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TEXT

Au cours des der nières an nées, les gou ver ne ments se sont in té res sés
au concept de dé mo cra tie dé li bé ra tive en sup po sant que celle- ci
puisse com bler cer taines li mites dé mo cra tiques re trou vées dans nos
so cié tés contem po raines (Fung, 2011). Selon Blon diaux (2008, 44), la
dé mo cra tie dé li bé ra tive vise « à mieux fon der la dé ci sion po li tique en
liant cette der nière à un pro ces sus d’ar gu men ta tion ra tion nelle im pli‐ 
quant des points de vue contra dic toires ». Les au teurs qui par tagent
cette po si tion mettent en évi dence les ver tus de la dé li bé ra tion col‐ 
lec tive afin d’éclai rer les élus po li tiques et la dé marche dé ci sion nelle.
En ce sens, les ins tru ments dé li bé ra tifs sont per çus comme des ou tils
de gou ver nance dé mo cra tique en cou ra geant la par ti ci pa tion de la so‐
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cié té ci vile dans le pro ces sus dé ci sion nel, en fa vo ri sant la conci lia tion
et la concer ta tion entre les di vers ac teurs (gou ver ne men taux ou non)
af fec tés par une pro blé ma tique don née. Ce «  tour nant dé li bé ra tif  »
(de li be ra tive turn), pour re prendre les mots de Dry zek (2000), sup‐ 
pose im pli ci te ment que des arènes dé li bé ra tives soient pla ni fiées et
amé na gées de ma nière à ali men ter adé qua te ment le débat po pu laire
au pro fit d’en jeux pu blics im por tants.

L’ar ticle pro po sé re pose sur les constats d’une re cherche em pi rique
menée au Nouveau- Brunswick (Ca na da). Cette ana lyse ex pose les fac‐ 
teurs qui in fluencent l’in gé nie rie et la mise en œuvre des ins tru ments
de po li tique pu blique uti li sés dans un contexte de dé mo cra tie dé li bé‐ 
ra tive. Men tion nons que deux cas font l’objet de cette étude, le dia‐ 
logue pu blic sur la ré duc tion de la pau vre té et le dia logue ci toyen sur
l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale. Les don nées ana ly sées pro‐ 
viennent de sources se con daires (rap ports gou ver ne men taux, re vues
de presse, procès- verbaux, do cu ments de tra vail, etc.), de notes de
ter rain ( jour nal de re cherche lors des en tre tiens) et d’une série de 33
en tre tiens semi- structurés menés en 2010 au près d’ac teurs gou ver‐ 
ne men taux (y com pris des élus et fonc tion naires pro vin ciaux) et non
gou ver ne men taux (y com pris des membres de ré seaux, des ex perts et
des ci toyens) im pli qués dans cha cun des cas em pi riques. Le trai te‐ 
ment de ces don nées s’est ef fec tué à par tir d’une ana lyse thé ma tique
conti nue selon la quelle nous avons adop té un mode de co dage mixte
(Van der Maren, 1996), qui s’ins pire à la fois d’une liste de co dage
préa la ble ment dé fi nie à par tir de la construc tion du cadre théo rique
et mé tho do lo gique, et de l’émer gence de nou velles uni tés de sens
lorsque celles- ci ap pa rais saient au mo ment de l’exer cice de co dage.
Le lo gi ciel nu mé rique De doose a été uti li sé afin d’ac com pa gner le tra‐ 
vail de clas si fi ca tion, de co di fi ca tion et de ca té go ri sa tion des don‐ 
nées.
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L’in té rêt que nous por tons à la jonc tion entre l’ap proche des ré seaux
de po li tique pu blique (RPP) et celle des ins tru ments de po li tique pu‐ 
blique (IPP) s’ex plique par une vo lon té de com bler un cer tain manque
de com pré hen sion en tou rant l’étude des ins tru ments dé li bé ra tifs de
l’ap proche des ré seaux de po li tique pu blique. Même si plu sieurs au‐ 
teurs s’in té ressent aux ré seaux (Co ward, 2018  ; Lee, 2011  ; Hajer et
Wa ge naar, 2003  ; Marsh et Smith, 2000  ; Gra velle, 2008  ; Börzel,
1998 ; How lett, 2002 ; Klijn et Skel cher, 2007 ; Rhodes, 2006 ; Klijn et
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coll., 2010), la ma jo ri té d’entre eux se li mite à l’iden ti fi ca tion des ca‐ 
rac té ris tiques des ré seaux im pli qués dans le pro ces sus de prise de
dé ci sion (Klijn et Skel cher, 2007) et n’ex plore pas leur im pact au ni‐ 
veau du de si gn des ins tru ments. Dès lors, dans un contexte de rap‐ 
ports lin guis tiques com plexes, com ment les ré seaux de po li tique pu‐ 
blique s’articulent- ils et de quelle(s) façon(s) se tra duisent les ef fets pro‐
duits par leurs ac tions lors de l’in gé nie rie et la mise en œuvre des ins‐ 
tru ments dé li bé ra tifs ?

Parmi les prin ci paux constats de re cherche, deux élé ments re‐ 
tiennent notre at ten tion et font l’objet de cet ar ticle  : 1) l’in fluence
par ti cu lière des RPP et 2) le de si gn et la mise en œuvre des IPP. Rap‐ 
pe lons que ces constats de re cherche s’ins crivent dans un contexte
dé ci sion nel où la di men sion lin guis tique est cen trale à l’ana lyse. La
pre mière par tie de l’ar ticle (I) aborde la jonc tion entre deux ap‐ 
proches fon da men tales de l’ana lyse des po li tiques pu bliques  : l’ap‐ 
proche par les ré seaux et l’ap proche par les ins tru ments. La par tie
sui vante (II) s’at tache à la pré sen ta tion des cas em pi riques. Les der‐ 
nières par ties pré sentent res pec ti ve ment les prin ci pales ca rac té ris‐
tiques et modes de fonc tion ne ment des ré seaux à l’étude (III), de
même que leurs ef fets sur l’in gé nie rie des ins tru ments dé li bé ra tifs et
le pro ces sus dé ci sion nel (IV).

4

I. Jonc tion entre l’ap proche des
ré seaux de po li tique pu blique et
celle des ins tru ments de po li ‐
tique pu blique
De nom breux au teurs uti lisent l’ap proche par les RPP pour mieux
com prendre l’ac tion pu blique, pour la dé crire et pour mieux l’ex pli‐ 
quer (Heclo, 1978  ; Rhodes et Marsh, 1992  ; Le Galès et That cher,
1995 ; Bres sers et O’Toole, 1998 ; Marsh et Smith, 2000 ; Klijn et Skel‐ 
cher, 2007). Tel que le pré cise Co ward (2018), la créa tion de ré seaux
im plique for cé ment l’émer gence de nou velles struc tures, de dy na‐ 
miques sin gu lières et la pré sence d’ac teurs va riés. Tout comme dans
les dis ci plines de la science po li tique et des re la tions in ter na tio nales,
on re marque en effet un in té rêt mar qué pour cette ap proche d’ana‐
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lyse dans le do maine de l’ad mi nis tra tion pu blique, et ce, pour au
moins deux rai sons. D’une part, on re con naît la com plexi té en tou rant
les nom breux ac teurs im pli qués dans le pro ces sus de pro duc tion des
po li tiques pu bliques de nos jours. D’autre part, il est admis que les
gou ver ne ments contem po rains ne peuvent à eux seuls tenir compte
des contraintes et in cor po rer les di verses pré fé rences ci toyennes lors
du pro ces sus dé ci sion nel, et ce, tout en com po sant avec des res‐ 
sources li mi tées. Le prisme de l’ana lyse des RPP re pré sente bien plus
qu’une simple mé ta phore où l’on dé fi nit les ca rac té ris tiques des ré‐ 
seaux afin de mieux com prendre leurs in ter ac tions, il sug gère une
dy na mique struc tu relle à par tir de la quelle il est pos sible de mieux
com prendre le contexte dans le quel s’ins crivent les ré seaux, la no tion
de ter ri to ria li sa tion et la culture qui guide les idées et l’ac tion pu‐ 
blique (Co ward, 2018).

En ce qui concerne l’ap proche par les IPP, elle per met quant à elle de
mieux com prendre le choix des ins tru ments pour l’ac tion pu blique
ainsi que la di men sion dans la quelle s’ins crit leur mode opé ra toire.
Cer tains des tra vaux in vitent à consi dé rer les IPP comme une va riable
dé pen dante, en met tant l’em phase sur les contraintes qui condi‐ 
tionnent le choix des ins tru ments, la di ver si té des mo tifs de re cours à
un même dis po si tif, ou en core l’at trac tion sou daine de cer tains ins‐ 
tru ments (Las coumes et Si mard, 2011). L’en semble de ces études
visent es sen tiel le ment à rendre compte des rai sons qui ex pliquent le
choix des ins tru ments. Elles sug gèrent une concep tion for te ment
fonc tion na liste ; une pers pec tive ana ly tique au centre de notre ar gu‐ 
men taire, où l’ac tion po li tique est conçue comme une dé marche
politico- technique de ré so lu tion de pro blèmes (éla bo ra tion des po li‐ 
tiques pu bliques) via des ins tru ments (Elia dis et coll., 2005  ;
Hood, 2007 ; How lett, 2011 ; Va rone, 2001).
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I.1. L’ap proche des ré seaux de po li tique
pu blique : une dé fi ni tion gé né rale

Selon Le Galès (1995, 14), les RPP se dé fi nissent comme « […] le ré sul‐
tat de la co opé ra tion plus ou moins stable, non hié rar chique, entre
des or ga ni sa tions qui se connaissent et se re con naissent, né go cient,
échangent des res sources et peuvent par ta ger des normes et des in‐ 
té rêts ». Il est admis que ces ré seaux sont plus en clins à réus sir à in‐
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fluen cer la mise à l’agen da d’un enjeu pu blic ou en core à contri buer
fa vo ra ble ment à l’étape de la for mu la tion et de la mise en œuvre de
l’ac tion pu blique. De nom breuses re cherches sup portent d’ailleurs le
rôle des ré seaux lors de la dé marche dé ci sion nelle (Lee, 2011 ; Hajer et
Wa ge naar, 2003  ; Marsh et Smith, 2000  ; Gra velle, 2008  ; Börzel,
1998 ; How lett, 2002 ; Klijn et Skel cher, 2007 ; Rhodes, 2006 ; Klijn et
coll., 2010).

