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SOMMAIRE

Cette these examine l'evolution des communautes canadiennes-franc;:aises de

l'Ontario depuis leur implantation jusqu'a l'epoque actuelle ainsi que les facteurs qui

entrainent des changements au sein de la francophonie ontarienne en contexte

postmodeme. De nouvelles realites se font jour: Ie pluralisme des communautes

francophones sur Ie plan culturel, geographique, linguistique et ethnique. Menaces

d'assimilation, les Franco-Ontariens doivent faire face aux defis de maintenir la langue et

la culture franc;:aises. Le milieu scolaire constitue une institution cruciale pour

sauvegarder I'avenir de ces communautes; en effet, les ecoles franco-ontariennes

assument de plus en plus la responsabilite de transmettre la langue et la culture franc;:aises.

En somme, elles doivent s'adapter aux repercussions de la societe postmodeme sur Ie

milieu minoritaire francophone en Ontario.
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INTRODUCTION

Les Franco-Ontariens, apres avoir lutte pour l'obtention de leurs droits

linguistiques, peuvent a I'heure actuelle jouir de toute une gamme de droits. Cependant,

dans un milieu francophone minoritaire, I'assimilation linguistique reste un risque

permanent. Du fait que la communaute franco-ontarienne devient de plus en plus

heterogene, la responsabilite de transmettre la langue et la culture fran9aises, incombe en

grande partie aux ecoles de langue fran9aise. Le milieu scolaire lui-meme doit faire face a

de nouveaux defis, compte tenu de la disparite des competences linguistiques de la

population scolaire et des origines pluri-ethniques des nouveaux inscrits.

Le premier chapitre examine les facteurs responsables de l'evolution et de la

mutation identitaire de la communaute franco-ontarienne. Un survol historique de

I'etablissement des communautes canadiennes-fran9aises, ainsi que I'examen des

consequences du mouvement autonomiste quebecois et des politiques gouvemementales

des annees 1960 nous aideront a cemer les racines sous-jacentes a cette mutation

identitaire dans la communaute.

Le deuxieme chapitre traite de I'evolution de la scolarisation en langue fran9aise

et de la lutte des Franco-Ontariens pour leurs droits scolaires. Nous verrons qu'a l'heure

actuelle l'heterogeneite de la clientele scolaire impose de nouveaux roles aux ecoles qui
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doivent s'adapter.

Le troisieme chapitre constitue un profil sociolinguistique et SOClO

demographique des communautes francophones d'Hamilton, de Welland et de Niagara

Falls, lieux de notre enquete. Nous verrons quelles sont les consequences de l'essor du

bilinguisme sur Ie maintien du franl;ais par les francophones de ces communautes.

Le quatrieme chapitre presente les resultats de l'enquete sociolinguistique realisee

dans les ecoles franco-ontariennes d'Hamilton, de Welland et de Niagara Falls. L'objectif

de l'enquete est de verifier Ie profil socio-demographique des parents qui envoient leur(s)

enfant(s) aux ecoles franco-ontariennes dans ces trois communautes.

Notre etude met en lumiere l'evolution subie par la communaute franco

ontarienne au fil des annees et l'ampleur des defis qu'elle doit surmonter en cette periode

postmodeme.



CHAPITREI

L'EVOLUTION DE L'IDENTITE DES CANADIENS FRAN<;AIS

INTRODUCTION

La culture traditionnelle canadienne-franyaise resulte des premieres migrations

quebecoises vers Ie Haut-Canada (Ontario), au XIXe siecle jusqu'au milieu des annees

soixante, et de l'influence de la religion catholique. Pendant cette periode, l'identite des

francophones de I'Ontario fut sans ambigurte; ils s' identifiaient tous comme des

Canadiens franyais. Cependant, pendant les annees soixante, des facteurs internes et

externes entrai'nent une redefinition de I' identite traditionnelle canadienne-franyaise. Afin

de mieux comprendre l'evolution de cette identite, ce chapitre abordera les sujets

suivants: i) l'installation et Ie developpement des communautes canadiennes-franyaises

en Ontario: portrait du peuplement franyais et mode de vie des nouveaux-arrivants en

Ontario; ii) Ie role de l'Eglise catholique: gardienne de la langue et de la culture franyaise;

iii) l'abandon de la vie rurale et agricole pour un mode de vie urbain et industrialise:

evolution demolinguistique des Canadiens franyais, iv) les facteurs internes et externes

menant aune redefinition de leur identite traditionnelle et v) l'heterogeneite croissante au

sein de la francophonie ontarienne due aI' immigration recente.

