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TEXT

La mise en place de po li tiques pu bliques d’ac cueil et d’in té gra tion est
gé né ra le ment as so ciée à une pré sence im por tante d’im mi grants au
sein d’une ré gion ou en ré ac tion à l’ar ri vée d’im por tants flux mi gra‐ 
toires (Sall, 2019). Les com mu nau tés concer nées cherchent alors à ré‐ 
pondre aux défis et aux pos si bi li tés liés à ces flux. À titre d’exemple, il
est pos sible de citer les ré centes po li tiques d’in té gra tion mises en
place en Al le magne pour ré pondre à l’ar ri vée mas sive de ré fu giés sy‐ 
riens en 2015 (Ibid.).
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Dans le cas de l’Aca die de l’At lan tique 1, la ma nière dont l’enjeu de l’im‐ 
mi gra tion fran co phone est de ve nu une prio ri té dans l’es pace pu blic
n’est pas conforme aux pro ces sus gé né ra le ment dé crits dans la lit té‐ 
ra ture sur les mi gra tions (Bé lan ger, Far mer et Cyr, 2015  ; Sall, 2019).
Les im mi grants ne comptent que pour 2,8 % de la po pu la tion fran co‐ 
phone to tale des pro vinces at lan tiques (Sta tis tique Ca na da, 2016).
Ainsi, le dé ve lop pe ment de ser vices d’ac cueil et d’in té gra tion est as‐ 
so cié à l’an ti ci pa tion, et dans une cer taine me sure à l’es poir, de l’ar ri‐ 
vée de flux mi gra toires plu tôt qu’à une pré sence im por tante d’im mi‐ 
grants en Aca die.

2

Cet in té rêt pour l’im mi gra tion fran co phone s’ins crit dans le contexte
d’une im mi gra tion qui ne re flète pas le pay sage lin guis tique du Ca na‐ 
da. Les fran co phones re pré sentent ap proxi ma ti ve ment 11,5  % de la
po pu la tion to tale de l’At lan tique alors que seule ment 5,1 % des im mi‐ 
grants de la ré gion ont le fran çais comme pre mière langue of fi cielle
par lée, com pa ra ti ve ment à 88,7 % qui ont l’an glais (Sta tis tique Ca na‐
da, 2016). À cela s’ajoute une dé crois sance dé mo gra phique des fran‐ 
co phones dans l’en semble des pro vinces ca na diennes (Ibid.). Dans les
4 pro vinces de l’At lan tique, en par ti cu lier en ré gions ru rales, cette
dé crois sance est as so ciée à un vieillis se ment de la po pu la tion, à un
faible taux de na ta li té et à un exode des jeunes (Beau din, Forgues et
Gui gnard Noël, 2013). L’enjeu de l’im mi gra tion est d’au tant plus im‐ 
por tant que sans le main tien d’un cer tain poids dé mo gra phique, c’est
la pé ren ni té même des com mu nau tés fran co phones qui est en jeu à
long terme (Dou cet, 2017). Cette si tua tion «  a conduit l’État et les
com mu nau tés fran co phones en mi lieu mi no ri taire à pen ser l’im mi‐ 
gra tion comme une source de vi ta li té » (Fou rot, 2016, 25).

3

L’im mi gra tion fran co phone en Aca die de l’At lan tique consti tue ainsi
un enjeu ma jeur pour le quel s’en tre croisent de mul tiples pers pec‐ 
tives : celle de l’im mi grant, qui cherche à réa li ser les pro jets per son‐ 
nels qui l’ont mené à s’ins tal ler dans l’une des pro vinces at lan tiques
pour en tre prendre un nou veau dé part ; celle des com mu nau tés aca‐ 
diennes, comme nous ve nons de le men tion ner, pour les quelles l’im‐ 
mi gra tion re pré sente une source de dy na misme dé mo gra phique,
mais éga le ment éco no mique et cultu rel (Gal lant, 2011; Huot, Dod son
et La li ber té Rud man, 2014)  ; celle des so cié tés de l’At lan tique enfin,
pour les quelles l’im mi gra tion consti tue la meilleure ré ponse aux be‐ 
soins lo caux de main- d’œuvre. À ce sujet, comme le rap pelle Bel khod ‐

4



L’enjeu de la rencontre entre les francophones « venus d’ailleurs » et les francophonies canadiennes : le
cas de l’immigration francophone en Acadie de l’Atlantique

ja (2014), l’im mi gra tion est prin ci pa le ment en vi sa gée dans une pers‐ 
pec tive éco no mique par les gou ver ne ments fé dé ral et pro vin ciaux.
«  Il s’agit donc là de la conver gence d’ex pé riences in di vi duelles, de
vo lon tés po li tiques et d’es poirs com mu nau taires au tour d’une cause
com mune  : réus sir la ren contre entre les nou veaux ar ri vants et les
so cié tés d’ac cueil.  » (Trais nel, Deschênes- Thériault, Pépin- Filion et
Gui gnard Noël, 2019, 1).

L’ob jec tif de cet ar ticle 2 est, dans le contexte d’émer gence d’une vé ri‐ 
table «  gou ver nance en im mi gra tion fran co phone  » au Ca na da, de
mieux com prendre les condi tions dans les quelles s’opère cette ren‐ 
contre entre l’im mi grant et sa com mu nau té d’ac cueil dans le contexte
par ti cu lier de l’Aca die. Nous cher chons à cer ner les fac teurs qui in‐ 
fluencent l’ex pé rience mi gra toire des fran co phones nés à l’étran ger
qui dé cident de s’ins tal ler dans l’une des quatre pro vinces de l’At lan‐ 
tique, avec un ac cent par ti cu lier sur les fac teurs lin guis tiques as so‐ 
ciés à cette in ser tion.

5

Notre pers pec tive, an crée dans la so cio lo gie po li tique, vise no tam‐ 
ment à ré in ter pré ter la no tion d’in ser tion du nou vel ar ri vant au sein
d’une so cié té d’ac cueil don née, en pro po sant une ap proche en termes
de « ren contre », entre un in di vi du, qui fait acte de mo bi li té, et une
so cié té au sein de la quelle se dé rou le ra son ex pé rience mi gra toire. Ce
fai sant, nous sou hai tons dé pas ser la vi sion, en termes de po li tiques
d’ac cueil, d’un «  don ner/re ce voir  » ou d’un «  be soin/res sources  ».
Nous in sis tons plu tôt sur les échanges et les in ter ac tions aux quels
donnent lieu les pro ces sus mi gra toires et les mo bi li tés qui ca rac té‐ 
risent de plus en plus nos so cié tés. La ren contre met ainsi en contact
des per sonnes et des groupes et elle mo bi lise des lieux et des es paces
d’in ter ac tion au sein des quels l’im mi grant aura à « faire sa vie » et à
par ta ger, avec les ac teurs lo caux, la res pon sa bi li té dans la réus site de
cette ex pé rience. Il y a en effet une forme de co res pon sa bi li té im pli‐ 
quée dans le pro ces sus mi gra toire, tant de la part de l’im mi grant
(dans la dé fi ni tion de son pro jet, comme des dé marches qu’il en tre‐ 
prend), que de la part de la so cié té d’ac cueil, qui doit lui per mettre
d’af fron ter les contraintes mais aussi de sai sir les pos si bi li tés qui
peuvent s’of frir à lui sur place à tra vers l’or ga ni sa tion du pro ces sus
mi gra toire et la four ni ture de ser vices.
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Dans le cadre de la re cherche, deux types d’en tre tiens ont été menés.
Dans un pre mier temps, nous avons ef fec tué une di zaine d’en tre tiens
in for ma tifs avec des in ter ve nants com mu nau taires en ga gés dans l’ac‐ 
cueil d’im mi grants fran co phones en At lan tique. Ces pre miers en tre‐ 
tiens avaient pour ob jec tif de ré col ter des in for ma tions pour dres ser
le contexte gé né ral de l’étude et d’iden ti fier des défis as so ciés à l’ac‐ 
cueil dans la pers pec tive d’ac teurs im pli qués au quo ti dien dans le
dos sier de l’im mi gra tion fran co phone. Ils nous ont per mis de mieux
com prendre les be soins de la so cié té d’ac cueil, et les condi tions, dans
la pers pec tive de la so cié té d’ac cueil, d’une «  ren contre réus sie  »
entre l’im mi grant fran co phone et la com mu nau té lo cale. Dans un se‐ 
cond temps, nous avons mené une cin quan taine d’en tre tiens au près
de fran co phones nés à l’étran ger et ins tal lés au Ca na da At lan tique.
Lors de cette en quête de ter rain, réa li sée de juillet à no vembre 2018,
nous avons ren con tré des im mi grants dans l’en semble des quatre
pro vinces at lan tiques. Nous avons veillé à cou vrir une di ver si té de
contextes, soit une ré gion ru rale à ma jo ri té fran co phone (le Nord du
Nouveau- Brunswick), un mi lieu ur bain bi lingue (la ré gion du Grand
Monc ton au Nouveau- Brunswick) et des ré gions ur baines ma jo ri tai‐ 
re ment an glo phones (Char lot te town à l’Île- du-Prince-Édouard, Ha li‐ 
fax en Nouvelle- Écosse et Saint- Jean à Terre- Neuve-et-Labrador).