Les tra vaux por tant sur les RPP sont par ti cu liè re ment at ten tifs à trois
di men sions : 1) l’agent, 2) la struc ture et 3) le contexte. Dans le cadre
de la com po sante « agent », les cher cheurs in sistent sur la ques tion
des re la tions in ter per son nelles en tant qu’unité cen trale d’ana lyse des
RPP.  Selon cette di men sion d’ana lyse, les ré seaux sont consi dé rés
comme une forme de co opé ra tion entre ac teurs in ter dé pen dants,
ayant un in té rêt dans la dé marche dé ci sion nelle et dis po sant de res‐ 
sources qui fa vo risent la for mu la tion des po li tiques pu bliques. Il est
ques tion non seule ment d’ob ser ver la façon dont les membres du ré‐ 
seau in ter prètent et pour suivent leurs in té rêts, mais éga le ment l’effet
des ef forts or ga ni sés en fonc tion de l’éla bo ra tion et de la mise en
œuvre des po li tiques pu bliques (Dow ding, 1995).
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La di men sion « struc ture », quant à elle, est axée sur les re la tions in‐ 
ter or ga ni sa tion nelles. Elle part du prin cipe que la struc ture so ciale a
un pou voir ex pli ca tif su pé rieur aux at ti tudes per son nelles et s’in té‐ 
resse aux struc tures et pro ces sus dans les quels la dé marche dé ci‐ 
sion nelle est or ga ni sée. Les cher cheurs qui adhèrent à cette ap‐ 
proche consi dèrent le ré seau comme un re grou pe ment d’or ga ni sa‐ 
tions, liées les unes aux autres par des dé pen dances en ma tière de
res sources (Rhodes, 2006).

9

Enfin, le «  contexte  » sug gère une rup ture avec l’ana lyse «  micro  »
que pro posent les di men sions de l’«  agent  » et de la «  struc ture  »
(contexte en do gène), pour plu tôt mettre l’em phase sur le contexte
exo gène en tant que dé ter mi nant de l’ana lyse des po li tiques pu‐ 
bliques. Cette ap proche am pli fie l’im por tance des fac teurs contex‐ 
tuels pour in tro duire de nou veaux élé ments dy na miques au sein
même des sous- systèmes, où une re la tion dia lec tique est pro po sée
entre deux va riables et dans la quelle cha cune af fecte l’autre de ma‐ 
nière ité ra tive (Marsh et Smith, 2000 ; How lett, 2002).
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C’est à par tir de cette der nière pers pec tive que se dis tingue notre
ana lyse. Nous af fir mons que le RPP re pré sente une va riable ex pli ca‐ 
tive pour mieux com prendre le de si gn et la mise en œuvre des ins tru‐ 
ments dé li bé ra tifs, de même que le pro ces sus de for mu la tion des po‐ 
li tiques so ciales au Nouveau- Brunswick.

11

I.2. L’ap proche des ins tru ments de po li ‐
tique pu blique : une dé fi ni tion gé né rale
Notre re cherche s’ins crit dans la fou lée des tra vaux anglo- saxons
consa crés aux ef fets de contexte et au poids de ces va riables
conjonc tu relles sur la concep tion (le po li cy de si gn) et la mise en
œuvre des ins tru ments dé li bé ra tifs, et le pro ces sus dé ci sion nel (Elia‐ 
dis et coll. 2005 ; Hood 2007 ; How lett 2011). Cette po si tion ana ly tique
re pose sur quatre prin ci paux pi liers. D’abord, cer taines re cherches
pré sentent la pers pec tive prag ma tique de l’ac tion pu blique, c’est- à-
dire qu’elle est conçue comme une dé marche de ré so lu tion de pro‐ 
blèmes politico- technique par l’en tre mise d’ins tru ments. Deuxiè me‐ 
ment, bon nombre d’au teurs consi dèrent la na ture des ins tru ments
comme étant «  à la dis po si tion de  », c’est- à-dire que ceux- ci ali‐ 
mentent des ana lyses qui mettent en évi dence la meilleure adé qua‐ 
tion pos sible en fonc tion des ob jec tifs ini tia le ment ci blés. Troi siè me‐ 
ment, une grande par tie des tra vaux sur la mise en œuvre des po li‐ 
tiques pu bliques cherche à rendre compte de la per ti nence des ins‐ 
tru ments, tout en pro po sant des cadres d’éva lua tion des ré sul tats
(Rowe et coll. 2004) où la ques tion de l’ef fi ca ci té des ins tru ments est
cen trale aux pro blé ma tiques ex plo rées. Enfin, l’étude des IPP
contem po rains est abor dée de deux fa çons par ti cu lières  : soit pour
of frir une voie al ter na tive aux ou tils « clas siques », soit pour conce‐ 
voir des dis po si tifs qui per mettent une co or di na tion entre les ins tru‐ 
ments tra di tion nels et les spé ci fi ci tés d’une gou ver nance contem po‐
raine (Sa la mon 2002 ; How lett et coll., 2009).
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Au fond, les mi li tants de cette pers pec tive misent sur la na ture prag‐ 
ma tique des ins tru ments. D’abord, ils s’in ter rogent sur leurs ca pa ci tés
nor ma tives afin de com prendre leurs condi tions op ti males de for mu‐ 
la tion et de mise en œuvre (Elia dis et coll., 2005  ; How lett et coll.,
2009). D’autre part, ils sug gèrent di verses ty po lo gies pour ca té go ri ser
les ins tru ments selon leurs par ti cu la ri tés fonc tion nelles (Sa la mon et
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Lund 1989 ; Hood 2007). Pour re prendre les mots de How lett, Ra mesh
et Perl (2009), ces re cherches se concentrent sur l’op ti mi sa tion des
ins tru ments, où il im porte ainsi de sé lec tion ner «  the ap pro priate
tools for the job to be done ». Selon eux, l’éla bo ra tion des di verses clas‐ 
si fi ca tions fa ci lite le choix du « meilleur » dis po si tif en fonc tion de la
conjonc ture en cause. De ma nière à trou ver le meilleur « fit » au pro‐ 
blème à ré soudre, les ty po lo gies sug gé rées tentent de mieux dé fi nir
les IPP, de les com prendre et de les clas si fier en fonc tion des res‐ 
sources à la dis po si tion de l’État. Par exemple, cer tains au teurs ont
tenté de re grou per les ins tru ments en fonc tion de leur ni veau de
coer ci tion selon l’ob jec tif de vou loir rè gle men ter ou non un enjeu pu‐ 
blic (El more, 1987). Dans la fou lée de ces tra vaux, ceux de Hood (2007)
ont par ailleurs gé né ré une im por tante contri bu tion sur le sujet. En
s’ap puyant sur les li mites des re cherches an té rieures, Hood pro pose
une nou velle clas si fi ca tion qui est dé sor mais fré quem ment re prise
par d’autres au teurs (How lett 2011). Cette ty po lo gie, mieux connue
sous l’acro nyme « NATO », re groupe quatre grandes fa milles d’ins tru‐ 
ments qui se fondent sur les res sources mo bi li sées par les au to ri tés
pu bliques : 1) le re cueil d’in for ma tion (no da li ty), 2) l’au to ri té (au tho ri‐ 
ty), 3) les moyens fi nan ciers (trea sure) et 4) l’or ga ni sa tion (or ga ni za‐ 
tion). De plus, ces ty po lo gies ont en com mun d’être ins pi rées par la
re cherche d’une plus grande ef fi cience et d’une op ti mi sa tion du ni‐ 
veau d’ef fi ca ci té des ins tru ments au mo ment de leur sé lec tion et de
leur mise en œuvre.

Les tra vaux de How lett (2011) sug gèrent quant à eux une ré flexion sur
la place de l’État et sur son rôle au sein de la so cié té en dis tin guant
les ins tru ments sub stan tifs des ins tru ments pro cé du raux. Selon cette
pers pec tive, les « ins tru ments sub stan tifs » re groupent les dis po si tifs
qui visent à res treindre di rec te ment ou in di rec te ment l’ac tion des ac‐ 
teurs concer nés par la pro duc tion, la consom ma tion ou en core la dis‐ 
tri bu tion des di vers biens et ser vices dis pen sés par l’État. Par
exemple, la créa tion d’une taxe ou en core l’al lo ca tion d’une sub ven‐ 
tion en vue de mo di fier un com por te ment so cial. Les «  ins tru ments
pro cé du raux » sont par ailleurs uti li sés à des fins de mo di fi ca tion du
com por te ment des ac teurs im pli qués dans le pro ces sus dé ci sion nel :
« That is, these be ha viou ral mo di fi ca tions af fect the man ner in which
im ple men ta tion un folds but wi thout pre de ter mi ning the re sults of
sub stan tive im ple men ta tion ac ti vi ties. » (How lett, 2011, 26). En
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d’autres mots, ces dis po si tifs fixent le cadre dans le quel doivent tra‐ 
vailler les sous- systèmes, ou RPP concer nés, sans tou te fois dé ter mi‐ 
ner à l’avance la dé fi ni tion du pro blème et les mo da li tés opé ra tion‐ 
nelles de son trai te ment.

I.3. Les ins tru ments dé li bé ra tifs dans
un contexte de rap ports lin guis tiques
com plexes : le cas du Nouveau- 
Brunswick
Les études por tant sur les ins tru ments dé li bé ra tifs sug gèrent elles
aussi des ty po lo gies en fonc tion de leurs di verses étapes de mise en
œuvre (Rowe et coll. 2004), ou en core selon les ré sul tats (out puts) qui
peuvent en dé cou ler (Briggs, 2008). Tout comme le pré cise ce cou‐ 
rant, les mé ca nismes dé li bé ra tifs sont ca té go ri sés selon l’ana lo gie
d’une « boîte à ou tils », où cha cun des dis po si tifs qui s’y re trouvent
ré pond à une fonc tion bien pré cise et de vrait être uti li sé dans un
contexte dé fi ni.

15

Ces re cherches ont ins pi ré la créa tion de nom breux conti nuums de la
par ti ci pa tion pu blique (Bry son et coll., 2013  ; Na bat chi et Am sler,
2014), met tant en re lief une clas si fi ca tion en fonc tion de deux va‐ 
riables : 1) le ni veau d’en ga ge ment des ci toyens et 2) le ni veau de pou‐ 
voir dé ci sion nel qui leur est ac cor dé dans le cadre du pro ces sus
d’éla bo ra tion des po li tiques pu bliques. Dans cette op tique de « dé mo‐ 
cra ti sa tion de la dé mo cra tie » (Blon diaux, 2008), le Gou ver ne ment du
Nouveau- Brunswick a em boî té le pas en 2011 vers l’adop tion du mo‐ 
dèle pro po sé par la dé mo cra tie dé li bé ra tive en éla bo rant, entre
autres, une po li tique sur l’en ga ge ment des ci toyens (Ci ti zen En ga ge‐ 
ment Po li cy) et un conti nuum de la par ti ci pa tion pu blique à quatre ni‐ 
veaux.

