qu’elle se dé ploie entre d’une part un ac teur
sub éta tique (Aca die) sans au to no mie re con nais sance ni re pré sen ta tion po li‐ 
tiques, et d’ac teurs éta tiques ou d’or ga ni sa tions in ter na tio nales, à la dif fé‐ 
rence des cas évo qués dans cet ou vrage.

13  Cet ar ticle est issu d’un tra vail de syn thèse ef fec tué dans le cadre d’un
ou vrage col lec tif qui pré sente le por trait so cio gra phique de l’Aca die (Lan dry
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M. et Pépin- Filion D., à pa raître en 2020). Il n’est donc pas dans notre in ten‐ 
tion ici de nous étendre sur l’his toire de l’Aca die ou du na tio na lisme aca dien.
Pour les dis cus sions théo riques sur cette thé ma tique, le lec teur peut se re‐ 
por ter, entre autres, aux ou vrages sur l’his toire de l’Aca die (Ar se neau et Pas‐ 
cal, 2004  ; Lan dry et Lang, 2001)  ; à la syn thèse plu ri dis ci pli naire (Daigle,
1993)  ; aux es sais  (Hau te cœur, 1975  ; Ri chard, 1986  ; Roy, 1978  ; Thé riault,
1994 ; Thé riault, 1982).

14  Au moins dans le sens où l’en tendent cer tains pen seurs de la na tion, tels
que Thiesse (2001) ou An der son (1996), à sa voir une com mu nau té ima gi née
et pen sée par des ac teurs qui en tre prennent, par leurs ac tions comme par
leur ré flexion, d’en dé mon trer l’exis tence. Ce fai sant, l’Aca die re joint la liste
longue de ces na tions sans États.

15  Il im porte de sou li gner que la place de l’Aca die sur la scène in ter na tio‐ 
nale tient aussi au fait qu’elle consti tue au plan na tio nal ca na dien l’élé ment
le plus re pré sen ta tif de la po li tique of fi cielle du bi lin guisme, à la quelle s’op‐ 
pose le Qué bec. Elle bé né fi cie ainsi d’un sou tien stra té gique de la part d’un
gou ver ne ment fé dé ral qui vise à va li der sa po li tique de bi lin guisme, en dépit
de l’op po si tion qué bé coise. Ce sou tien fé dé ral se ré per cute au ni veau pro‐ 
vin cial, au Nouveau- Brunswick, seule pro vince qui a of fi ciel le ment en té ri né
la po li tique fé dé rale de bi lin guisme. Le dy na misme des or ga nismes aca diens
trouve ainsi un re lais im por tant dans ce contexte por teur. Mais il n’en reste
pas moins qu’au Nouveau- Brunswick, deux tiers de la po pu la tion sont an‐ 
glo phones et que selon les pé riodes et les gou ver ne ments, chaque ac cord
de co opé ra tion in ter na tio nale peut être remis en ques tion sans que l’Aca die
n’ait de moyens réels de ré sis ter.

16  Ci tons ici à simple titre d’exemple, et pour de meu rer dans les tra vaux
non sec to riels, les ou vrages et re cherches des au teurs Joseph- Yvon Thé‐ 
riault, sur l’iden ti té, de Léon Thé riault et de Mau rice Basque, sur l’his toire,
de Mi chel Dou cet, sur les droits lin guis tiques, d’An nette Bou dreau sur la lit‐ 
té ra ture, d’André Ma gord, sur les mi no ri tés aca diennes, d’Ingo Kol boom et
Ro ber to Mann, sur la lit té ra ture et l’his toire, d’Isa belle Vio lette et de Ched ly
Bel khod ja sur l’im mi gra tion, de Ro bert Pi chette sur la fran co pho nie et les
re la tions avec la France.