7

La dé marche qua li ta tive que nous ve nons de dé crire vise à en ri chir
notre com pré hen sion du pro ces sus mi gra toire, en par ti cu lier des
mo ments clés de la ren contre entre un in di vi du et sa com mu nau té
d’ac cueil, à par tir des ex pé riences per son nelles ou fa mi liales des nou‐ 
veaux ar ri vants. Nous cher chons à sor tir d’une vi sion li néaire des par‐ 
cours mi gra toires, dans la li gnée des tra vaux de Hel ler (2011).

8

Afin de bien cer ner la di ver si té des en jeux liés à l’im mi gra tion fran co‐ 
phone en Aca die, nous avons adop té une dé fi ni tion large de l’im mi‐ 
grant fran co phone, soit tout in di vi du pré sent en At lan tique, maî tri‐ 
sant suf fi sam ment le fran çais pour par ti ci per à un en tre tien et né à
l’ex té rieur du Ca na da. Nous avons par exemple ren con tré des étu‐ 
diants in ter na tio naux fran co phones et des ré si dents avec un per mis
de tra vail tem po raire. À titre d’exemple, même si les étu diants in ter‐ 
na tio naux n’ont pas le « sta tut » d’im mi grant en fonc tion de la dé fi ni‐ 
tion du gou ver ne ment du Ca na da, dans des com mu nau tés de pe tite
taille qui dis posent d’un cam pus col lé gial ou uni ver si taire, ces der‐ 
niers oc cupent une place im por tante dans le contexte local de l’ac‐
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cueil. Plu sieurs gou ver ne ments lo caux mettent d’ailleurs en place des
me sures pour fa vo ri ser la ré ten tion de ces étu diants à la fin de leur
étude (Trais nel, Gui gnard Noël et Deschênes- Thériault, 2016).

Dans la pre mière sec tion de l’ar ticle, nous pro po sons une re cen sion
des écrits sur le contexte d’émer gence de l’enjeu mi gra toire, les défis
ren con trés par les im mi grants fran co phones du rant leur pro ces sus
d’éta blis se ment en Aca die et les dis po si tifs ins ti tu tion nels mais aussi
en termes de po li tiques pu bliques mis en œuvre par les com mu nau tés
et les gou ver ne ments pro vin ciaux ou fé dé ral pour ré pondre à ces
pro blé ma tiques. Dans la deuxième sec tion, nous pré sen tons des don‐ 
nées is sues d’une cam pagne d’en tre tiens semi- directifs à des ti na tion
d’im mi grants fran co phones des 4 pro vinces de l’At lan tique pour
mieux com prendre les res sorts de cette ren contre 3.

10

I. Vers une gou ver nance en im mi ‐
gra tion fran co phone au Ca na da
Dans cette pre mière sec tion, nous al lons pré sen ter une re cen sion des
écrits per met tant de voir com ment s’est consti tué l’enjeu de l’im mi‐ 
gra tion fran co phone au Ca na da dans l’es pace pu blic et des po li tiques
mises en place conjoin te ment par l’État et les com mu nau tés fran co‐ 
phones.

11

I.1. Émer gence de l’enjeu de l’im mi gra ‐
tion fran co phone
L’ac cueil d’im mi grants fran co phones en At lan tique s’ins crit dans le
contexte des po li tiques ca na diennes de re con nais sance lin guis tique
des cin quante der nières an nées. En 1969, le gou ver ne ment ca na dien
adopte la pre mière Loi sur les langues of fi cielles qui ac corde un sta tut
d’éga li té au fran çais et à l’an glais. Une nou velle mou ture de la Loi
adop tée en 1988 in clut l’obli ga tion de la part du gou ver ne ment fé dé ral
de veiller au dé ve lop pe ment et à l’épa nouis se ment des com mu nau tés
de langue of fi cielle en si tua tion mi no ri taire.

12

Dans les an nées 1990, les mo da li tés d’ac tion pu blique au Ca na da se
trans forment avec l’émer gence d’un nou veau mo dèle de gou ver nance.
Fran çois Grin (2005) parle d’un pas sage de la pla ni fi ca tion lin guis‐
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tique, qui re lève prin ci pa le ment des ac teurs gou ver ne men taux, à un
mo dèle de gou ver nance lin guis tique qui ac corde une place si gni fi ca‐ 
tive à l’ac tion des ac teurs so ciaux. Dans le cas ca na dien, le gou ver ne‐ 
ment fé dé ral a dé lé gué à des groupes com mu nau taires fran co phones
la ges tion de pro grammes et la pres ta tion de ser vices pour ré pondre
à ses obli ga tions en vertu de la Loi sur les langues of fi cielles.

Les groupes fran co phones à tra vers le Ca na da ont ajus té leurs ac tions
en ré ac tion aux défis et aux pos si bi li tés dé cou lant des nou velles mo‐ 
da li tés as so ciées à la gou ver nance. Les cher cheurs, ren dant compte
de cette nou velle réa li té, ont adop té le vo cable de la « gou ver nance
com mu nau taire » dans les tra vaux por tant sur les com mu nau tés fran‐ 
co phones en si tua tion mi no ri taire (Car di nal, Lang et Sauvé, 2008  ;
Forgues, 2010). Le concept de gou ver nance com mu nau taire est en
effet uti li sé dans des tra vaux por tant sur une di ver si té de sec teurs
d’in ter ven tion pour les quels le gou ver ne ment fé dé ral a mis en place
des pro grammes de sou tien qui im pliquent une dé lé ga tion de ca pa ci‐ 
té d’ac tion aux ac teurs com mu nau taires, dont les do maines de la jus‐ 
tice, de la santé, de l’édu ca tion, du dé ve lop pe ment éco no mique et de
l’im mi gra tion (Léger, 2013).

14

Dans un contexte de «  com plé tude ins ti tu tion nelle  » (Bre ton, 1985)
ac crue, les com mu nau tés par ti cipent ac ti ve ment à la concep tion et à
la mise en œuvre de pro grammes qui les concernent. Au cou rant des
an nées 1990, et en par ti cu lier au début de la dé cen nie 2000, les or ga‐ 
nismes com mu nau taires des fran co pho nies ca na diennes ont ainsi
peu à peu pris conscience de l’in té rêt que pou vait re pré sen ter l’in ves‐ 
tis se ment du sec teur de l’im mi gra tion fran co phone dans le dy na‐ 
misme des mi no ri tés fran co phones lo cales (Chur chill et Kaprielian- 
Churchill, 1991  ; Jed wab, 2002  ; Quell, 2002). L’enjeu est res sor ti
comme un élé ment de pre mier plan pour la vi ta li té des com mu nau tés
fran co phones dans le cadre d’une série pan ca na dienne de consul ta‐ 
tions com mu nau taires me nées de 1999 à 2001 par la Fé dé ra tion des
com mu nau tés fran co phones et aca diennes du Ca na da (FCFA) 4.

15

Cette vo lon té des as so cia tions com mu nau taires s’ajoute ainsi à celle
du gou ver ne ment fé dé ral « de faire des groupes fran co phones mi no‐ 
ri taires des so cié tés d’ac cueil à part en tière pour les im mi grants.  »
(Gal lant, 2010, 183). En 2002, le gou ver ne ment ca na dien of fi cia lise ses
obli ga tions en ma tière d’im mi gra tion au sein des com mu nau tés fran‐
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co phones en si tua tion mi no ri taire en ajou tant à la Loi sur l’im mi gra‐ 
tion et la pro tec tion des ré fu giés l’ob jec tif « de fa vo ri ser le dé ve lop pe‐ 
ment des col lec ti vi tés de langues of fi cielles mi no ri taires au Ca na da ».
Le pre mier plan d’ac tion pour les langues of fi cielles du gou ver ne ment
fé dé ral, pu blié en 2003, marque un point tour nant en im mi gra tion
fran co phone, en ac cor dant un pre mier fi nan ce ment de 9 mil lions de
dol lars sur cinq ans pour cet enjeu (Gou ver ne ment du Ca na da, 2003).