16

L’an nexe B pré sente le Conti nuum de l’en ga ge ment des ci toyens
adop té par les au to ri tés de l’époque afin d’orien ter les dé marches de
par ti ci pa tion du pu blic dans la prise de dé ci sion. Le dis po si tif à
l’étude (dia logue ci toyen/pu blic) se situe au qua trième ni veau de ce
conti nuum. Selon cette ty po lo gie, les ins tru ments en cou ragent un
plus grand ni veau d’en ga ge ment des ci toyens et ac cordent aux par ti‐ 
ci pants concer nés un pou voir dé ci sion nel conjoint, de même qu’un

17



Analyse des réseaux dans un contexte de rapports linguistiques complexes : typologie, mode de
gouvernance et effets

par tage des res pon sa bi li tés dans la mise en œuvre des so lu tions re te‐ 
nues. Puisque ces ni veaux de par ti ci pa tion pu blique ne sont pas mu‐ 
tuel le ment ex clu sifs, les IPP pré sents dans cette der nière ca té go rie
sug gèrent tous une forme d’arène dé li bé ra tive qui ap puie la réa li sa‐ 
tion des ob jec tifs de tous les autres ni veaux d’en ga ge ment pré cé‐ 
dents. Ces dis po si tifs ont pour fonc tion de ras sem bler tous les ac‐ 
teurs concer nés par l’enjeu pu blic et de fa vo ri ser le par tage des res‐ 
sources in for ma tion nelles qui s’ap pliquent à cha cune des étapes de la
dé marche dé ci sion nelle. En outre, ceux- ci ont éga le ment pour effet
d’en cou ra ger les échanges et les dé li bé ra tions pu bliques entre les
par ti ci pants, de ma nière à ce qu’ils puissent trou ver un ter rain d’en‐ 
tente au sujet des so lu tions à mettre en œuvre. Parmi ces dis po si tifs,
on re trouve les ins tru ments dé li bé ra tifs (par exemple, le dia logue pu‐ 
blic). Ceux- ci s’ap puient sur une plus grande col la bo ra tion et concer‐ 
ta tion entre les ac teurs gou ver ne men taux et non gou ver ne men taux
afin d’at teindre les ré sul tats ci blés en ma tière d’éla bo ra tion des po li‐ 
tiques pu bliques.

À ce sujet, peu d’at ten tion est ac cor dée à la mise en contexte des ins‐ 
tru ments. En d’autres mots, les ques tions en tou rant la com pré hen‐ 
sion et l’ar ti cu la tion des va riables contex tuelles in hé rentes aux mé ca‐ 
nismes dé li bé ra tifs, de même qu’aux condi tions d’échec ou de réus‐ 
site des ac tions pu bliques de meurent peu dé ve lop pées (Pau lin, 2017).
L’ex plo ra tion de la lit té ra ture dans ce do maine per met de consta ter
que les tra vaux qui abordent les fac teurs qui in fluent sur le de si gn
des ins tru ments lors du pro ces sus de for mu la tion des po li tiques pu‐ 
bliques sont en gé né ral lais sés au se cond plan. Pour contri buer à
com bler ce vide, cet ar ticle pro pose un mo dèle d’ana lyse qui joint
l’ap proche des RPP à celle des IPP. À par tir de la po si tion ana ly tique
qui conçoit les RPP comme un fac teur exo gène (fac teur contex tuel) et
celle des IPP qui sug gère di verses clas si fi ca tions et pré sente la di‐ 
men sion pro ces suelle des ins tru ments, il est pos sible d’ex pli quer l’ar‐ 
ti cu la tion entre les ré seaux ob ser vés, en contexte de rap ports lin‐ 
guis tiques com plexes au Nouveau- Brunswick, et l’in gé nie rie des ins‐ 
tru ments dé li bé ra tifs uti li sés lors du pro ces sus de for mu la tion des
po li tiques pu bliques.
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II. De la théo rie à l’em pi rique :
Por trait des études de cas
Le pre mier cas à l’étude porte sur le dis po si tif uti li sé dans le cadre de
l’éla bo ra tion d’un plan de ré duc tion de la pau vre té in ti tu lé Dia logue
pu blic sur la ré duc tion de la pau vre té du Nouveau- Brunswick. Le se‐ 
cond cas porte, lui, sur le dis po si tif uti li sé dans l’éla bo ra tion d’une po‐ 
li tique fa mi liale qui se nomme Dia logue ci toyen ― L’heure des choix  :
Vers une po li tique en fa veur du mieux- être des fa milles du Nouveau- 
Brunswick. Le ta bleau pré sen té à l’an nexe A est plus dé taillé et per‐ 
met de conce voir sché ma ti que ment la jonc tion entre la théo rie et la
pra tique – pré sen ta tion des deux cas em pi riques à l’étude en fonc tion
de l’ap proche par les ré seaux de po li tique pu blique et celle des ins‐ 
tru ments de po li tique pu blique. Ces cas em pi riques par tagent plu‐ 
sieurs points com muns : ils ont eu lieu à la même pé riode tem po relle
(entre 2009 et 2010)  ; la pro blé ma tique cen trale concerne l’éla bo ra‐ 
tion de po li tiques so ciales ; le même ins tru ment dé li bé ra tif a été uti li‐ 
sé pour en ca drer la dé marche dé ci sion nelle ; et ils ont la par ti cu la ri té
d’avoir été conçus et mis en œuvre dans la seule pro vince ca na dienne
of fi ciel le ment bi lingue 1.
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Bien que le même type d’ins tru ment dé li bé ra tif ait été sé lec tion né
dans les deux cas (le dia logue pu blic/ci toyen), d’im por tantes dif fé‐ 
rences les dis tinguent. D’abord, la maî trise de l’enjeu pu blic par les
par ti ci pants à l’exer cice dé li bé ra tif et l’étape de la mise à l’agen da po‐ 
li tique de ces deux pro blé ma tiques so ciales ne se dé fi nissent pas de
la même façon. De plus, le pre mier cas a mené à l’éla bo ra tion
concrète d’une stra té gie pro vin ciale en ma tière de ré duc tion de la
pau vre té, alors que le se cond n’a ja mais donné de ré sul tats tan gibles
en ma tière d’éla bo ra tion de po li tiques pu bliques. Une po li tique fa mi‐ 
liale se fait tou jours at tendre à ce jour. Enfin, parmi les quatre RPP
pro vin ciaux à l’étude, deux d’entre eux se sont prin ci pa le ment dis tin‐ 
gués dans le pre mier cas sur la ré duc tion de la pau vre té (le Front
com mun pour la jus tice so ciale du Nouveau- Brunswick inc. et la Fé‐ 
dé ra tion des jeunes fran co phones du Nouveau- Brunswick), alors que
les deux autres se sont da van tage ma ni fes tés lors du cas sur l’éla bo‐ 
ra tion d’une po li tique fa mi liale (le Ré seau de la pe tite en fance fran co‐
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phone du Nouveau- Brunswick et l’As so cia tion fran co phone des pa‐ 
rents du Nouveau- Brunswick) 2.

II.1. Dia logue pu blic sur la ré duc tion de
la pau vre té
Le dia logue pu blic sur la ré duc tion de la pau vre té a été conçu et mis
en œuvre par des ac teurs gou ver ne men taux (une ini tia tive top- down).
Le prin ci pal mi nis tère im pli qué était celui du Dé ve lop pe ment so cial 3.
Se vou lant une oc ca sion unique de re pen ser les po li tiques pu bliques
dans le do maine so cial, cet exer cice dé mo cra tique s’est avéré un pro‐ 
ces sus unique pour ac com pa gner une prio ri té gou ver ne men tale axée
sur un dé ve lop pe ment so cial plus in té gré. Cette ap proche dé ci sion‐ 
nelle était sans conteste va lo ri sée et prio ri sée par les ac teurs gou ver‐ 
ne men taux de l’époque :

21

L’en ga ge ment pu blic est un moyen de rap pro che ment entre les ci ‐
toyens, les or ga nismes com mu nau taires sans but lu cra tif, les en tre ‐
prises, et le gou ver ne ment afin de ré soudre les pro blèmes qui af ‐
fectent la vie des gens. Il s’agit d’une ap proche de ré so lu tion des pro ‐
blèmes très in clu sive pour faire face aux si tua tions com plexes. Lors ‐
qu’une col lec ti vi té est af fec tée par un pro blème, tout le monde de ‐
vrait prendre part à la re cherche de so lu tions. On peut ainsi for mer
un par te na riat par le quel les gens tra vaillent en semble pour at teindre
un but com mun (Gou ver ne ment du Nouveau- Brunswick, 2008, 5).

Lan cée en oc tobre 2008, cette ini tia tive d’en ga ge ment pu blic s’est
dé rou lée sur une pé riode de 13 mois (oc tobre 2008 à no vembre 2009)
et vi sait prin ci pa le ment l’éla bo ra tion du tout pre mier plan pro vin cial
en ma tière de ré duc tion de la pau vre té. Au total, plus de 2 500 par ti‐ 
ci pants ont soit as sis té à l’une des 25 séances dé li bé ra tives, soit ré‐ 
pon du aux ques tion naires et son dages en ligne, ou en core ré di gé un
mé moire ou un cour riel à l’at ten tion de l’équipe de di rec tion. Cet ins‐ 
tru ment dé li bé ra tif dis tinct com prend trois phases : 1) les séances de
dia logues, 2) la table- ronde et 3) le forum final (voir An nexe A).
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À cha cune de ces phases, nous avons ob ser vé que deux ré seaux pro‐ 
vin ciaux se sont par ti cu liè re ment dis tin gués par leur maî trise de
l’enjeu pu blic en cause et leur ni veau d’en ga ge ment lors des dé li bé ra‐ 
tions pu bliques. Le Front com mun pour la jus tice so ciale du Nouveau-
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 Brunswick inc. (FC JSNB) et la Fé dé ra tion des jeunes fran co phones du
Nouveau- Brunswick (FJFNB) font ainsi l’objet de notre ana lyse.