17  Ces né go cia tions vi saient à re voir les règles consti tu tion nelles ca na‐ 
diennes et à pro po ser au Qué bec une forme de re con nais sance po li tique en
guise de ré ponse aux re ven di ca tions na tio na listes et aux vel léi tés in dé pen‐ 
dan tistes d’une par tie de la po pu la tion. Ces né go cia tions ont échoué.
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18  C’est en 1968 que les « quatre mous que taires », les Aca diens Gil bert Finn,
Adé lard Sa voie, le Dr Léon Ri chard et Eu clide Daigle, se sont ren dus en
France pour ren con trer le gé né ral de Gaulle, pré sident de la Ré pu blique
fran çaise. C’est à cette oc ca sion qu’une po li tique de co opé ra tion entre la
France et l’Aca die a vu le jour. Pour plus de dé tails sur l’his toire des re la tions
France- Acadie et des re la tions Acadie- Francophonie, nous ren voyons éga le‐ 
ment le lec teur au Mé moire de Maî trise de Be noît Bourque (2000).

19  M. Mo no ry, maire de la ville de Lou dun, pré sident du Conseil dé par te‐ 
men tal de la Vienne, mi nistre puis pré sident du Sénat, a sou te nu de façon
très dy na mique les liens avec l’Aca die tout au long de sa vie po li tique (1968-
2004). La can di da ture (non re te nue) au CMA de 2009 re grou pait les villes de
Saint- Malo, Nantes, Poi tiers, Châ tel le rault et Lou dun.

20  Nous ne pro po sons pas ici d’his to rique spé ci fique ancré dans le contexte
aca dien car cet ob jec tif se rait trop long et com plexe pour ce court ar ticle.

21  Pour plus de dé tails sur l’in ser tion pro gres sive de l’Aca die et du Nouveau- 
Brunswick au sein des ré seaux qui consti tue ront en suite les pré mices de
l’ins ti tu tion na li sa tion de la fran co pho nie in ter na tio nale, voir la re cherche
très dé taillée de Be noit Bourque (2000). Be noit Bourque re late no tam ment
l’in ser tion du Nouveau- Brunswick dans les ren contres pré cé dant la créa tion
de l’ACCT, et le contexte de ten sions entre Qué bec, Paris et Ot ta wa en tou‐ 
rant ces dis cus sions et no tam ment la place à ac cor der au Qué bec au sein de
la fu ture Agence.

22  L’ACCT peut être consi dé rée comme l’an cêtre de l’Or ga ni sa tion in ter na‐ 
tio nale de la Fran co pho nie (OIF). Le Ca na da compte dé sor mais quatre sièges
à l’OIF : le Ca na da (1970), le Canada- Nouveau-Brunswick (1977) et le Canada- 
Québec (1971) sont des membres de plein droit, et le Canada- Ontario (2016)
par ti cipe à titre d’ob ser va teur (Gou ver ne ment du Ca na da, Le Ca na da et la
Fran co pho nie, 2020). De plus, il est à noter que le gou ver ne ment de la Loui‐ 
siane a ac quis le sta tut de gou ver ne ment ob ser va teur en 2018. No tons enfin
que le Nouveau- Brunswick a pu par ti ci per aux Som mets de la Fran co pho‐ 
nie, et ce dès 1986, en dépit d’une dé lé ga tion, il est vrai, très mo deste
(Bourque, 2000).

23  Il est à noter que l’adhé sion du Nouveau- Brunswick comme membre de
l’OIF fut consi dé rée par cer tains comme un moyen de mi ni mi ser le rôle du
Qué bec en Fran co pho nie à la suite de l’élec tion du Parti qué bé cois (Bel‐ 
khod ja, 1999).
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24  Pré ci sons que le Consu lat est une re pré sen ta tion de la France dans les
pro vinces de l’At lan tique, et non une re pré sen ta tion de la France en Aca die
(La France au Ca na da, 2020). Il n’en de meure pas moins que le consu lat de
Monc ton a été créé en 1964 dans le cadre de l’in té rêt sou te nu que la di plo‐ 
ma tie du pré sident de Gaulle por tait au Qué bec et à l’Aca die. Voir les ou‐ 
vrages de Pi chette (1994 et 2014).

25  Ces ac cords de co opé ra tion dans les do maines de l'édu ca tion, de la for‐ 
ma tion des échanges cultu rels et de l’éco no mie tou ris tique, sont ré gu liè re‐ 
ment re nou ve lés, no tam ment lors du der nier Congrès mon dial aca dien en
2019 à Monc ton.