La même année, le gou ver ne ment fé dé ral se dote d’un pre mier cadre
stra té gique pour fa vo ri ser l’im mi gra tion fran co phone hors Qué bec.
Ce do cu ment fixe une cible de 4,4 % en ma tière d’im mi gra tion fran‐ 
co phone à l’ex té rieur du Qué bec avant 2008. Celle- ci, qui n’est tou‐ 
jours pas at teinte, a été re pous sée à 2023, le nombre de fran co phones
re cru tés chaque année étant tou jours bien au- dessous des ob jec tifs
(IRCC, en ligne).

17

De puis 2003, les plans d’ac tion quin quen naux sont de ve nus l’un des
prin ci paux ins tru ments uti li sés par le gou ver ne ment fé dé ral pour dé‐ 
fi nir ses prio ri tés en ma tière de langues of fi cielles. Les sommes in‐ 
ves ties en im mi gra tion ont aug men té consi dé ra ble ment au fil des an‐ 
nées. Le plan d’ac tion sur les langues of fi cielles 2018-2023 pré voit
70,5 mil lions de dol lars sur cinq ans « à l’appui d’un par cours glo bal
d’in té gra tion fran co phone et d’une série de po li tiques et pro grammes
en ma tière d’im mi gra tion fran co phone » (Gou ver ne ment du Ca na da,
2018, en ligne).

18

Les sommes oc troyées par le biais des plans quin quen naux en ma‐ 
tière de langues of fi cielles ont per mis de dé ve lop per et de conso li der
des ini tia tives de re cru te ment, d’ac cueil et d’in té gra tion des im mi‐ 
grants au sein des com mu nau tés fran co phones en si tua tion mi no ri‐ 
taire (Des trempes et Rug ge rie, 2005  ; Bel khod ja et Trais nel, 2014  ;
Trais nel, 2017). Ces fi nan ce ments pu blics ont ainsi per mis d’ou tiller
les com mu nau tés aca diennes pour of frir des ser vices d’éta blis se ment
spé cia li sés en fran çais pour les im mi grants. Cela com prend no tam‐ 
ment des ser vices d’aide à la re cherche d’un em ploi, de for ma tion lin‐ 
guis tique, d’ac com pa gne ment dans les dé marches ad mi nis tra tives et
des ini tia tives pro mou vant l’in té gra tion so ciale.

19

Le gou ver ne ment fé dé ral fi nance aussi des Ré seaux en im mi gra tion
fran co phone (RIFs, pré cé dem ment évo qués) à tra vers le pays qui
iden ti fient les be soins et les prio ri tés de leur ré gion. Ces ré seaux per‐
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mettent de ren for cer une gou ver nance com mu nau taire lo cale de
l’enjeu de l’im mi gra tion. Les stra té gies et po li tiques na tio nales sont
adap tées aux contextes lo caux à par tir de ces ré seaux qui pri vi lé gient
la concer ta tion d’une va rié té d’ac teurs (Pa quet et An drew, 2015).

Ainsi, comme le sou tient Sall (2019), les com mu nau tés aca diennes ont
été «  construites  » comme des com mu nau tés d’ac cueil par l’ac tion
po li tique des lé gis la teurs, qui cherchent à rem plir leur obli ga tion en
ma tière de langues of fi cielles, et par la mo bi li sa tion des com mu nau‐ 
tés qui dé si rent bé né fi cier des bien faits de l’im mi gra tion au même
titre que la ma jo ri té an glo phone.

21

D’une cer taine ma nière, l’offre ins ti tu tion nelle en ma tière d’im mi gra‐ 
tion fran co phone a conver gé avec une telle prise de conscience en
fran co pho nies mi no ri taires, pa vant la voie à l’éta blis se ment d’une vé‐ 
ri table gou ver nance en im mi gra tion fran co phone au sein de la quelle
est éla bo rée, dis cu tée, dé bat tue une po li tique vi sant à ren for cer l’im‐ 
mi gra tion fran co phone en mi lieu mi no ri taire, mais aussi sur les mo‐ 
da li tés d’ac com pa gne ment, au ni veau local, des nou veaux ar ri vants.
Ces mo da li tés, tra duites en ser vices, sont dé fi nies à tra vers des pro‐ 
ces sus de col la bo ra tion ou de concer ta tion entre les gou vernes (pro‐ 
vin ciales et fé dé rale) et les re pré sen tants com mu nau taires. Comme
nous ve nons de le men tion ner, elles ont éga le ment donné lieu à la
mise sur pied des Ré seaux en im mi gra tion fran co phone char gés de
co or don ner, au ni veau local, les ini tia tives et les moyens.

22

I.2. Les défis d’im mi grer dans un
contexte lin guis tique mi no ri taire

Cer taines com mu nau tés, telles que la ré gion du Grand Monc ton, dis‐ 
posent d’une longue ex pé rience en ma tière d’ac cueil alors que pour
d’autres, en par ti cu lier dans les ré gions ru rales, le dé ve lop pe ment de
ser vices d’ac cueil en est en core à un stade que l’on pour rait qua li fier
d’em bryon naire. Le re cru te ment d’im mi grants fran co phones dans des
contextes lin guis tiques mi no ri taires im pose donc aux com mu nau tés
concer nées une ré flexion sur les mo da li tés de l’ac cueil, et sur les dis‐ 
po si tifs à mettre en place (Trais nel, Vio lette et Gal lant, 2013).

23

Cela im plique de dé pas ser ce que l’on pour rait qua li fier de vi sion ins‐ 
tru men tale de l’im mi gra tion, qui n’est tou te fois pas seule ment le
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propre des com mu nau tés fran co phones. Comme l’in diquent Pel le rin
(2011) et Bel khod ja (2014), le sys tème d’im mi gra tion ca na dien, qui
fonc tionne sur la base d’un clas se ment par poin tage des can di dats,
est for te ment ancré dans une lo gique uti li taire. Kar mis et Koji (2009)
émettent une cri tique sé vère de cette ins tru men ta li sa tion de l’im mi‐ 
gra tion qui ne tient pas compte d’en jeux éthiques et mo raux ou de
consi dé ra tions te nant plus di rec te ment aux ex pé riences mi gra toires
elles- mêmes, ou au « vécu » des im mi grants.

Les cher cheurs, de même que les in ter ve nants com mu nau taires, qui
s’in té ressent à l’im mi gra tion fran co phone semblent avoir pris ce type
de cri tique nor ma tive au sé rieux et ils ont adap té leur ma nière de
concep tua li ser l’enjeu. À cet effet, Be nim mas et Bourque (2013, 23)
sou tiennent qu’il est né ces saire de « dé pas ser la di men sion dé mo gra‐ 
phique ins tru men tale et de faire de lui (l’im mi grant) un par te naire
dans le pro jet de co hé sion so ciale ». Ces au teurs men tionnent qu’il ne
faut pas uni que ment re gar der ce que les im mi grants peuvent faire
pour la fran co pho nie, mais aussi ré flé chir à ce que les com mu nau tés
peuvent faire pour les im mi grants. Dans une pers pec tive nor ma tive,
Far mer, Bé lan ger et Cyr (2013) sou tiennent qu’une com mu nau té doit,
d’un point de vue éthique, s’as su rer d’avoir la ca pa ci té d’ac cueillir des
im mi grants avant d’en tre prendre des ac tions en ce sens.