II.2. Dia logue ci toyen sur l’éla bo ra tion
d’une po li tique fa mi liale
Les étapes de concep tion et de mise en œuvre du dia logue ci toyen sur
l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale sont le ré sul tat d’une ini tia tive
com mu nau taire (une ini tia tive bottom- up), où une concer ta tion entre
ac teurs non gou ver ne men taux a donné nais sance à l’exer cice. Plus
pré ci sé ment, la sé lec tion de cet ins tru ment s’est réa li sée à la suite
d’une re com man da tion una nime des par ti ci pants du Col loque sur la
pe tite en fance, tenu en 2006 à Monc ton (Nouveau- Brunswick). Ce
col loque était or ga ni sé par le Ré seau de la pe tite en fance fran co‐ 
phone du Nouveau- Brunswick (RPEFNB), mais tous les membres du
ré seau ont ac cep té que ce soit l’un de leurs membres, l’As so cia tion
fran co phone des pa rents du Nouveau- Brunswick (AFPNB), qui agisse
en tant que prin ci pal por teur du dos sier en tou rant l’in gé nie rie et la
mise en œuvre du dia logue ci toyen sur l’éla bo ra tion d’une po li tique fa‐ 
mi liale.
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Ne pou vant à elle seule mener à bien une telle mis sion, l’AFPNB a pré‐ 
sen té en pa ral lèle une de mande de par te na riat of fi cielle au près du
gou ver ne ment pro vin cial afin d’éta blir un cadre qui ren drait pos sible
la co pro duc tion d’une po li tique so ciale  ; une pre mière pro vin ciale
dans le sec teur tou chant les ser vices fa mi liaux. Cette de mande vi sait
trois par te naires gou ver ne men taux  : le mi nis tère du Dé ve lop pe ment
so cial (le même mi nis tère alors im pli qué dans le dia logue pu blic sur la
ré duc tion de la pau vre té), le Se cré ta riat de la crois sance dé mo gra‐ 
phique et le mi nis tère des Af faires in ter gou ver ne men tales. La de‐ 
mande ayant été ac cep tée par les au to ri tés pu bliques, l’exer cice s’est
tra duit par trois phases dis tinctes et a été lancé en mars 2009  : 1)
l’iden ti fi ca tion des be soins, défis et pistes d’ac tion, 2) l’éla bo ra tion des
stra té gies et 3) l’étape de la va li da tion (voir An nexe A).
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Le Ré seau de la pe tite en fance fran co phone du Nouveau- Brunswick
(RPEFNB) et l’As so cia tion fran co phone des pa rents du Nouveau- 
Brunswick (AFPNB) sont les deux prin ci paux ré seaux iden ti fiés lors de
cet exer cice dé li bé ra tif. Ces der niers ont non seule ment été des
joueurs clés à cha cune des phases de l’exer cice (par leur maî trise de
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l’enjeu et leur ni veau d’en ga ge ment lors des dé li bé ra tions pu bliques),
mais ils ont aussi été les por teurs de l’ini tia tive, du début jusqu’à la
toute fin. Ces deux ré seaux s’ajoutent donc à notre ana lyse, qui vise
une meilleure com pré hen sion de leurs ca rac té ris tiques, de leur lo‐ 
gique de fonc tion ne ment et de leur ni veau d’in fluence sur l’ins tru‐ 
ment à l’étude ainsi que du pro ces sus de for mu la tion des po li tiques
pu bliques qui en dé coule. L’un des prin ci paux constats de l’ana lyse est
qu’il existe d’im por tantes spé ci fi ci tés entre les ré seaux fran co phones
et bi lingues, qui, à leur tour, in fluent gran de ment sur l’in gé nie rie et la
mise en œuvre des IPP sé lec tion nés dans un contexte de dé mo cra tie
dé li bé ra tive.

III. Ty po lo gies des ré seaux en
contexte de rap ports lin guis ‐
tiques com plexes : une com pa rai ‐
son em pi rique
En ce qui concerne l’étude des RPP, nous nous sommes li mi tés aux
quatre prin ci paux groupes ob ser vés dans les cas em pi riques, soit : 1)
le FC JSNB, 2) la FJFNB, 3) le RPEFNB et 4) l’AFPNB. Dès les pre mières
ana lyses, un im por tant constat émerge  : seul le FC JSNB se dé fi nit
comme un ré seau à dé si gna tion bi lingue. À l’op po sé, les trois autres
ré seaux à l’étude pos sèdent une ca rac té ris tique com mune : même s’il
s’agit éga le ment d’or ga nismes pro vin ciaux, ils s’in té ressent tou te fois
ex clu si ve ment à la dé fense et à l’avan ce ment des be soins/in té rêts de
la po pu la tion fran co phone et aca dienne.
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III.1. Ré seaux en si tua tion lin guis tique
com plexe : les ca rac té ris tiques et
modes de fonc tion ne ment d’un ré seau à
dé si gna tion bi lingue

Le Front com mun pour la jus tice so ciale du Nouveau- Brunswick inc.
(FC JSNB) est un or ga nisme à por tée pro vin ciale créé en 1997, qui re‐ 
groupe plus d’une ving taine d’or ga nismes so ciaux, syn di caux et re li‐ 
gieux, et plus de 300 membres in di vi duels. Ces ac teurs tra vaillent en‐
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semble pour une jus tice éga li taire, des po li tiques so ciales plus équi‐ 
tables et une so cié té plus so li daire. Leurs in ter ven tions ciblent par ti‐ 
cu liè re ment l’amé lio ra tion du sort des per sonnes qui vivent en si tua‐ 
tion de pau vre té. En somme, ce groupe a joué un rôle pri mor dial dans
l’avan ce ment du dos sier abor dant la ré duc tion de la pau vre té au
Nouveau- Brunswick, à l’ins tar du dia logue pu blic sur la ré duc tion de la
pau vre té. En effet, les membres de cet or ga nisme maî tri saient toutes
les di men sions de l’enjeu et com pre naient les rouages du pro ces sus
dé ci sion nel. Ils avaient éga le ment l’ha bi tude de s’im pli quer ac ti ve‐ 
ment sur la scène pu blique pro vin ciale afin de re ven di quer l’avan ce‐ 
ment des ques tions qui concernent la jus tice so ciale.

Le fi nan ce ment du FC JSNB est in dé pen dant des sub ven tions gou ver‐ 
ne men tales et ses opé ra tions sont dé frayées à par tir de col lectes de
dons et par l’en tre mise de l’ac tion bé né vole. Ceci est une im por tante
ca rac té ris tique compte tenu de la na ture mi li tante (et par fois ac ti‐ 
viste) des in ter ven tions pu bliques me nées par cet or ga nisme ; qui n’a
dès lors pas à se sou cier d’éven tuelles re pré sailles fi nan cières lors qu’il
cri tique les dé ci sions gou ver ne men tales et l’in ac tion des re pré sen‐ 
tants dans le dos sier de la ré duc tion de la pau vre té. Tel que nous le
ver rons dans la sous- section  IV sur la ca pa ci té d’in fluence des RPP,
d’autres groupes dé pendent quant à eux de sub ven tions gou ver ne‐ 
men tales pour ga ran tir leur sur vie et sont gé né ra le ment plus hé si‐ 
tants à dé non cer leur in sa tis fac tion à l’égard des dé ci sions pu bliques.
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À ce sujet, Has sen teu fel (1998) ar gu mente qu’un des dan gers as so ciés
à la dé cen tra li sa tion de la pro tec tion so ciale, une ten dance sou vent
liée à l’évo lu tion des sys tèmes de pro tec tion so ciale, est la « pro duc‐ 
tion ef fec tive de po li tiques so ciales ter ri to riales  ». L’au teur sou tient
que l’in ter ven tion d’ac teurs mul tiples dans l’éla bo ra tion des po li tiques
so ciales, et plus par ti cu liè re ment les or ga nismes com mu nau taires
[comme le FC JSNB, la FJFNB, le RPEFNB ou l’AFPNB], mène in évi ta ble‐ 
ment à «  l’émer gence de nou veaux modes d’ac tion pu bliques im pli‐ 
quant une co or di na tion ho ri zon tale […] et le re cours à des ou tils tels
que le contrat ou le par te na riat » (Has sen teu fel, 1998, 3). Si la ques‐ 
tion de la ter ri to ria li sa tion de la pro tec tion so ciale re con naît l’am bi‐ 
guï té en tou rant la mise en place des po li tiques so ciales, l’au to no mie
(sur tout fi nan cière) des groupes com mu nau taires contri bue très cer‐ 
tai ne ment à cet état de fait. Dans la même veine, notre ana lyse sug‐ 
gère que cette « li ber té d’ex pres sion » dont jouit le FC JSNB et qui se
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tra duit par une au to no mie fi nan cière et po li tique, lui a été bé né fique
au mo ment d’in fluen cer les dé li bé ra tions pu bliques :

Le Front com mun sur la jus tice so ciale est le seul or ga nisme non
gou ver ne men tal qui est tout à fait dé ta ché des dé ci sions po li tiques.
[Il] re çoit zéro dol lar du gou ver ne ment. […] Si tu penses à d’autres
qui, comme toutes les banques ali men taires re çoivent du fi nan ce ‐
ment du gou ver ne ment, euh, si tu penses à plu sieurs autres or ga ‐
nismes, y [ils] re çoivent des sub ven tions gou ver ne men tales. Et puis,
y [ils] sont pas ca pables de cri ti quer aussi sé vè re ment le gou ver ne ‐
ment, de peur de perdre leur sub ven tion. Alors le Front com mun, [il]
a été plus osé, j’pense, en de man dant par exemple que les choses
soient plus dé mo cra tiques [lors de l’exer cice dé li bé ra tif]. (In ter ve ‐
nant com mu nau taire)

Une autre spé ci fi ci té im por tante ré side dans la por tée de l’in ter ven‐ 
tion menée par le FC JSNB. Dans un pre mier temps, cet or ga nisme re‐ 
pré sente les in té rêts des deux com mu nau tés lin guis tiques de la pro‐ 
vince dans la lutte en fa veur d’un Nouveau- Brunswick sans pau vre té.
De plus, sa struc ture or ga ni sa tion nelle est com po sée d’un co mi té
exé cu tif et d’un co mi té pro vin cial, ce qui fa vo rise une conso li da tion
des in té rêts et des be soins de tous les Néo- Brunswickois, tout en
compte des dis pa ri tés lin guis tiques, dé mo gra phiques et géo gra‐ 
phiques à l’échelle pro vin ciale. Sans conteste, la maî trise du sujet et le
ni veau de re pré sen ta tion dans ce dos sier à l’échelle pro vin ciale, ont
contri bué di rec te ment à la lé gi ti mi té et à la cré di bi li té des re pré sen‐ 
tants du FC JSNB aux yeux de l’État et des autres ac teurs non gou ver‐ 
ne men taux.
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III.2. Ré seaux en si tua tion lin guis tique
mi no ri taire : les ca rac té ris tiques et
modes de fonc tion ne ment des ré seaux
à dé si gna tion fran co phone
L’une des par ti cu la ri tés qui contri buent à la lé gi ti mi té ac cor dée à la
Fé dé ra tion des jeunes fran co phones du Nouveau- Brunswick (FJFNB),
est la sta bi li té de sa struc ture sur le plan or ga ni sa tion nel, mais éga le‐ 
ment au ni veau po li tique, éco no mique et cultu rel. L’or ga nisme s’est
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forgé, au fil du temps, une so lide ré pu ta tion tant au près des au to ri tés
gou ver ne men tales que des autres or ga nismes, et ce, à l’échelle pro‐ 
vin ciale comme in ter na tio nale. Étant pion nière dans l’avan ce ment de
plu sieurs dos siers re la tifs aux les be soins et in té rêts de la jeu nesse
fran co phone, la FJFNB conti nue au jourd’hui d’être im pli quée dans
plu sieurs sphères tou chant l’épa nouis se ment des jeunes fran co‐ 
phones, no tam ment, au ni veau de l’iden ti té lin guis tique et cultu relle.