26  Voir à ce sujet le livre col lec tif sous la di rec tion d’André Ma gord (Ma gord,
2010).

27  Base de la Stra té gie : Venez dé cou vrir l’Aca die (tou risme) – Venez ex pé ri‐ 
men ter l’Aca die (études post se con daire, stage pro fes sion nel), Venez vivre
l’Aca die (im mi gra tion).

28  Le Som met est l’ins tance su prême de la Fran co pho nie, réunis sant tous
les deux ans les chefs d’État et de gou ver ne ments membres de l’OIF. Pour
un his to rique plus dé taillé de la pré sence de l’Aca die et du Nouveau- 
Brunswick à ces som mets, voir Bourque (2000).

29  La SNA a par ti ci pé aux Confé rences sui vantes  : VI  Confé rence des
OING, Ca ra quet, 2008  ; VII Confé rence des OING, Ge nève, 2010  ; VIII
Confé rence des OING, Paris, 2012 ; IX  Confé rence des OING, Dakar, 2014 ;
X  Confé rence des OING, An ta na na ri vo, 2016  ; XI  Confé rence des OING,
Ere van, 2018.

30  Yvon Fon taine, an cien rec teur de l’Uni ver si té de Monc ton, a agi comme
pré sident de l’AUF de 2009 à 2013.

31  Ce tra vail en ré seau, in cluant la chaire de l’Uni ver si té du Qué bec en Ou‐ 
taouais va être ren for cé par la créa tion en no vembre 2019 de deux autres
chaires  : à l’Uni ver si té d’Ot ta wa et à l’Uni ver si té de Poi tiers, sur la fran co‐ 
pho nie nord- américaine.

32  Afin de dé cou vrir da van tage les ac tions du gou ver ne ment du Nouveau- 
Brunswick au sein de l’OIF, il est pos sible de vi sion ner le do cu men taire « De
Monc ton à Kin sha sa » (Ar se neau, 2013, 52 min). Ce do cu men taire veut sou li‐ 
gner le 35  an ni ver saire de par ti ci pa tion du GNB en tant que gou ver ne ment
membre de l’OIF (1977-2012).
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33  Monc ton a été et est tou jours la plus pe tite ville à ac cueillir cette ren‐ 
contre in ter na tio nale de chefs d’État des pays de la Fran co pho nie.

34  L’Unité Jeu nesse, qui n’a ja mais eu un sta tut ju ri dique dans l’or ga ni‐ 
gramme de l’OIF, n’existe plus de puis que la thé ma tique jeu nesse est de ve‐ 
nue trans ver sale au sein de la pro gram ma tion de l’OIF. De nos jours, une
em ployée per ma nente et un em ployé contrac tuel tra vaillent au sein de la
di rec tion de l’Édu ca tion et de la jeu nesse de l’OIF à par tir des lo caux du
CCNB de Dieppe.

35  Il est à noter que le gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick a sou mis sa
can di da ture en vue d’ac cueillir la IX édi tion des Jeux de la Fran co pho nie
2021. À la suite du «  Grand oral  » à Abid jan en mars 2016, la ré gion de
Moncton- Dieppe a rem por té le concours et s’est vu confier l’or ga ni sa tion de
ce pres ti gieux évè ne ment. Ce pen dant, le GNB s’est fi na le ment dé sis té of fi‐ 
ciel le ment de l’or ga ni sa tion de la IX  édi tion des Jeux lors d’une ren contre
du CIJF en fé vrier 2019.

36  Lisa Le blanc a été reçue dans une émis sion très po pu laire « On n’est pas
cou ché ». Voir Mé nard (2013) et l’ex trait de l’émis sion (On n’est pas cou ché,
2013).