25

Il est alors per ti nent de ré flé chir à l’adé qua tion entre les ser vices
d’ac cueil au sein des com mu nau tés aca diennes et les défis ren con trés
par les im mi grants fran co phones. Le nou vel ar ri vant en Aca die fait
face à des défis d’in té gra tion so ciale et éco no mique ren con trés par
tout im mi grant, sans dif fé ren tia tion lin guis tique pro non cée (Yo shi da
et Ho ward, 2011). Il ren contre aussi des pro blé ma tiques liées au fait
d’im mi grer dans une com mu nau té fran co phone as so ciées au sta tut
de mi no ri té dans une mi no ri té (Fou rot, 2016).
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Mu la tris (2010), Mar tin (2010) et Ma dib bo (2014) sou tiennent que les
défis re liés à l’in té gra tion éco no mique sont l’un des prin ci paux en jeux
dans la pers pec tive des im mi grants. À cet effet, Hyp po lite (2012) men‐ 
tionne qu’ob te nir un bon em ploi est le prin ci pal élé ment as so cié à
une in té gra tion réus sie. La prio ri té du nou vel ar ri vant est d’abord de
trou ver un re ve nu pour faire vivre sa fa mille et par après, il peut pen‐ 
ser à s’in té grer da van tage dans sa nou velle com mu nau té.
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Les prin ci paux défis iden ti fiés par ces au teurs, qui s’ap pliquent à l’en‐ 
semble des im mi grants de ma nière gé né rale, sont la non- 
reconnaissance des di plômes, le manque d’ex pé rience de tra vail ca‐ 
na dienne et des pré ju gés concer nant le sta tut d’im mi grant. «  De
nom breuses études montrent qu’un nombre im por tant d’im mi grants
n’ar rive pas à ob te nir un em ploi dans leur do maine de spé cia li sa tion,
et ce, mal gré un ni veau de sco la ri té beau coup plus élevé que celui des
per sonnes nées au Ca na da » (Ma dib bo, 2014, 154). Or, comme le rap‐ 
pelle Hyp po lite (2012), pour une in té gra tion so cioé co no mique réus‐ 
sie, il est né ces saire pour le nou vel ar ri vant d’avoir accès aux mêmes
pos si bi li tés d’em ploi que les autres in di vi dus avec des com pé tences
si mi laires.
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Mar tin (2010), Dal ley (2008), Hyp po lite (2012) et Ma dib bo (2014) s’en‐ 
tendent sur le fait que le manque de connais sance de l’an glais est un
obs tacle ma jeur s’ajou tant aux autres défis pro fes sion nels men tion nés
pré cé dem ment, aux quels font face plu sieurs im mi grants fran co‐ 
phones s’ins tal lant dans des com mu nau tés lin guis tiques mi no ri taires.
Ma dib bo (2014) in dique que ne pas connaître l’an glais ra len tit le pro‐ 
ces sus de re cherche d’un em ploi, car bien sou vent, le nou vel ar ri vant
doit consa crer une pé riode de temps à l’ap pren tis sage de la langue,
avant d’aller plus loin dans ses dé marches.
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Tou te fois, l’in té gra tion pro fes sion nelle n’est pas né ces sai re ment sy‐ 
no nyme d’une in té gra tion au sein des com mu nau tés aca diennes. Il
s’agit plu tôt d’un préa lable pour être en me sure de s’in té grer so cia le‐ 
ment par la suite. Ainsi, en plus des fac teurs éco no miques, plu sieurs
au teurs s’in té ressent à la ques tion de l’in té gra tion so ciale des im mi‐ 
grants (Trais nel et Vio lette, 2010 ; Gal lant, 2011). Cet ac cent sur l’im‐ 
por tance de l’in té gra tion so ciale est basé sur la pré misse que lors‐ 
qu’un in di vi du sent qu’il est membre à part en tière d’une com mu nau‐ 
té, il est plus pro bable qu’il s’y ins talle à long terme (Be nim mas, Bou‐ 
touchent, Ka ma no et Bourque, 2014). Pour ces au teurs, le sen ti ment
d’ap par te nance d’un in di vi du à un groupe est un mar queur im por tant
de son degré d’in té gra tion à une so cié té don née.
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Dans le même ordre d’idées, Vio lette (2016 ; 2018) dé montre que l’in‐ 
té gra tion so ciale par fois dif fi cile en Aca die peut être liée à des pro jets
per son nels d’im mi grants qui di vergent des am bi tions de la com mu‐ 
nau té d’ac cueil. L’im mi grant a ainsi des pro jets qui ne concordent pas
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tou jours avec ceux des lea ders com mu nau taires. Par exemple, cer‐ 
tains im mi grants choi sissent d’ailleurs le Ca na da comme pays d’ac‐ 
cueil dans le but d’amé lio rer leurs com pé tences en an glais, créant
cer taines ten sions face aux be soins des mi no ri tés fran co phones lo‐ 
cales. De même, Fou rot (2016) sou ligne que pour plu sieurs nou veaux
ar ri vants, par ler fran çais ne rime pas au to ma ti que ment avec en ga ge‐ 
ment dans la cause lin guis tique. D’ailleurs, plu sieurs d’entre eux sont
ré ti cents de vant des pro jets de la com mu nau té d’ac cueil qui
cherchent à les in clure dans une cause qui n’est pas né ces sai re ment
la leur, et ce, sans tenir compte de leurs ap par te nances mul tiples. Un
im mi grant ar rive avec son propre ba gage et n’est pas né ces sai re ment
in té res sé ni même au cou rant avant son ar ri vée des en jeux concer‐ 
nant la pré ser va tion du fran çais en mi lieu mi no ri taire (Trais nel,
Deschênes- Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard Noël, 2019 ; 2020).

Outre ceux déjà men tion nés, plu sieurs autres fac teurs d’in té gra tion
ont aussi fait l’objet d’études ap pro fon dies, tels que l’accès au lo ge‐ 
ment (Le moine, 2010), l’accès à des ser vices de santé en fran çais
(Hein, 2013  ; Fon taine, 2010), l’in té gra tion sco laire (Bou cham ma,
2008 ; Pi que mal et col, 2009 ; Be ni mas, 2014 ; La cas sagne, 2010) et la
dis cri mi na tion ra ciale (Mad di bo, 2016).

32

Comme nous l’avons men tion né plus tôt dans cette sec tion, avec le
sou tien fi nan cier du gou ver ne ment fé dé ral, plu sieurs pro grès sont à
noter en At lan tique, par ti cu liè re ment en ce qui a trait à la mise en
place de ser vices spé cia li sés en fran çais pour les im mi grants afin de
ré pondre aux défis qu’ils ren contrent. Tou te fois, comme nous le dé‐ 
mon tre rons dans la sec tion sui vante, plu sieurs défis per sistent, no‐ 
tam ment en ce qui concerne un accès li mi té à ces ser vices en rai son
de pro blèmes de dif fu sion de l’in for ma tion.
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II. La ren contre entre l’im mi grant
et la com mu nau té aca dienne : des
ba lises (peut- être) com munes,
mais des par cours (cer tai ne ment)
di vers

II.1. Une di ver si té de par cours mi gra ‐
toire

Les ré cits des ex pé riences mi gra toires de fran co phones nés à l’étran‐ 
ger et ins tal lés en At lan tique illus trent la très grande di ver si té de par‐ 
cours sin gu liers d’in di vi dus aux as pi ra tions mul tiples. Dans cette sec‐ 
tion, l’iden ti té des per sonnes ren con trées a été sys té ma ti que ment
ano ny mi sée et les pré noms chan gés pour as su rer la confi den tia li té
des té moi gnages. Nous uti li sons par fois plu sieurs pré noms pour un
même en tre tien afin de bien seg men ter les ci ta tions et as su rer une
stricte confi den tia li té. Cela est d’au tant plus im por tant dans le
contexte de pe tites com mu nau tés qui comptent peu d’im mi grants
comme le sont les com mu nau tés aca diennes de l’At lan tique.

34

Notre ob jec tif n’est pas de pro po ser une syn thèse re pré sen ta tive de
l’en semble des par cours mi gra toires, mais plu tôt de sou li gner
quelques traits com muns des ex pé riences des uns et des autres en
Aca die. Cela per met de mettre l’ac cent sur des fac teurs si mi laires qui
ont une in fluence sur les par cours mi gra toires ainsi que sur des élé‐ 
ments qui per mettent de dis tin guer des contextes par rap port à
d’autres en At lan tique. Comme le sou ligne Fou rot (2016), un biais de la
lit té ra ture sur l’im mi gra tion fran co phone est une ten dance à ten ter
de ma nière quelque peu ar ti fi cielle de ca rac té ri ser le par cours d’un
nou vel ar ri vant en fonc tion d’un conti nuum mi gra toire li néaire en
plu sieurs étapes  : le re cru te ment, l’ac cueil, l’in té gra tion et la ré ten‐ 
tion. Selon Fou rot (2016), il s’agit d’une re prise de la concep tua li sa tion
de la ma nière dont le gou ver ne ment fé dé ral en vi sage l’im mi gra tion
d’un point de vue ad mi nis tra tif.
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Or, la va rié té des ex pé riences qui nous ont été par ta gées dé note de
mul tiples va- et-vient entre des mo ments ra re ment com plè te ment
ter mi nés dans un par cours mi gra toire. Le pro jet ini tial qu’une per‐ 
sonne a en tête peut évo luer du rant les pre mières se maines sui vant
son ar ri vée et abou tir à un nou veau dé part. En effet, du rant la phase
d’ins tal la tion, une per sonne peut dé ci der de mi grer vers une autre
ré gion de l’At lan tique que celle où elle s’est ini tia le ment éta blie, voire
vers une autre pro vince ca na dienne, afin de trou ver l’en droit le plus
pro pice à la réa li sa tion de ses am bi tions. Plu sieurs des in di vi dus ren‐ 
con trés ont fait état de dé mé na ge ments entre plu sieurs villes ca na‐ 
diennes, ce qui im plique de nou velles pé riodes d’adap ta tion à de nou‐ 
veaux mi lieux. « De même, la conso li da tion du pro ces sus mi gra toire
n’est ja mais com plè te ment ache vée, et les ré cits d’"entre- deux" (at ta‐ 
che ment à la fois au pays d’ac cueil et au pays d’ori gine) sont fré‐ 
quents. Manque et bien- être peuvent se cô toyer dans la même ex pé‐ 
rience.  » (Trais nel, Deschênes- Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard
Noël, 2019, 227).
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En fonc tion des ré cits ra con tés, trois prin ci paux «  mo ments  » sont
iden ti fiables, à sa voir l’in ten tion d’en tre prendre un pro jet mi gra toire,
la tran si tion mi gra toire as so ciée à l’ar ri vée et à l’adap ta tion à un nou‐ 
veau mi lieu de vie et la pé riode de conso li da tion de l’ins tal la tion. Il
im porte de conce voir cette ca té go ri sa tion à la lu mière des com men‐ 
taires qui viennent d’être men tion nés sur l’élas ti ci té et la va rié té des
« mo ments » d’un par cours mi gra toire.
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II.2. L’in ten tion d’en tre prendre un pro ‐
jet mi gra toire