À ce jour, la FJFNB re groupe dans son ré seau toutes les écoles se con‐ 
daires fran co phones du Nouveau- Brunswick. Cette pré sence ten ta‐ 
cu laire au près de la jeu nesse fran co phone de la pro vince lui per met
de re joindre tout près de 10 000 jeunes an nuel le ment. La pierre an‐ 
gu laire qui sous- tend cha cun de ses pro jets  se tra duit par une ap‐ 
proche « par et pour les jeunes ». Non seule ment les ini tia tives or ga‐ 
ni sées par la FJFNB ré pondent très spé ci fi que ment aux be soins et in‐ 
té rêts des jeunes fran co phones et des jeunes Aca diens de la pro vince
(« pour » les jeunes), mais en plus ces der niers sont ac ti ve ment im pli‐ 
qués dans la concep tion et la mise en œuvre de cha cun des pro jets
menés par la FJFNB (« par » les jeunes). Ce concept po pu laire per met
au jourd’hui à la jeu nesse fran co phone et aca dienne du Nouveau- 
Brunswick d’iden ti fier ses be soins, d’éta blir ses prio ri tés, de se pro‐ 
non cer ou ver te ment sur les dos siers prio ri taires de la FJFNB, en plus
de pro po ser de nou veaux pro jets an nuel le ment.
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Le rôle de la FJFNB lors de l’exer cice dé li bé ra tif : re pré sen ter le « côté
fran co phone » et « re pré sen ter les élé ments jeu nesse et les consi dé‐ 
ra tions im por tantes pour la jeu nesse par rap port à ce processus- là de
dé ve lop pe ment d’une stra té gie pour la ré duc tion de la pau vre té » (In‐ 
ter ve nant com mu nau taire).
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Or, dans les deux cas à l’étude, les dis po si tifs n’étaient pas adap tés
aux spé ci fi ci tés en tou rant l’en ga ge ment jeu nesse. Par exemple, les
exer cices n’étaient que très peu pu bli ci sés, ce qui, selon nos ré pon‐ 
dants, a pu contri buer au manque d’in té rêt en vers les ini tia tives dé li‐ 
bé ra tives chez les jeunes. En suite, dans le cas de la ré duc tion de la
pau vre té, la phase des tables rondes a eu lieu pen dant l’été ; une pé‐ 
riode où il est gé né ra le ment «  im pos sible de re joindre les jeunes  »
(In ter ve nant com mu nau taire), car ces der niers ne sont plus dans le
sys tème sco laire, oc cupent un em ploi d’été ou en core sont en va‐ 
cances pour la pé riode es ti vale. Les nom breuses ex pé riences cu mu‐
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lées par la FJFNB au fil des dé cen nies pour ten ter de re joindre et de
mo bi li ser les jeunes fran co phones de la pro vince dé montrent qu’il est
plus dif fi cile d’in ter pe ler les jeunes qui vivent dans des mi lieux plus
dé fa vo ri sés. Tel que l’un de nos ré pon dants l’a pré ci sé : « re joindre les
jeunes qui viennent de mi lieux plus dif fi ciles est dif fi cile  » (In ter ve‐ 
nant com mu nau taire). De plus, la FJFNB pré cise que pour réus sir
cette ma nœuvre, un en ca dre ment par ti cu lier est né ces saire, en plus
de tech niques d’ani ma tion adap tées à un jeune pu blic.

Par ailleurs, l’étude de ce ré seau éclaire aussi notre com pré hen sion
en ce qui a trait à la re pré sen ta tion de la jeu nesse dans le sec teur an‐ 
glo phone et à la struc ture des ré seaux qui y pré do minent. Dans un
pre mier temps, nous avons ap pris que les or ga nismes com mu nau‐ 
taires du sec teur an glo phone ne sont que très peu or ga ni sés, sur tout
lors qu’on les com pare à ceux du sec teur fran co phone. Les ré pon‐ 
dants (ac teurs gou ver ne men taux et non gou ver ne men taux) ont aussi
af fir mé qu’il n’existe pas le « même es prit de tra vail col la bo ra tif » (In‐ 
ter ve nant com mu nau taire) entre les in ter ve nants du sec teur an glo‐ 
phone. Selon eux, la struc ture de gou ver nance dans ces com mu nau‐ 
tés est dif fé rente en fonc tion des pro fils lin guis tiques :
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C’est plus fermé et chez les an glo phones de façon gé né rale, je crois,
en termes de so cié té, le pou voir est concen tré chez quelques in di vi ‐
dus. Et ces individus- là prennent des dé ci sions. Le reste sont juste là
pour le spec tacle. On a ten dance à plus dis tri buer le pou voir chez
[les fran co phones]. (In ter ve nant com mu nau taire)

[…] quand je com pare la po pu la tion fran co phone et la po pu la tion an ‐
glo phone, en termes de leur concer ta tion […]. Hum, le côté fran co ‐
phone est des années- lumière en avance du côté des an glo phones.
[…] Les gens sont concer tés, sont or ga ni sés sur le côté Fran co phone,
y [ils] savent qu’est- ce qu’y [ils] veulent, mais, hum, sur l’côté an glo ‐
phone c’est vrai ment, c’est qua si ment cha cun pour soi. (Fonc tion ‐
naire)

Y’a d’autres par ti cu la ri tés vis- à-vis le Nouveau- Brunswick, n’est- ce
pas ? Et un est vrai ment le désir d’avoir un cer tain contrôle au ni veau
com mu nau taire et c’est très fort dans les com mu nau tés fran co ‐
phones. (Sous- ministre)
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Sur le plan du sec teur de la jeu nesse, il existe dans cette pro vince
des RPP an glo phones qui agissent en tant que re pré sen tants des in ‐
té rêts des jeunes, alors que dans d’autres sec teurs, comme celui qui
concerne les in té rêts et be soins des fa milles, aucun or ga nisme équi ‐
valent au RPEFNB ou à l’AFPNB n’existe au sein des com mu nau tés an ‐
glo phones. Il s’agit d’un autre défi ren con tré par les RPP fran co ‐
phones dans un contexte de rap ports lin guis tiques com plexes ; le « 
dia logue » en cou ra gé par la for mule dé mo cra tique des exer cices dé ‐
li bé ra tifs n’est pas tou jours pos sible entre les deux com mu nau tés lin ‐
guis tiques re con nues of fi ciel le ment par l’État.

Dans le cas du dia logue ci toyen sur la po li tique fa mi liale, les prin ci ‐
paux por teurs du dos sier sont le Ré seau de la pe tite en fance fran co ‐
phone du Nouveau- Brunswick (RPEFNB) et l’As so cia tion fran co phone
des pa rents du Nouveau- Brunswick (AFPNB). Ces groupes dé ‐
montrent tous deux un in té rêt mar qué en vers l’avan ce ment des
ques tions tou chant le sec teur du dé ve lop pe ment de la pe tite en fance
fran co phone. Cette af fi ni té est ren for cée par le rôle de co or di na tion
que joue l’AFPNB dans les ac ti vi tés me nées par le RPEFNB, y com pris
celles qui en tourent l’avan ce ment du dos sier sur l’éla bo ra tion d’une
éven tuelle po li tique fa mi liale au Nouveau- Brunswick. Bien que
l’AFPNB de meure l’ins ti ga trice de l’ini tia tive du dia logue ci toyen sur la
po li tique fa mi liale, d’autres ac teurs, dont le RPEFNB, se sont mo bi li ‐
sés au tour de l’enjeu en cause, de ma nière à prio ri ser la dé marche
en tou rant le pro ces sus de for mu la tion d’un énon cé de po li tique fa ‐
mi liale.

Deux fac teurs pré do mi naient lors de la créa tion du RPEFNB. D’abord,
une forte mo bi li sa tion des pa rents en tou rant la ques tion du «  Droit à
l’ins truc tion dans la langue de la mi no ri té  » (ar ticle 23 de la Charte
ca na dienne des droits et li ber tés 4). En suite, le mou ve ment na tio nal
pour le dé ve lop pe ment de la pe tite en fance comme moyen de ra pa ‐
trier les en fants qui, bien mal gré eux, tombent entre les mailles du
sys tème édu ca tif fran co phone, mené par la Com mis sion na tio nale
des pa rents fran co phones (CNPF).

Lors d’une ren contre his to rique (le 14 juin 2004) ayant pour ob jec tif
de dis cu ter et d’échan ger – sous le thème de la pe tite en fance fran ‐
co phone en contexte mi no ri taire –, de nom breux in ter ve nants pro ‐
vin ciaux œu vrant dans ce sec teur se sont re grou pés pour la toute
pre mière fois. À l’issue de cette ren contre, les ac teurs gou ver ne men ‐
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taux ont re con nu la va leur ajou tée que re pré sentent les par te na riats
étroits avec les prin ci paux RPP im pli qués dans l’avan ce ment des en ‐
jeux pu blics. Ils in di quèrent d’ailleurs que cette proxi mi té entre l’État
et les RPP se tra duit non seule ment par une plus grande flui di té dans
les com mu ni ca tions du «  haut vers le bas  » (com po sante édu ca tive :
par tage de do cu ments gou ver ne men taux à titre in for ma tif, res ‐
sources, etc.), mais éga le ment par un par tage du «  bas vers le haut  »
(com po sante col la bo ra tive : re cueille d’in for ma tion, de res sources,
d’ex per tise ci toyenne, etc.) en vue d’éclai rer le pro ces sus d’éla bo ra ‐
tion des po li tiques pu bliques :

Pis on connaît très bien le pro fil de la com mu nau té en termes des
or ga nismes. […] On uti lise sou vent nos par te naires com mu nau taires
pour com mu ni quer aux ci toyens (Sous- ministre)

En plus d’avoir ali men té des échanges construc tifs au sujet de l’ave nir
de la pe tite en fance fran co phone en contexte mi no ri taire au
Nouveau- Brunswick, les par ti ci pants à cette pre mière ren contre ont
dé ve lop pé une vi sion stra té gique à deux vo lets. Il s’agit d’une part, de
l’ur gence d’agir dans le do maine de la pe tite en fance fran co phone, de
col la bo rer en semble afin de dé ve lop per des orien ta tions stra té giques
com munes, en plus de re ven di quer au près des gou ver ne ments un
meilleur fi nan ce ment voué au dé ve lop pe ment d’ini tia tives fa vo ri sant
une meilleure adé qua tion entre les be soins et les pro grammes de
sou tien of ferts di rec te ment aux pa rents. D’autre part, de l’im por tance
de mi li ter en fa veur du dé ve lop pe ment de la pe tite en fance fran co‐
phone en contexte mi no ri taire (accès uni ver sel à des ser vices de qua‐ 
li té et abor dables). Afin de pour suivre ef fi ca ce ment ces dé marches,
les in ter ve nants ont tous sou li gné l’im por tance de créer un ré seau
pro vin cial pour la pe tite en fance fran co phone. Lors de cette même
ren contre, les par ti ci pants ont dé fi ni les grandes lignes du man dat et
des ob jec tifs de cette nou velle struc ture or ga ni sa tion nelle qui a of fi‐
ciel le ment vu le jour le 20 sep tembre 2004 sous le nom de Ré seau de
la pe tite en fance fran co phone du Nouveau- Brunswick 5. Il a éga le‐ 
ment été conve nu entre les membres que le RPEFNB sera co or don né
par l’AFPNB.
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Ces groupes servent les in té rêts et be soins de la com mu nau té fran‐ 
co phone, comme leur nom le pré cise, contri buent à la dé fi ni tion
d’une vi sion et d’un man dat des ti né à fa vo ri ser l’épa nouis se ment des
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en fants et fa milles vi vant en contexte mi no ri taire. En fait, cette par ti‐ 
cu la ri té lin guis tique vé hi cu lée dans les pra tiques quo ti diennes de ces
deux prin ci paux ac teurs n’est pas sans consé quence sur la concep‐ 
tion et la mise en œuvre du dis po si tif dé li bé ra tif. En effet, l’exer cice
dé li bé ra tif sur la po li tique fa mi liale n’était pas « bi lingue », contrai re‐ 
ment au cas sur la ré duc tion de la pau vre té (Pau lin, 2017).