ABSTRACTS

Français
Cet ar ticle cherche à ana ly ser la place qu’a pu pro gres si ve ment se consti‐ 
tuer l’Aca die tant à l’in té rieur du Ca na da qu’au sein de la fran co pho nie in ter‐ 
na tio nale. Nous dé fen dons l’idée sui vante  : en dépit de l’ab sence d’ins ti tu‐ 
tions re pré sen ta tives élues ni de re con nais sance po li tique for melle, l’Aca die
a pu bé né fi cier d’une consi dé ra tion po li tique in terne et in ter na tio nale lui
per met tant de jouir d’une forme, certes ambiguë, de re con nais sance. Nous
nous fon de rons prin ci pa le ment sur la place que l’Aca die s’est pro gres si ve‐ 
ment consti tuée dans les re la tions France- Canada et au sein de la fran co‐ 
pho nie in ter na tio nale. Nous abor de rons plu sieurs as pects de cette conver‐ 
gence des consi dé ra tions po li tiques dont a pu bé né fi cier l’Aca die : 1 – A l’in‐ 
terne, par les po li tiques ca na diennes qui ont pu en ca drer étroi te ment le ré‐ 
gime de re con nais sance mi ni ma liste de l’Aca die au sein de la fé dé ra tion ca‐ 
na dienne ; 2 – A l’ex terne, par les re la tions par ti cu lières qui se sont dé ve lop‐ 
pées entre la France et l’Aca die ; et 3 – à l’ex terne tou jours, par les formes de
re con nais sance dont l’Aca die jouit au sein des ins tances de la Fran co pho nie
grâce à l’en tre mise de la So cié té Na tio nale de l’Aca die (or ga nisme porte- 
parole du peuple aca dien) et des autres or ga nismes et ins ti tu tions aca‐ 
diennes, ainsi que par l’adhé sion du gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick
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comme «  gou ver ne ment membre de plein droit  » au sein de l’OIF. Nous
mon tre rons com ment la consi dé ra tion po li tique de la France à l’égard de
l’Aca die a contri bué à faire exis ter l’Aca die sur la scène in ter na tio nale, aux
côtés de (et à tra vers) deux ordres de gou ver ne ment : le gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick et le gou ver ne ment fé dé ral ca na dien. Nous ten te rons
aussi de mon trer qu’une telle re con nais sance « ex terne » de l’Aca die a per‐
mis au Nouveau- Brunswick de jouir d’une pré sence in ter na tio nale qu’il n’au‐ 
rait pas sans l’ac ti visme des fran co pho nies ca na diennes ou in ter na tio nales.
Il semble qu’en l’es pèce ce soit une na tion sans État (l’Aca die) qui soit la
cause de la pré sence, sur la scène in ter na tio nale, d’un État sans na tion (le
Nouveau- Brunswick).

English
This art icle seeks to ana lyze the place that Aca dia has gradu ally carved out
for it self both within Canada and within the in ter na tional Fran co phonie. We
de fend the fol low ing idea: in spite of the ab sence of elec ted rep res ent at ive
in sti tu tions and formal polit ical re cog ni tion, Aca dia has been able to be ne fit
from in ternal and in ter na tional polit ical con sid er a tion that has al lowed it to
enjoy a form of re cog ni tion, al beit an am bigu ous one. We will base our ana‐ 
lysis primar ily on the place that Aca dia has gradu ally carved out for it self in
France- Canada re la tions and within the in ter na tional Fran co phonie. We will
ad dress sev eral as pects of this con ver gence of polit ical con sid er a tions from
which Aca dia has be nefited: 1  - In tern ally, through the Ca na dian policies
that have been able to closely frame the min im al ist re gime of re cog ni tion of
Aca dia within the Ca na dian fed er a tion; 2  - Ex tern ally, through the spe cial
re la tions that have de veloped between France and Aca dia; and 3 - also ex‐ 
tern ally, by the forms of re cog ni tion Aca dia en joys within the au thor it ies of
the Fran co phonie through the Société Na tionale de l'Acadie (an or gan iz a tion
rep res ent ing the Aca dian people) and other Aca dian or gan iz a tions and in sti‐ 
tu tions, as well as by the New Brun swick gov ern ment's mem ber ship as a
"full- member gov ern ment" in the OIF. We will show how France's polit ical
con sid er a tion for Aca dia has con trib uted to the ex ist ence of Aca dia on the
in ter na tional scene, along side (and through) two levels of gov ern ment: the
Gov ern ment of New Brun swick and the Ca na dian fed eral gov ern ment. We
will also try to show that such "ex ternal" re cog ni tion of Aca dia has al lowed
New Brun swick to enjoy an in ter na tional pres ence that it would not have
had without the act iv ism of the Ca na dian or in ter na tional Fran co phonie. It
seems that in this case it is a na tion without a state (Aca dia) that is the
cause of the pres ence, on the in ter na tional scene, of a state without a na‐ 
tion (New Brun swick).
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