La concep tion du pro jet mi gra toire peut être le fruit d’une longue ré‐ 
flexion, alors que dans d’autres cas, tout peut se dé ci der en l’es pace
de quelques se maines. Les mo ti va tions de quit ter un en droit pour
s’ins tal ler ailleurs sont mul tiples, al lant de la contrainte pure et im‐ 
mé diate dans le cas des ré fu giés au pro jet ré flé chi, pré pa ré et fi ne‐ 
ment pla ni fié. Bien sou vent, cette phase est as so ciée à un cer tain en‐ 
chan te ment du pro jet mi gra toire. La re cherche d’in for ma tion est un
élé ment clé à cette étape pour que l’im mi grant ne se fasse pas des at‐ 
tentes éloi gnées de la réa li té de la des ti na tion en vi sa gée. Le prin ci pal
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défi re cen sé, en plus de la lour deur bu reau cra tique des dé marches
ad mi nis tra tives, est l’accès à une in for ma tion com plète et fiable.

Des conseils par fois mal adap tés de proches bien in ten tion nés, des
idées pré con çues ou des er reurs dans l’in ter pré ta tion des pro cé dures
à suivre peuvent mener des per sonnes à faire des choix plus ou moins
ju di cieux, qui en gendrent par fois d’im por tants dé lais dans le trai te‐ 
ment de leur de mande. À cette étape, les ser vices pré- départs, pi lo tés
par des or ga nismes com mu nau taires fran co phones, peuvent jouer un
rôle clé en as su rant un accès à l’in for ma tion juste. À titre d’exemple,
le ser vice d’ac cueil fran co phone de la Nouvelle- Écosse offre aux nou‐ 
veaux ar ri vants la pos si bi li té de prendre contact avec un agent de
leur or ga nisme avant même leur ar ri vée dans la pro vince. En plus de
par ta ger des in for ma tions gé né rales, les agents d’éta blis se ment des
ser vices d’ac cueil ont aussi un rôle de conseillers des im mi grants po‐ 
ten tiels en fonc tion de leurs pro jets per son nels. Tou te fois, mal gré
l’exis tence d’évé ne ments vi sant à faire la pro mo tion de l’Aca die
comme terre d’ac cueil à l’in ter na tio nal et l’offre de ser vices pré- 
départs par des or ga nismes fran co phones lo caux, ceux- ci sont loin
d’être connus de tous. En fait, une ma jo ri té des per sonnes ren con‐ 
trées n’avaient qu’une vague idée de leur exis tence ou n’en avaient
tout sim ple ment pas en ten du par ler.
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D’ailleurs, l’Aca die est sou vent mé con nue des can di dats po ten tiels à
l’im mi gra tion avant qu’une op por tu ni té ne se pré sente à eux. Bien que
cer taines des per sonnes ren con trées fassent état d’un long pro ces sus
ré flexif avant de choi sir l’une des pro vinces at lan tiques comme lieu
d’ac cueil, des concours de cir cons tances par ti cu lières as so ciées à une
« bonne dose de ha sard » sont sou vent évo qués, dans les en tre tiens,
pour ex pli quer le choix de l’Aca die. Cer tains ne sont même pas au
cou rant de l’exis tence de la ré gion avant de s’éta blir en At lan tique et
ne connaissent que très som mai re ment les pro vinces de l’Est du Ca‐ 
na da.
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« Je ne pou vais pas si tuer [vil lage dans le nord du N.-B.] sur la carte
du Ca na da. Je ne pou vais pas dire si c’était à 10 km de Mont réal ou à
100 km de Mont réal, je ne pou vais ab so lu ment pas le si tuer. La no tion
de pro vince, c’était en core com pli quée dans ma tête. » (Pierre, Nord
du Nouveau- Brunswick)
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Pour ces im mi grants à la re cherche d’op por tu ni tés à sai sir, plu tôt que
d’une ré gion spé ci fique où s’éta blir, la ra pi di té des ré ponses des in‐ 
ter ve nants lo caux, no tam ment des em ployeurs po ten tiels, est un fac‐ 
teur dé ter mi nant dans leur par cours. « Je suis assez op por tu niste, je
lance un peu par tout et je vois ce que ça donne. Je ne vise pas par ti‐ 
cu liè re ment un truc en par ti cu lier, je me laisse un peu gui der par ce
qui me re tombe des sus. » (Anne, Île- du-Prince-Édouard). Un défi est
que les em ployeurs, qui sont sou vent le pre mier point de contact et
par fois l’un des seuls pour ces im mi grants à la re cherche d’op por tu ni‐ 
tés éco no miques, ne sont pas né ces sai re ment ou tillés pour ré pondre
adé qua te ment à des ques tions sur les pro ces sus d’im mi gra tion.
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II.3. La pé riode de tran si tion : ren ‐
contre entre le « nou vel ar ri vant » et la
so cié té d’ac cueil
La pé riode de tran si tion est gé né ra le ment as so ciée à une cer taine
fra gi li té de l’im mi grant, qui dé couvre un nou veau mi lieu de vie. Le
nou vel ar ri vant fait connais sance avec des membres de sa nou velle
com mu nau té, mais aussi de ma nière gé né rale avec une so cié té dont
plu sieurs codes so ciaux sont dis tincts de ceux de sa com mu nau té
d’ori gine. Il s’agit du mo ment de confron ta tion du pro jet mi gra toire à
la réa li té, ce qui vient gé né ra le ment avec un cer tain désen chan te‐ 
ment et un ajus te ment des at tentes. Des défis in at ten dus sont ren‐ 
con trés, mais par fois de nou velles op por tu ni tés émergent aussi. Il
s’agit d’ap pré hen der sa com mu nau té d’ac cueil, mais éga le ment d’ab‐ 
sor ber une mul ti tude de nou velles in for ma tions, sans par fois avoir le
recul né ces saire pour faire le tri parmi celles- ci.
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II.3.1 La né ces si té d’un ac com pa gne ment
adé quat

Au- delà des défis lo gis tiques, les ren contres dans les pre mières jour‐ 
nées ou se maines après l’ins tal la tion sont sou vent pré sen tées comme
dé ci sives. Ces pre mières ren contres teintent bien sou vent l’image que
se fait un im mi grant de sa nou velle com mu nau té. Avoir des contacts
lo caux de confiance est un élé ment sé cu ri sant dans une pé riode mar ‐
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quée par des in cer ti tudes nom breuses, mais ceux- ci ne sont bien- sûr
pas tou jours au rendez- vous.