Il s’agit là d’une contrainte par ti cu lière au ni veau de la concep tion et
de la mise en œuvre des ins tru ments dé li bé ra tifs. Par souci de vou loir
ho no rer leur vi sion et man dat (et ul ti me ment, leur rai son d’être),
l’AFPNB et le RPEFNB ont opté pour le de si gn d’un ins tru ment dé li bé‐ 
ra tif ex clu si ve ment fran co phone. Puisque la pro vince du Nouveau- 
Brunswick est la seule pro vince of fi ciel le ment bi lingue au Ca na da,
elle est liée aux pré ro ga tives de la Loi sur les langues of fi cielles du
Nouveau- Brunswick (LLO). Dans ce contexte, les po li tiques pu bliques
ont l’obli ga tion de re joindre et d’of frir des ser vices pu blics aux deux
com mu nau tés lin guis tiques of fi cielles. La LLO sti pule clai re ment
qu’elle s’ap plique à toutes les ré gions du Nouveau- Brunswick, quel
que soit le pro fil lin guis tique à sa voir ma jo ri tai re ment an glo phone ou
fran co phone 6.
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De plus, en ce qui concerne la com po si tion du ré seau, les nom‐ 
breuses listes consul tées ré vèlent une cer taine in sta bi li té, dans la
me sure où les in ter ve nants membres va rient d’une année à l’autre. La
der nière mise à jour ob te nue nous in dique que le RPEFNB re groupe :
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des or ga nismes pro vin ciaux œu vrant dans le do maine de la pe tite en fance au
ni veau pro vin cial ;
des or ga nismes ré gio naux et/ou lo caux œu vrant dans le do maine de la pe tite
en fance, mais qui ne sont par contre pas re pré sen tés par l’en tre mise d’un ré‐ 
seau pro vin cial ;
des in ter ve nants du ter rain iden ti fiés à titre de personnes- ressources pour le
sou tien du RPEFNB ;
et enfin, des mi nis tères gou ver ne men taux (à titre d’ob ser va teurs).

Ce pen dant, cer tains noms d’or ga nismes ou de re pré sen tants fi gurent
sur la liste de 2004 et non sur celle de 2010, alors que d’autres sont
ajou tés sur la liste de 2010 alors qu’ils ne se re trouvent pas sur la liste
de 2004. Ces mul tiples mises à jour de la liste des membres du
RPEFNB laissent sous- entendre un manque d’in té rêt chez cer tains
in ter ve nants, pré fé rant pro ba ble ment ne plus s’in ves tir dans l’avan ce ‐
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ment des dos siers prio ri taires du ré seau. Cette si tua tion peut s’ex pli‐ 
quer, du moins en par tie, par un taux de rou le ment élevé au sein des
Conseils d’ad mi nis tra tion et des em ployés qui œuvrent dans ces or‐ 
ga nismes com mu nau taires, de même que par une cer taine dif fi cul té
pour les mi nis tères concer nés par l’enjeu d’as si gner un re pré sen tant
as si du au sein du RPEFNB. Alors que cer tains sec teurs n’étaient par‐ 
fois pas re pré sen tés dans le pro ces sus dé ci sion nel par faute de re‐ 
pré sen tant, d’autres groupes étaient « sur re pré sen tés », dans la me‐ 
sure où plus d’un dé lé gué sié geait au RPEFNB.

Ce manque de sta bi li té parmi les membres du RPEFNB a contri bué à
nuire à la cré di bi li té du ré seau au près de l’État, mais aussi au près de
ses membres. L’am bi guï té en tou rant le man dat du RPEFNB a pu en‐ 
traî ner cette si tua tion. Alors que cer tains membres sou hai taient jouer
un plus grand rôle de re ven di ca tion au près de l’ins tance pu blique,
d’autres y sié geaient pour pro fi ter des op por tu ni tés de ré seau tage et
de cueillette de l’in for ma tion (com po sante édu ca tive re la ti ve ment à
l’enjeu du dé ve lop pe ment de la pe tite en fance). Bien que le man dat du
RPEFNB s’ar ti cule au tour de trois grands axes 7, au cune ré fé rence au
rôle de vant être joué par ses membres en ma tière de re ven di ca tion
n’est men tion née. Il est plu tôt pré ci sé sous l’un de ces axes que les
membres doivent, tout au plus, « re pré sen ter et ap puyer les in té rêts
col lec tifs  » (Ré seau de la pe tite en fance fran co phone du Nouveau- 
Brunswick, 2010, 4). Ce pen dant, l’un des ré pon dants a par ta gé qu’une
règle «  of fi cieuse  » s’est dé fi nie avec le temps, vou lant que les
membres puissent se mo bi li ser et faire des re ven di ca tions en rap port
avec cer tains en jeux re la tifs au dé ve lop pe ment de la pe tite en fance
au Nouveau- Brunswick, au près des au to ri tés pu bliques de la pro‐ 
vince.
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D’autres ob ser va tions em pi riques sug gèrent que l’in sta bi li té du
RPEFNB est at tri buable à des défis d’ordre fi nan cier. Sa sur vie, quant
à elle, a été gran de ment at tri buable à l’AFPNB qui, lors du dépôt de
ses de mandes de sub ven tions au près des bailleurs de fonds gou ver‐ 
ne men taux, de man dait éga le ment un mon tant pour la co or di na tion
du ré seau. À une pé riode tem po relle où la conjonc ture éco no mique
était pré caire et que les au to ri tés gou ver ne men tales pri vi lé giaient
plu tôt les com pres sions bud gé taires, l’ave nir du RPEFNB s’est fra gi li sé
à un point tel que cer tains in ter ve nants com mu nau taires ne pou‐ 
vaient plus par ti ci per aux ren contres du ré seau, faute de fonds suf fi‐
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sants, et parce que d’autres en jeux pu blics s’avé raient prio ri taires à
leurs yeux.

De plus, même si le dos sier sur la po li tique fa mi liale est de ve nu l’un
des grands vo lets stra té giques ci blés par le RPEFNB, il n’en de meure
pas moins que le rôle actif des membres du ré seau était plu tôt af fai‐ 
bli, se tra dui sant par une vi sion plu tôt li mi tée de l’enjeu et un manque
de lea der ship au ni veau de la prise en charge du dos sier en tant que
tel. Les don nées em pi riques té moignent que les membres du RPEFNB
se sont quelque peu mo bi li sés au tour de la ques tion de la po li tique
fa mi liale, mais sur tout à par tir de l’angle qui concerne la pe tite en‐ 
fance. En outre, puisque per sonne ne sou hai tait prendre en main le
dos sier, l’AFPNB s’est re trou vée, par dé faut, por teuse de l’ini tia tive.
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IV. Ef fets des ré seaux sur l’in gé ‐
nie rie des ins tru ments et le pro ‐
ces sus dé ci sion nel
Une par ti cu la ri té se dé gage des don nées d’ana lyse lors qu’il s’agit de
l’étude des RPP en si tua tion de rap ports lin guis tiques com plexes et
celle de l’in gé nie rie des ins tru ments dé li bé ra tifs uti li sés en contexte
dé ci sion nel  : l’in fluence de la di men sion lin guis tique. En effet, cette
der nière a un im pact ma jeur à au moins deux ni veaux : 1) sur la confi‐ 
gu ra tion du sys tème de gou ver nance des ré seaux et 2) sur leur ca pa‐ 
ci té à in fluen cer la dé ci sion lors du pro ces sus de co pro duc tion des
po li tiques pu bliques en contexte de dé mo cra tie dé li bé ra tive.

45

Dans cette op tique, notre étude re joint les tra vaux fon da teurs de
Rhodes et Marsh (1992), lors qu’ils pré cisent que la fluc tua tion de l’in‐ 
té gra tion des membres d’un « po li cy net work » peut avoir un im pact
im por tant sur le sys tème de gou ver nance d’un ré seau. Dans le cas re‐ 
la tif à l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale, la fra gi li té du RPEFNB a
non seule ment contri bué à li mi ter les échanges entre les membres du
ré seau (échanges de res sources entre les or ga nismes membres), mais
ce manque d’in té gra tion a éga le ment eu des ré per cus sions si gni fi ca‐ 
tives au ni veau de l’équi libre du pou voir entre les membres. À cet
effet, cer tains or ga nismes avaient plus d’un re pré sen tant au tour de la
table, alors que d’autres sec teurs im por tants en pe tite en fance
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n’étaient même pas re pré sen tés. Par consé quent, la conti nui té des
échanges entre les membres et la ca pa ci té de par ve nir à des consen‐ 
sus per met tant de faire avan cer les grandes prio ri tés du dos sier sur le
dé ve lop pe ment de la pe tite en fance au Nouveau- Brunswick (et ul ti‐ 
me ment, l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale) ont été ébran lés par le
manque de sta bi li té au sein du ré seau. Ces ca rac té ris tiques ont no‐ 
tam ment contri bué à la dis so lu tion du RPEFNB 8, ce der nier n’étant
plus fonc tion nel lors du dia logue ci toyen sur l’éla bo ra tion de la po li‐ 
tique fa mi liale.

En com plé men ta ri té à l’ar gu men taire théo rique avan cé par les mi li‐ 
tants de l’ap proche des RPP (Rhodes et Marsh, 1992 ; Marsh et Smith,
2000 ; Rhodes, 2006), les ca rac té ris tiques qui dé fi nissent les ré seaux
in fluencent le pro ces sus de for mu la tion des po li tiques pu bliques. Ce
constat est d’au tant plus ré vé la teur dans un contexte où la prise de
dé ci sions dé coule de la concep tion et de la mise en œuvre d’un IPP,
comme le dis po si tif dé li bé ra tif à l’étude. Aux côtés des ca rac té ris‐ 
tiques qui dé fi nissent la com po si tion des ré seaux– dont leur re la tion
avec l’État et les re la tions avec leurs membres, tout comme les res‐ 
sources dont ils dis posent (How lett, 2002 ; Marsh et Smith, 2000) – la
pré sente étude sug gère l’ajout de la di men sion lin guis tique. Au tre‐ 
ment dit, en plus des tra vaux de Rhodes (2006) qui pro posent une ty‐ 
po lo gie des ré seaux en fonc tion de leur ni veau d’in té gra tion, de leur
com po si tion (membres), de leur degré d’in ter dé pen dance, de leur dy‐ 
na mique in terne, du degré d’in ten si té des échanges po li tiques avec
l’État et de la ré par ti tion des res sources dis po nibles, la conjonc ture
lin guis tique est, elle aussi, por teuse d’in fluence en termes de pou voir
dé ci sion nel dans le contexte de l’éla bo ra tion des po li tiques pu bliques.
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Ainsi, l’ana lyse ré vèle que les RPP qui se dis tinguent par une confi gu‐ 
ra tion lin guis tique re joi gnant celle des com mu nau tés de langue of fi‐ 
cielle en si tua tion mi no ri taire (CLOSM) sont dé fa vo ri sés au Nouveau- 
Brunswick, lors de la for mu la tion des po li tiques pu bliques en
contexte de dé mo cra tie dé li bé ra tive. Cet im pact a été étu dié dans les
deux cas de po li tiques so ciales iden ti fiés pour notre re cherche, mais
un plus grand effet est ob ser vé dans le cas sur la po li tique fa mi liale.
Ce constat peut s’ex pli quer par le fait que tous les ré seaux fran co‐ 
phones im pli qués se dis tin guaient par au moins trois ca rac té ris tiques
contrai gnantes : a) leur sys tème de gou ver nance (in cluant un man dat
à vo ca tion «  fran co phone  ») ; b) leur mode de fi nan ce ment (qui se
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dé fi nit ma jo ri tai re ment par une dé pen dance fi nan cière/po li tique en‐ 
vers l’État)  ; et c) leur lec ture sin gu lière des en jeux pu blics (selon la
len tille «  mi no ri taire  », alors qu’en contexte de rap ports lin guis tiques
com plexes comme au Nouveau- Brunswick, la dé marche dé ci sion nelle
com porte gé né ra le ment une lec ture des be soins et in té rêts des deux
com mu nau tés lin guis tiques of fi cielles).

En ce qui concerne le sys tème de gou ver nance lo cale au sein de la
fran co pho nie ca na dienne en si tua tion mi no ri taire, Forgues (2015, 19)
pré sente un por trait in té res sant lors qu’il af firme que le fonc tion ne‐ 
ment des ré seaux en contexte mi no ri taire subit les « exi gences ad mi‐ 
nis tra tives et po li tiques de l’État  ». L’au teur ajoute que l’in ter ac tion
entre les or ga nismes et l’État s’éta blit dans un cadre de rap ports asy‐ 
mé triques : étant le prin ci pal bailleur de fonds au près des or ga nismes
com mu nau taires, l’État dé tient une po si tion confor table pour dic ter
aux membres du ré seau les condi tions qu’ils doivent res pec ter pour
bé né fi cier d’un fi nan ce ment. Tou jours selon ce der nier, il n’est pas
rare que les pro jets sou mis par les or ga nismes doivent s’ins crire dans
les prio ri tés « fixées par le gou ver ne ment qui peut dès lors in fluen cer
à sa guise l’orien ta tion du dé ve lop pe ment com mu nau taire en dé ci‐ 
dant de fi nan cer ou non tels pro jets, tels or ga nismes ou tels sec teurs
d’ac ti vi tés  » (ibid., 9). Nous re mar quons que ces mêmes défis se
posent lors de cha cun des exer cices de co pro duc tion des po li tiques
pu bliques en contexte de dé mo cra tie dé li bé ra tive.
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De plus, s’il est vrai que les or ga nismes com mu nau taires en si tua tion
lin guis tique mi no ri taire sont sou vent per çus comme des ca ta ly seurs
pour faire connaître les be soins et in té rêts des membres qu’ils re pré‐ 
sentent au près de l’État, nous ob ser vons que leur lec ture «  uni‐ 
lingue » des en jeux pu blics nuit gran de ment à leur ca pa ci té d’in fluen‐ 
cer la dé marche dé ci sion nelle lors d’un exer cice dé mo cra tique en
contexte dé li bé ra tif.
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Conclu sion

En somme, il semble que la di men sion lin guis tique puisse se ma ni fes‐ 
ter dans d’autres ad mi nis tra tions pu bliques et puisse nous ren sei gner
da van tage sur l’ana lyse des po li tiques pu bliques. Le cas du Nouveau- 
Brunswick pro duit non seule ment des connais sances pour mieux
com prendre la réa li té pro vin ciale (p. ex. en termes de bi lin guisme, de
culture or ga ni sa tion nelle, de pro ces sus dé ci sion nel, de di men sions
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ins ti tu tion nelles, etc.), mais il aborde aussi des as pects de re cherche
qui tracent le che min d’un agen da in té res sant à dif fé rents ni veaux. À
ce sujet, des pistes pro met teuses se dé gagent et mé ri te raient d’être
ex plo rées dans le futur  : pour l’in fra na tio nal bi lingue (en Aca die ou
en core dans d’autres ju ri dic tions in ter na tio nales où co ha bitent di‐ 
verses com mu nau tés lin guis tiques)  ; pour les ad mi nis tra tions pu‐ 
bliques qui par tagent une culture or ga ni sa tion nelle où ré side la peur
d’af fir mer son opi nion au près de l’au to ri té dé ci sion nelle (no tion de
Spea king Truth to Power) et qui ré sistent aux chan ge ments  ; ou en‐ 
core pour les ad mi nis tra tions pu bliques aux prises avec une «  ges tion
en silos  » do mi nante ; etc.

Selon les ob ser va tions em pi riques, les prin ci pales ca rac té ris tiques du
FC JSNB, c’est- à-dire sa por tée pro vin ciale, son man dat à ca rac tère «  
bi lingue  » (dé fense de la jus tice so ciale au sein des deux com mu nau‐ 
tés lin guis tiques of fi cielles de la pro vince), de même que son in dé‐ 
pen dance fi nan cière et po li tique, lui ont été fa vo rables en termes
d’in fluence sur l’in gé nie rie de l’ins tru ment dé li bé ra tif (de si gn d’un
ins tru ment bi lingue) et sur le pro ces sus de for mu la tion des po li tiques
so ciales en contexte dé li bé ra tif (éla bo ra tion d’une stra té gie pro vin‐ 
ciale en ma tière de ré duc tion de la pau vre té). Tel que pré ci sé, le FC‐ 
JSNB ne se li mite pas à la dé fense de la « pau vre té fran co phone » ou
de la « pau vre té an glo phone » ; il ne s’agit pas de re pré sen ter uni que‐ 
ment les be soins et in té rêts d’une seule de com mu nau té lin guis tique,
mais bien de re pré sen ter tous les ci toyens néo- brunswickois concer‐ 
nés. Ce ré seau ne dis tingue pas for cé ment de be soins par ti cu liers
pour l’une ou l’autre des deux com mu nau tés lin guis tiques of fi cielles,
et pré fère plu tôt concer ter ses ef forts à l’at teinte de son prin ci pal ob‐ 
jec tif  : «  un Nouveau- Brunswick sans pau vre té  ». En rai son de son
man dat, la por tée du FC JSNB re joint toutes les ré gions de la pro vince,
y com pris les in ter ve nants et ci toyens fran co phones, an glo phones ou
bi lingues.
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Pour sa part, la FJFNB se dé fi nit par sa por tée pro vin ciale, son man dat
à vo ca tion « fran co phone » (dé fense des en jeux qui concernent ex clu‐ 
si ve ment la po pu la tion fran co phone en contexte mi no ri taire), de
même que par sa dé pen dance fi nan cière et po li tique en vers l’État. En
bout de ligne, cet en semble de ca rac té ris tiques se solde par une série
de fac teurs contrai gnant le pro ces sus d’éla bo ra tion des po li tiques pu‐ 
bliques. L’ins tru ment dé li bé ra tif, bien qu’il soit bi lingue, ne per met
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pas de faire res sor tir les spé ci fi ci tés des com po santes « jeu nesse » et
« fran co phone » lors des dé li bé ra tions pu bliques en plé nière.

Enfin, le RPEFNB et l’AFPNB, tous deux fi gures de proue de la concep‐ 
tion et de la mise en œuvre de l’ins tru ment dé li bé ra tif dans le cas
por tant sur la po li tique fa mi liale, par tagent de très près les ca rac té‐ 
ris tiques de la FJFNB : des ca rac té ris tiques li mi ta tives sur le plan de
l’in gé nie rie du dis po si tif à l’étude (un ins tru ment dé li bé ra tif fran co‐ 
phone), mais aussi au ni veau de leur pou voir dé ci sion nel en contexte
de dé mo cra tie dé li bé ra tive (l’exer cice n’a ja mais donné lieu à une po‐ 
li tique fa mi liale).
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Même si plu sieurs ac teurs gou ver ne men taux in ter viewés lors de
cette étude consi dèrent que les in ter ve nants fran co phones sont à «  
des années- lumière en avance  » sur la com mu nau té an glo phone en
termes d’or ga ni sa tion et en ma tière de «  concer ta tion  », cette par ti‐ 
cu la ri té lin guis tique n’est pas sans contraintes lorsque vient le temps
d’in fluen cer ou en core de par ti ci per au pro ces sus d’éla bo ra tion des
po li tiques pu bliques dans une pro vince qui porte le sta tut de « seule
pro vince of fi ciel le ment bi lingue  » au Ca na da.
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Les constats qui émergent re joignent les tra vaux de Rhodes et Marsh
(1992), lorsque ces der niers avancent que la fluc tua tion de l’in té gra‐ 
tion (ou non) des membres d’un « po li cy net work » peut avoir une in‐ 
fluence si gni fi ca tive (ou non) sur la for mu la tion des po li tiques pu‐
bliques. Dans le cas sur l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale, la fra gi‐ 
li té du RPEFNB a non seule ment contri bué à li mi ter les échanges
entre les membres du ré seau (échanges de res sources parmi les par‐ 
ti ci pants membres et au sein du RPP), mais ce manque d’in té gra tion a
éga le ment eu des ré per cus sions si gni fi ca tives au ni veau de l’équi libre
du pou voir entre les membres (cer tains or ga nismes ont plus d’un re‐ 
pré sen tant au tour de la table, alors que d’autres sec teurs im por tants
ne sont au cu ne ment re pré sen tés). La conti nui té des échanges entre
les membres (sta bi li té des membres du RPEFNB) et l’éta blis se ment de
consen sus per met tant de faire avan cer les grandes prio ri tés de ce
dos sier sur le dé ve lop pe ment de la pe tite en fance au Nouveau- 
Brunswick (et ul ti me ment, l’éla bo ra tion d’une po li tique fa mi liale) ont
par ti cu liè re ment été af fec tés par ce manque d’équi libre au sein du ré‐ 
seau.
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Qui est
présent ?