Dans les pre mières se maines, les be soins et les défis sont mul tiples.
Un sou tien adé quat du rant cette pé riode cri tique peut faire une dif‐ 
fé rence si gni fi ca tive dans le pro ces sus d’in té gra tion. Lors de cette
étape tran si toire, les ser vices d’éta blis se ment fran co phones jouent un
rôle pivot. Ceux qui ont ac cé dé à de tels ser vices té moignent de l’im‐ 
por tance de re ce voir des ser vices dans la langue dans la quelle ils sont
le plus à l’aise de s’ex pri mer. Cela per met de for mu ler clai re ment
leurs be soins et de bien com prendre l’in for ma tion trans mise. Pou voir
s’ex pri mer en fran çais est un fac teur ras su rant dans une pé riode as‐ 
so ciée à d’im por tants chan ge ments.
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En si tua tion mi no ri taire, les agents d’éta blis se ment sont bien sou vent
plus que des pres ta taires de ser vices, mais jouent aussi un rôle de
mise en contact de l’im mi grant avec les lieux de so cia li sa tion de la
com mu nau té fran co phone lo cale. Les or ga nismes qui offrent des ser‐ 
vices d’éta blis se ment sont une porte d’en trée à la com mu nau té fran‐ 
co phone. « Les ser vices d’ac cueil, par leur lien di rect avec les im mi‐ 
grants, se re trouvent bien sou vent au cœur d’un "ré seau de l’ac cueil"
qui les dé passe, com po sé de bé né voles, d’ai dants, d’or ga nismes di vers
et de lieux d’ac cueils ex pli cites et spé cia li sés. » (Trais nel, Deschênes- 
Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard Noël, 2019, 25).
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Tou te fois, un grand nombre d’im mi grants ap prennent l’exis tence des
ser vices d’ac cueil fran co phones après s’être déjà in té grés à leur nou‐ 
velle com mu nau té et à avoir fait face à de mul tiples défis sans accès
au sou tien au quel ils avaient droit. « Les nou veaux ar ri vants ne sont
pas sys té ma ti que ment mis au cou rant, car par fois on pense que les
gens sont au cou rant. Plu sieurs nou veaux ar ri vants ne sont pas au
cou rant… car ils n’ont pas de contacts  » (Mar tine, Île- du-Prince-
Édouard).
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Au- delà de la mé con nais sance des ser vices, d’autres ont été orien tés
vers le sec teur d’éta blis se ment an glo phone lors de l’ar ri vée. Cela
mène par fois des im mi grants à faire des choix qu’ils n’au raient pas
faits s’ils avaient eu l’en semble de l’in for ma tion né ces saire à une dé ci‐ 
sion éclai rée. « À mon ar ri vée, il y a une femme qui par lait fran çais et
deux an glo phones, mais comme ils m’ont salué en an glais, j’ai ré pon‐ 
du en an glais. L’autre dame qui par lait fran çais est par tie. » (Alice, Île- 
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du-Prince-Édouard). Cette si tua tion a mené Alice à ins crire ses en‐ 
fants dans une école an glo phone, alors qu’elle sou ligne qu’elle au rait
pré fé ré les voir être édu qués en fran çais. Tou te fois, cette op tion ne
lui a pas été of ferte di rec te ment.

II.3.2. La réa li té concer nant le bi lin guisme

Outre le Nord du Nouveau- Brunswick, qui est ma jo ri tai re ment fran‐ 
co phone, et le Sud- Est du Nouveau- Brunswick, qui est bi lingue, la
plu part des com mu nau tés en At lan tique sont ma jo ri tai re ment an glo‐ 
phones. Or, ce ne sont pas tous les im mi grants fran co phones qui sont
conscients de cette réa li té à leur ar ri vée. Le fait que le Ca na da soit un
pays of fi ciel le ment bi lingue conduit cer tains à pen ser que les langues
fran çaise et an glaise oc cupent une place équi va lente dans l’es pace
pu blic sur l’en semble du ter ri toire. La dé cep tion est pal pable dans le
récit de ceux dont les at tentes à ce sujet ne cor res pon daient pas à la
réa li té. Il y a là l’illus tra tion, en ma tière lin guis tique, de nom breux
qui pro quos ou mal en ten dus qui ponc tuent et fra gi lisent l’ex pé rience
mi gra toire :
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« Je croyais que c’était bi lingue et que ça pou vait se res sen tir. (…) Je
croyais qu’avec la pe tite com mu nau té qui exis tait, je croyais que l’on
pou vait res sen tir beau coup plus de bi lin guisme en fait, même dans la
rue ou ailleurs. (…) Le bi lin guisme ne se res sent pas beau coup, il faut
le re cher cher » (Cindy, Nouvelle- Écosse).

D’autres, à l’image de Car men, réa lisent avoir un ni veau d’an glais
moins fonc tion nel qu’an ti ci pé au mo ment de leur ar ri vée, ce qui
consti tue une bar rière à l’in té gra tion.
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« Quand je suis ar ri vée, j’ai eu on peut dire un blo cage, j’étais un peu
ter ro ri sée par le fait de de voir par ler an glais, car je ne com pre nais
pas la plu part des gens, ils par laient trop vite pour moi, donc c’était
un peu ter ro ri sant, je ne vou lais pas pas ser un coup de té lé phone par
exemple. » (Car men, Nouvelle- Écosse).

Enfin, cer tains, bien au fait de la si tua tion lin guis tique, se sont jus te‐ 
ment ins tal lés dans des com mu nau tés à ma jo ri té an glo phone avec
l’ob jec tif d’amé lio rer leur maî trise de l’an glais, une si tua tion dé crite
dans les tra vaux de Vio lette (2016 ; 2018). « J’ai cher ché à trou ver une
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quel conque ma nière de par tir, dans un pays an glo phone puisque c’est
la langue que je maî trise et la langue que je vou lais ap pro fon dir. » (So‐ 
phie, Île- du-Prince-Édouard).

II.4. La conso li da tion de l’ins tal la tion
La conso li da tion de la ren contre est le mo ment, ra re ment dé fi ni tif,
dans le quel l’ins tal la tion en Aca die s’ins crit dans la durée après les
hauts et les bas des pre miers temps. À ce stade, le nou vel ar ri vant
s’ins crit dans une dé marche d’in té gra tion et a gé né ra le ment re dé fi ni
ses pro jets en fonc tion des réa li tés de son nou veau mi lieu. Il im porte
de rap pe ler qu’il ne s’agit pas né ces sai re ment d’une étape dé fi ni tive,
puisque la per sonne mi grante peut en tre prendre un nou veau pro jet
mi gra toire ailleurs en At lan tique, au Ca na da ou à l’in ter na tio nal.
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II.4.1. L’in té gra tion éco no mique : l’em ploi au
cœur du pro jet mi gra toire

Ma dib bo (2014) et Mu la tris (2010) l’avaient re mar qué pour l’im mi gra‐ 
tion fran co phone dans l’ouest ca na dien, et c’est un élé ment qui res‐ 
sort pour l’en semble des contextes mi gra toires ca na diens, dont celui
de l’At lan tique  : l’ob ten tion d’un em ploi est un élé ment pivot dans le
par cours du nou vel ar ri vant. Lors qu’il cor res pond aux at tentes, l’em‐ 
ploi peut être un fac teur de ré ten tion alors qu’à l’in verse, les défis
d’in té gra tion pro fes sion nelle sont la prin ci pale rai son évo quée pour
jus ti fier un éven tuel dé part. Même si un in di vi du ap pré cie la qua li té
de vie au sein de sa nou velle com mu nau té et a fait plu sieurs nou velles
ren contres in té res santes, la prio ri té de meure la né ces si té d’ob te nir
un tra vail qui per mette d’avoir un ni veau de vie dé cent. Cela fait des
condi tions d’accès à l’em ploi, comme le degré d’ou ver ture du mar ché
local du tra vail à la di ver si té cultu relle, un élé ment stra té gique dans la
« réus site de la ren contre » entre nou veaux ar ri vants fran co phones et
so cié té d’ac cueil. Il s’agit en même temps d’un défi dans une ré gion
qui ne connaît pas le même dy na misme éco no mique que les grands
centres ur bains ca na diens, et ce en dépit, dans cer tains sec teurs,
d’une pé nu rie de main- d’œuvre.
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« La seule fois où j’ai pensé quit ter l’Île- du-Prince-Édouard, c’était un
mo ment dif fi cile pour moi, ex trê me ment dif fi cile. On était très près
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de perdre la mai son, les voi tures, tout. On n’avait même pas assez de
nour ri ture pour man ger, car j’avais perdu mon tra vail. J’ai pensé quit ‐
ter en Al ber ta pour tra vailler. C’était le seul mo ment [où il pense
quit ter], mais c’était pour une rai son de si tua tion éco no mique et non
par un désir de quit ter. » (Sa muel, Île- du-Prince-Édouard)

L’ob ten tion d’un tra vail est d’au tant plus com plexe pour un nou vel ar‐ 
ri vant par fois peu fa mi lier aux normes ca na diennes en ma tière de re‐ 
cherche d’em ploi et d’em bauche. À cela s’ajoute la pro pen sion à la
mé fiance de plu sieurs em ployeurs quant à en ga ger des in di vi dus qui
ne pos sèdent ni ré fé rences ni ex pé riences lo cales, de même que cer‐ 
taines bar rières quant à la re con nais sance des di plômes ob te nus à
l’ex té rieur du Ca na da, ou à l’ab sence d’ex pé rience pro fes sion nelle ca‐ 
na dienne.
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Bien que l’im mi grant fran co phone ren contre des défis d’in té gra tion
éco no mique propres aux réa li tés mi gra toires, tels que la non- 
reconnaissance des di plômes et de l’ex pé rience pro fes sion nelle, il fait
aussi face à des pro blé ma tiques as so ciées au fait d’im mi grer dans une
ré gion où le fran çais est une langue mi no ri taire, comme le sou ligne
Fou rot (2016). À titre d’exemple, les res sources édu ca tives né ces saires
pour se pré pa rer à un exa men de re con nais sance des ac quis dans des
do maines pro fes sion nels spé cia li sés ne sont pas tou jours ac ces sibles
en fran çais, et ce, même si la langue de tra vail de l’em ploi convoi té est
le fran çais.
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La bar rière à l’em ploi la plus sou vent men tion née dans les en tre tiens
est celle d’une maî trise in suf fi sante de l’an glais pour ob te nir un poste
en de hors des ré seaux com mu nau taires fran co phones. Cela fait écho
aux tra vaux de Ma dib bo (2014). « Les im mi grants fran co phones sont
face à ce pa ra doxe de bé né fi cier d’une chance sup plé men taire de
pou voir s’ins tal ler en At lan tique grâce à leur maî trise du fran çais,
mais de se re trou ver dans un contexte lin guis tique très ma jo ri tai re‐ 
ment an glo phone ren dant in dis pen sable la maî trise de cette « autre »
langue of fi cielle qu’est l’an glais.  » (Trais nel, Deschênes- Thériault,
Pépin- Filion et Gu gi nard Noël, 2019, 230).
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Les ré orien ta tions de car rières en rai son de ces bar rières à l’ob ten‐ 
tion d’un em ploi sont fré quentes dans les ré cits qui nous ont été par‐ 
ta gés. Face à ces défis, cer tains re mettent en ques tion leur pré sence
en Aca die et en vi sagent de ten ter leur chance ailleurs.
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II.4.2. In té gra tion so ciale : le défi de la langue
en mi lieu mi no ri taire

Dans un contexte lin guis tique ma jo ri tai re ment an glo phone dans la
plu part des com mu nau tés en At lan tique, il peut par fois être dif fi cile
pour un nou vel ar ri vant d’iden ti fier à qui il peut s’adres ser en fran çais
dans sa nou velle com mu nau té, en par ti cu lier en mi lieu ur bain. Cette
réa li té est sur tout celle des im mi grants qui ne tra vaillent pas dans un
mi lieu fran co phone et qui ne sont pas pas sés par les ser vices d’ac‐ 
cueil au mo ment de leur ar ri vée. «  Je suis un fran co phone, je vis ici
de puis des mois à [ville de l’Île- du-Prince-Édouard] je n’ai ja mais ren‐ 
con tré per sonne qui me dit bon jour en fran çais.  » (Pierre, Île- du-
Prince-Édouard).

57

Or, dé ve lop per un ré seau so cial local est un im por tant vec teur d’in té‐ 
gra tion. Dans plu sieurs com mu nau tés en At lan tique, ne pas maî tri ser
suf fi sam ment l’an glais pour tenir une conver sa tion peut s’avé rer un
défi sup plé men taire à la créa tion d’un ré seau so cial et une source
d’an xié té lorsque vient le temps d’abor der de nou velles per sonnes.
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« Quand tu viens d’ar ri ver, c’est tel le ment ras su rant [avoir un ré seau
so cial], le fait de ne pas avoir ta fa mille, d’être loin de tout, c’est une
culture que tu ne connais pas, c’est un cli mat qui est quand même
bien dif fé rent (…), d’avoir ce ré seau pour t’ap puyer des sus, ça aide
quand même beau coup en te di sant, si ça ne va pas, si mo ra le ment je
ne vais pas bien, je sais que j’ai quel qu’un ou un petit ré seau der rière
qui va pou voir m’aider à m’en sor tir et pas que je vais dé pri mer et
ren trer chez moi, car je n’y ar rive pas » (Syl vie, Île- du-Prince-
Édouard).

II.4.3. Le rap port à la com mu nau té aca ‐
dienne : au- delà de la langue…

En ce qui concerne le rap port à la com mu nau té aca dienne, il est pos‐ 
sible de dis tin guer chez cer tains un sen ti ment de proxi mi té et de
sym pa thie. La convi via li té des gens et le sens de l’en traide sont sou li‐ 
gnés. Ce sen ti ment de proxi mi té peut aller jusqu’à un sen ti ment d’ap‐ 
par te nance et de so li da ri té.
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« D’avoir ce petit rat ta che ment à la culture fran co phone et la fier té
que l’on peut avoir. (…) Le fait de se dire que des gens se sont bat tus
pour que ça re vienne, à Char lot te town, mais aussi dans toutes les
com mu nau tés fran co phones mi no ri taires au Ca na da, et de pou voir
par ti ci per à cette fier té et à ce ren for ce ment de la fran co pho nie au
Ca na da, je trouve cela très im por tant. » (Marthe, Île- du-Prince-
Édouard).

Tou te fois, cet en thou siasme n’est pas pré sent dans l’en semble des ex‐ 
pé riences ra con tées. À l’image des conclu sions de Vio lette (2016), cer‐ 
tains sont scep tiques face à une com mu nau té dont les pro jets col lec‐ 
tifs ne concordent pas à leurs am bi tions in di vi duelles et au sein de la‐ 
quelle il existe de forts ré seaux d’in ter con nais sance entre les gens
pré sents de puis long temps. Il ap pa raît ainsi par fois dif fi cile d’in té grer
cer tains mi lieux aca diens, même si selon les té moi gnages, il semble
exis ter une réelle ou ver ture à la di ver si té.
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Conclu sion. Au- delà de la ré ten ‐
tion : la mo bi li té
En 1988, Étienne Cha tilliez avait mis en scène, dans une cé lèbre co‐ 
mé die, le té lé sco page quelque peu ac ci den tel et ro cam bo lesque de
deux mi lieux so ciaux faits pour ne ja mais se cô toyer, et qui pour tant,
par la force des choses, pourrait- on dire, fi nissent par se ren con trer :
la fa mille Gro seille et la fa mille Le ques noy. Au- delà des ca ri ca tures
so ciales gro tesques of fertes par cette co mé die, celle- ci illustre assez
bien le rôle joué par la so cia li sa tion au re gard de l’autre, et à quel
point dans ce contact ap pa rem ment chao tique, le meilleur peut, bien
sou vent, se ré vé ler.
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De la même ma nière que le fils Le ques noy dit, dans ce film, à sa mère
un peu dé cou ra gée par la brusque mise en cause de sa vie jusque- là
bien ran gée, que « La vie n’est (dé ci dé ment) pas un long fleuve tran‐ 
quille », il est pos sible d’af fir mer la même chose à pro pos de l’im mi‐ 
gra tion fran co phone en Aca die. Comme pour ces deux fa milles qui se
ren contrent et qui, au contact l’une de l’autre fi nissent, mal gré leurs
dif fé rences, par s’ap pré cier et vivre en semble, im mi grer n’est ja mais,
tout au tant pour l’im mi grant que pour la so cié té qui l’ac cueille, « un
long fleuve tran quille  » et dans ce pro ces sus l’ap pren tis sage mu tuel
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doit, avec le temps, faire son œuvre de ren contre. Comme on l’a vu à
tra vers les té moi gnages d’im mi grants fran co phones, dont nous avons
re layé les prin ci pales ca rac té ris tiques, l’ex pé rience mi gra toire se voit
as so ciée à une mul ti tude de défis, dont cer tains (comme la langue)
sont spé ci fiques au fait d’im mi grer dans une com mu nau té lin guis‐ 
tique en si tua tion mi no ri taire telle que l’Aca die.