Réunit des par ti ci pants du
gou ver ne ment, de l’op po si‐ 
tion of fi cielle, du sec teur
privé et du sec teur com mu‐ 
nau taire sans but lu cra tif,
ainsi que des gens qui vivent
ou ont connu la pau vre té

Réunit des ci toyens (re pré sen tants d’or ga nismes
com mu nau taires et du sec teur privé, pa rents,
grands- parents, etc.), des ex perts dans le do maine
(cher cheurs aca dé miques), des for ma teurs, des dé‐ 
ci deurs pu blics in vi tés à par ta ger leurs ex pé‐ 
riences, leurs avis et des re com man da tions sur des
thèmes préa la ble ment as si gnés

Quels
sont les
prin ci‐ 
paux ré‐ 
seaux
ob ser vés 
 ?

Front com mun pour la jus‐ 
tice so ciale du Nouveau- 
Brunswick inc. (FC JSNB)
Fé dé ra tion des jeunes fran‐ 
co phones du Nouveau- 
Brunswick (FJFNB)

Ré seau de la pe tite en fance fran co phone du
Nouveau- Brunswick (RPEFNB)
As so cia tion fran co phone des pa rents du Nouveau- 
Brunswick (AFPNB)

Qui
anime/
fa cilite ?

Em bauche d’ani ma teurs et
de fa ci li ta teurs in dé pen‐ 
dants (sauf lors du Forum
final, où le PM agit en tant
que Pré sident)
Les échanges/dia logues ont
lieu en per sonne (sauf lors
de la Phase 1, où cer tains
par ti ci pants ont par ta gé
leurs com men taires via des
IPP com plé men taires)

Em bauche d’ani ma teurs et de fa ci li ta teurs in dé‐ 
pen dants
Les échanges/dia logues ont lieu en per sonne (sauf
lors de la Phase 3, où les par ti ci pants ont par ta gé
leurs com men taires/ap pro ba tion via des IPP com‐ 
plé men taires)



Analyse des réseaux dans un contexte de rapports linguistiques complexes : typologie, mode de
gouvernance et effets

Quelles
sont les
phases ?

Dans les deux cas, les réunions pu bliques « tra di tion nelles »
sont rem pla cées par des séances ac tives de dia logues

Phase  1 — Dia logue pu blic (1
jan vier au 30 avril 2009)
16 séances de dia logues par tout
dans la pro vince + autres ou tils
de P2 com plé men taires (son‐ 
dage, cour riels, séances com plé‐ 
men taires, etc.), dont en vi ron
2500 par ti ci pants
Éla bo ra tion du rap port «  Un
chœur de voix  », qui réunit tous
les com men taires par ta gés lors
des séances de dia logues

Phase  1 – Les be soins, défis et pistes d’ac tion
(20 et 21 mars 2009)
1 seule séance réunis sant les ac teurs concer nés
(en vi ron 110 ci toyens)
Éla bo ra tion d’un rap port de ses sion qui fait état
d’une com pi la tion/ré su mé des com men taires
par ta gés lors de la Phase 1 (au sujet des be soins,
défis et pistes d’ac tion en ma tière du mieux- 
être des fa milles et du dé ve lop pe ment de la pe‐ 
tite en fance)

Phase  2 — Séance de table
ronde (2 juin au 30 sep tembre
2009)
Réunit en vi ron 30 par ti ci pants
re pré sen tants tous les sec teurs
(gou ver ne ment, OSBL, sec teur
privé et ci toyens vi vant/ayant
vécu la pau vre té)
Éla bo ra tion du Do cu ment d’op‐ 
tions (liste de choix construite à
par tir des ré sul tats de la phase 1)
en vue d’orien ter les dis cus sions
de la phase 3

Phase 2 – Les stra té gies (13-14 no vembre 2009)
Réunit en vi ron 30 par ti ci pants
Éla bo ra tion des stra té gies per met tant d’orien‐ 
ter la po li tique fa mi liale (en ré ponse aux be‐ 
soins, défis et pistes d’ac tion iden ti fiés à la
phase 1)

Phase  3 – Le forum final (12-13
no vembre 2009)
Réunit 47 chefs de file re pré sen‐ 
tant tous les sec teurs
Éla bo ra tion du plan d’in clu sion
éco no mique et so ciale du
Nouveau- Brunswick

Phase 3 – La va li da tion (1  fé vrier 2010)
Va li da tion du rap port final par les par ti ci pants
(réunit les par ti ci pants via le Web)

er

er
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Quels sont les thèmes abor‐ 
dés et à quelles étapes du
pro ces sus dé ci sion nel (selon
Cal lon et coll. 2001)  ?

Phase  1 (Par ti ci pa‐ 
tion à la for mu la tion
des pro blèmes) :
Com ment définissez- 
vous la pau vre té ?
Quelles sont les
causes de la pau vre‐ 
té ?
Que peut- on faire
pour ré duire la pau‐ 
vre té ?
Phase  2 (Par ti ci pa‐ 
tion au col lec tif de
re cherche pour l’élar‐ 
gir et l’or ga ni ser) :
Iden ti fi ca tion des op‐ 
tions en vi sa gées à
par tir des idées
énon cées à la Phase 1
Phase 3 (Re tour sur le
monde) :
Éla bo ra tion du plan
de ré duc tion de la
pau vre té

Phase 1 (Par ti ci pa tion à la for mu la‐ 
tion des pro blèmes) :
Quels sont les be soins des fa milles
qui de vraient être prio ri sés par les
in ter ven tions pu bliques ?
Quels sont les défis à re le ver pour
bâtir une so cié té axée sur le mieux- 
être des fa milles ?
Quelles sont les pistes de so lu tion
qui per met traient de re le ver les défis
en ce do maine ?
Phase 2 (Par ti ci pa tion au col lec tif de
re cherche pour l’élar gir et l’or ga ni‐ 
ser) :
Com ment devrait- on s’y prendre
pour sen si bi li ser et en ga ger les fa‐ 
milles ?
Quelle pour rait être la contri bu tion
de cha cun des ac teurs pour pro gres‐ 
ser en ma tière de po li tique fa mi‐ 
liale ?
Com ment fa vo ri ser la concer ta tion,
la co or di na tion et la conci lia tion
entre les ac teurs concer nés par le
mieux- être des fa milles ?
Phase 3 (Re tour sur le monde) :
Va li da tion du rap port final et de la
vi sion com mune
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Cri tères
d’éva lua‐ 
tion Rowe
et Fre wer
(2000) (ré‐ 
vi sé, selon
Rowe et
coll., 2004)

Re pré sen ta ti vi té (Re pre sen ta ti ve ness) :

Très bon ni veau de re pré sen ta tion des
quatre groupes d’ac teurs ci blés  – re‐
pré sen tants du gou ver ne ment (élus et
fonc tion naires), d’or ga nismes à but
non lu cra tif, du sec teur privé et des
ci toyens ayant vécu ou vi vant en si‐ 
tua tion de pau vre té
Très bonne re pré sen ta tion entre fran‐ 
co phones/an glo phones,
hommes/femmes, ré gions ru‐ 
rales/ur baines

Re pré sen ta tion des groupes d’ac teurs
ci blés (par fois faible) — re pré sen tants
du gou ver ne ment (faible), d’or ga nismes
à but non lu cra tif, du sec teur privé et
des ci toyens concer nés par la pro blé‐ 
ma tique (ma jo ri tai re ment pa rents et
grands- parents)

Indépendance (In de pend ence):

Ini tia tive gou ver ne men tale (dont
équipe de pro jet pi lo tée par des fonc‐ 
tion naires)

Ini tia tive com mu nau taire (dont équipe
de pro jet pi lo tée par des cher cheurs
aca dé miques)

Im plic a tion des par ti cipants (Early in volve ment):

Dans les deux cas, im pli ca tion des par ti ci pants dès Phase 1

In flu ence (In flu ence):

Exer cice qui abou tit à l’éla bo ra tion du
Plan d’in clu sion éco no mique et so ciale
du Nouveau- Brunswick (stra té gie de
ré duc tion de la pau vre té)

Exer cice qui abou tit à l’éla bo ra tion d’un
rap port final de l’ini tia tive, mais pas de
po li tique fa mi liale

Trans par ence (Trans par ency):

Tous les do cu ments re la tifs à l’exer‐ 
cice sont dis po nibles au pu blic sur le
site Web du gou ver ne ment (page Web
consa crée à l’ini tia tive)

Les do cu ments re la tifs à l’exer cice sont
par ta gés avec les par ti ci pants uni que‐ 
ment, par l’en tre mise de leur cour riel
ou adresse pos tale

Ac ces si bi li té des res sources (Res source ac ces si bi li ty) :

Do cu ments écrits pré pa rés par
l’équipe de di rec tion (menée par des
em ployés gou ver ne men taux), pré sen‐ 
ta tions d’ex perts et d’in ter ve nants
dans ce sec teur d’ac ti vi té, dia logues
entre les par ti ci pants

Do cu ments écrits pré pa rés par l’équipe
de pro jet (menée par des cher cheurs
aca dé miques), pré sen ta tions d’ex perts
et d’in ter ve nants dans ce sec teur d’ac‐ 
ti vi té, dia logues entre les par ti ci pants

Rôles des par ti ci pants (Task de fi ni tion) :

Ex pli ca tions re la tives à l’ini tia tive et
aux rôles de cha cun par ta gées au
début de cha cune des phases de
l’exer cice

Ex pli ca tions re la tives à l’ini tia tive et
aux rôles de cha cun par ta gées au
début de cha cune des phases de l’exer‐ 
cice

In fra struc ture pour ap puyer le pro ces sus dé ci sion nel  (Struc tu red de ci sion
ma king) :

Struc ture pour concep tion/mise en
œuvre de l’ins tru ment et des dé ci sions
qui en dé coulent (mé ca nisme de mise
en œuvre et suivi)

Struc ture pour concep tion/mise en
œuvre de l’ins tru ment