Ceci étant, l’Aca die de l’At lan tique, com mu nau té de langue of fi cielle
en si tua tion mi no ri taire, s’est, comme les autres fran co pho nies mi no‐ 
ri taires ca na diennes, pro gres si ve ment mais ré so lu ment ou verte, en
10 ans, à l’ac cueil de nou veaux ar ri vants fran co phones avec l’es poir
que ceux- ci lui per mettent de ré pondre aux mul tiples défis so cio dé‐ 
mo gra phiques aux quels elle fait face, et que nous avons rap pe lés plus
haut.
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La so cié té d’ac cueil, via la consti tu tion d’une vé ri table gou ver nance
en im mi gra tion fran co phone, a voulu ré pondre à ces défis par ti cu liers
par une mo bi li sa tion spé ci fique, mais qui ne ré pond pas en core com‐ 
plè te ment à des be soins qui dé passent sou vent la simple re cherche
d’em ploi, même si ce fac teur de meure, comme ailleurs, la condi tion
sine qua non de la « réus site » de la ren contre entre le fran co phone
venu d’ailleurs, et la fran co pho nie aca dienne.
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La prise de conscience, de puis plus d’une di zaine d’an nées main te‐ 
nant, du rôle joué par l’im mi gra tion fran co phone dans la re dy na mi sa‐ 
tion de la fran co pho nie lo cale joue ce pen dant en la fa veur d’une plus
grande ef fi ca ci té de ces po li tiques d’ac cueil et de la consti tu tion, sur
place, d’une vé ri table « culture » de la di ver si té, sus cep tible de « pé‐ 
ren ni ser la ren contre » entre so cié té d’ac cueil et nou vel ar ri vant.
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Car, bien sou vent, les im mi grants fran co phones ren con trés n’en sont
pas à leur pre mière ex pé rience mi gra toire, et n’en ont semble- t-il pas
fini avec elle, puis qu’en vi ron 20  % des im mi grants fran co phones fi‐ 
nissent par quit ter, à moyen terme, la ré gion (Trais nel, Deschênes- 
Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard Noël, 2020). Ce pen dant, de plus
en plus d’au teurs, dont Hel ler (2011), sou lignent à quel point cette idée
d’un an crage plus ou moins dé ci sif ou dé fi ni tif dans un contexte ne
cor res pond plus (si tant est qu’elle n’ait ja mais cor res pon du) à la réa li‐ 
té de so cié tés tra ver sées par les flux mi gra toires et par des in di vi dus
de plus en plus mo biles. Une mo bi li té qui ne touche d’ailleurs pas
seule ment ces «  fran co phones venus d’ailleurs  », dont nous avons
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NOTES

1  Bien que l’Aca die n’ait pas de fron tières fixes, dans le cadre de cet ar ticle,
nous fai sons ré fé rons à l’Aca die du Ca na da At lan tique, ce qui in clut les
quelque 300  000 fran co phones qui ha bitent les pro vinces ca na diennes de
Terre- Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle- Écosse, de l'Île- du-Prince-
Édouard et du Nouveau- Brunswick (SNA, en ligne).

2  Cet ar ticle a été pu blié pré cé dem ment dans Trais nel, Payaud, 2020.

3  Rap pe lons que cet ar ticle est tiré des ré sul tats d’un pro jet de re cherche
sur l’ex pé rience des fran co phones nés à l’étran ger et vi vant en At lan tique.
La re cherche a mené à la pu bli ca tion d’un pre mier rap port consa cré aux
dis po si tifs, au contexte, à l’accès, aux ex pé riences et aux re pré sen ta tions
(Trais nel, Deschênes- Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard Noël, 2019). Un se‐ 
cond rap port, por tant sur le re cru te ment et la ré ten tion, a été pu blié au
prin temps 2020 (Trais nel, Deschênes- Thériault, Pépin- Filion et Gui gnard
Noël, 2020). Les don nées pré sen tées sont is sues du pre mier rap port.

4  La FCFA est l’or ga nisme porte- parole na tio nal des fran co phones vi vant en
si tua tion mi no ri taire au Ca na da.

ABSTRACTS

Français
Les com mu nau tés aca diennes de la ré gion At lan tique au Ca na da, tout
comme les autres com mu nau tés fran co phones en si tua tion mi no ri taire dans
ce pays, s’in ves tissent de puis le début des an nées 2000 dans l’ac cueil d’im‐ 
mi grants fran co phones. Cet in té rêt pour l’im mi gra tion s’ins crit dans un
contexte d’une im mi gra tion qui ne re flète pas le pay sage lin guis tique ca na‐ 
dien d’un point de vue dé mo gra phique et une dé crois sance dé mo gra phique
des fran co phones dans l’en semble des pro vinces ca na diennes.
L’im mi gra tion fran co phone en Aca die est un enjeu à la conver gence d’ex pé‐ 
riences in di vi duelles, de vo lon tés po li tiques et d’es poirs com mu nau taires
au tour d’une cause com mune : réus sir la ren contre entre les nou veaux ar ri‐ 
vants et les so cié tés d’ac cueil. L’ob jec tif de cet ar ticle est de mieux com‐ 
prendre les condi tions dans les quelles s’opère cette ren contre entre l’im mi‐ 
grant et sa com mu nau té d’ac cueil dans le contexte par ti cu lier de l’Aca die. Le
nou vel ar ri vant fait face à des défis d’in té gra tion so ciale et éco no mique ren‐

Yoshida Y. et Howard R. (2011), Why Do
Re cent Im mig rants Leave At lantic

Canada?, Monc ton, Centre Mé tro po lis
At lan tique.
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con trés par un grand nombre d’im mi grants, sans dif fé ren cia tion lin guis tique
pro non cée. Il ren contre aussi des pro blé ma tiques liées au fait d’im mi grer
dans une com mu nau té fran co phone en si tua tion mi no ri taire. Nous cher‐ 
chons à cer ner les fac teurs qui in fluencent l’ex pé rience mi gra toire des fran‐ 
co phones nés à l’étran ger qui dé cident de s’ins tal ler dans l’une des quatre
pro vinces de l’At lan tique, avec un ac cent par ti cu lier sur les fac teurs lin guis‐ 
tiques as so ciés à cette in ser tion.
Pour ce faire, nous avons ef fec tué une di zaine d’en tre tiens in for ma tifs avec
des in ter ve nants com mu nau taires en ga gés dans l’ac cueil d’im mi grants fran‐ 
co phones. Nous avons aussi mené une cin quan taine d’en tre tiens au près de
fran co phones nés à l’étran ger et ins tal lés au Ca na da At lan tique. Lors de ce
ter rain d’en quête, réa li sé de juillet à no vembre 2018, nous avons ren con tré
des im mi grants dans l’en semble des quatre pro vinces at lan tiques. Cette dé‐ 
marche qua li ta tive vise à en ri chir notre com pré hen sion du pro ces sus mi‐ 
gra toire, en par ti cu lier des mo ments clés de la ren contre entre un in di vi du
et sa com mu nau té d’ac cueil, à par tir des ex pé riences per son nelles ou fa mi‐ 
liales des nou veaux ar ri vants. Nous cher chons à sor tir d’une vi sion li néaire
des par cours mi gra toires au pro fit d’un récit des ex pé riences telles que ra‐ 
con tées par les im mi grants eux- mêmes.

English
Aca dian com munit ies in the At lantic re gion of Canada, like the other
French- speaking minor ity com munit ies across Canada, have been in volved
since the early 2000s in the wel com ing of French- speaking im mig rants.
This in terest from the Aca dian com munit ies is part of a con text in which
im mig ra tion does not re flect the lin guistic demo graphic land scape of
Canada and in which there is a demo graphic de cline of nat ive French speak‐ 
ers in all Ca na dian provinces.
Fran co phone im mig ra tion to Aca dia is an issue at the core of in di vidual ex‐ 
per i ences, polit ical will and com munity hopes around a com mon cause: a
suc cess ful en counter between new comers and host so ci et ies. The ob ject ive
of this art icle is to bet ter un der stand the con di tions under which this en‐ 
counter takes place between the im mig rant and his host com munity in the
spe cific con text of Aca dia. The new comers in Aca dia face chal lenges of so‐ 
cial and eco nomic in teg ra tion en countered by many im mig rants, without a
pro nounced lin guistic as pect. They also en counter is sues re lated to im mig‐ 
rat ing in a lin guistic minor ity com munity. We are seek ing to identify the
factors that in flu ence the mi grat ory ex per i ence of French- speaking foreign- 
born who de cide to settle in one of the four At lantic provinces, with em‐
phasis on the lin guistic factors as so ci ated with this in teg ra tion.
To do this, we con duc ted a dozen in form at ive in ter views with com munity
work ers in volved in wel com ing French- speaking im mig rants to the At lantic
re gion. We also con duc ted around fifty in ter views with French- speaking in‐ 
di vidu als born abroad and settled in At lantic Canada. Dur ing this data col‐ 
lec tion, car ried out from July to Novem ber 2018, we met im mig rants from all
over the four At lantic provinces. This qual it at ive ap proach aims to en rich
our un der stand ing of the mi gra tion pro cess, in par tic u lar the key mo ments
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of the en counter between an in di vidual and his host com munity, based on
the per sonal or fam ily ex per i ences of new comers. We seek to move away
from a lin ear vis ion of mi grat ory ex per i ences in fa vour of a nar rat ive as told
by the im mig rants them selves.
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