Ces cinq themes nous permettront d' examiner les elements sous-jacents aux
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fondements de l'identite traditionnelle canadienne-franc;aise et son evolution vers une

identitefranco-ontarienne, depuis les debuts de la colonisationjusqu'a l'epoque actuelle.

FORMATION DES COMMUNAUTES CANADIENNES-FRANCAISES DE

L'ONTARIO

Les origines de la colonisation fran9aise en Ontario remontent aux explorateurs et

aux colonisateurs qui ont traverse Ie fleuve St. Laurentjusqu'a la region des Grands Lacs.

Les premieres migrations debutent au XVIIeme et XVIIleme siecles, lorsque les Fran9ais

s'installent dans Ie Sud et l'Est de l'Ontario. C'est aux environs du Fort Pontchartrain a

Detroit que s'etablit la premiere communaute fran9aise en 1701 (Jaenen, 1993 :26). La

communaute fut fondee par Lamothe Cadillac qui etait accompagne de 50 soldats, 50

habitants canadiens, 1 missionnaire jesuite et un aumonier recollet. En 1702, l'annee

suivante, quelques femmes arriverent; elles furent les premieres Europeennes a s'installer

dans Ie pays d'en haut (Jaenen, 1993: 26). En 1765, Detroit, avec une population de 868

habitants, etait devenue la plus grande ville d'en haut (Jaenen, 1993: 27). Cependant,

c'est a la fin du XVIIleme siecle, avec la formation du Haut-Canada en 1791, que les

mouvements de colonisation vers l'Ontario aboutissent a la creation de la societe

traditionnelle canadienne-fran9aise.

Au debut du XIXeme siecle, les Canadiens fran9ais du Bas-Canada (Quebec)

commencent a emigrer vers l'Ontario; leur aire de colonisation couvre presque tout Ie
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Sud et l'Est de la province. Us se dirigent d'abord vers Ie Sud du Haut-Canada dans les

environs de Penetanguishene, sur la rive de la baie Georgienne (Bernard, 1991: 103).

Avec la construction d'une base navale aPenetanguishene en 1814-15 et la mise en poste

de Canadiens membres des compagnies de Voltigeurs, la population francophone

augmente. Durant la decennie 1820, au moins 222 francophones prirent possession de

terres dans les environs, afin de devenir agriculteurs (Jaenen, 1993: 37). Cela marqua Ie

debut de la colonisation francophone dans cette region oil Ie peuplement se developpa

surtout apres 1828 (Gervais, 1993: 50).

La peninsule du Sud-Ouest et la region de Penetanguishene demeuraient au debut

du XIXeme siecle des centres de regroupement des emigrants principalement en

provenance du Quebec et constituaient les principaux foyers de la population francophone

en Ontario.

L' emigration quebecoise vers l'Ontario s'explique en partie par la surpopulation

dans les regions rurales du Quebec, les difficultes d'expansion du secteur agricole et Ie

lent developpement economique et industriel du Quebec: "L'histoire economique du

Quebec, caracterisee par Ie developpement dual de l' industrie et de l'agriculture, et

marquee par une surpopulation relative, devoile des retards qui ne permettent pas

d'enrayer l'emigration" (Bernard, 1991: 100). Pourtant, les francophones en Ontario ne se

sont pas installes dans tous les coins de la province. Us se sont installes surtout dans

l'extreme Sud-Ouest, dans l'extreme Est, dans Ie Centre et dans Ie Nord de la province.
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Les immigrants ruraux, pour la plupart pauvres et peu instruits, chercherent a

s'installer sur des terres. Parmi eux, une certaine proportion se deplayait en petits

groupes, attires par des possibilites d'emplois. Ce fut Ie cas d'une vingtaine de familles

dont les membres travaillaient al'usine de textiles de Saint-Gregoire de Montmorency; en

1918, ils quitterent leur emploi pour aller s' installer a Welland au service de la firme

Empire Cotton (Ouellet, 1993: 146).

Vers 1840, les Canadiens franyais du Quebec se dirigent vers l'Est; ils

s'etablissent notamment dans les comtes de Prescott, Russell et Glengarry, et Ie long du

fleuve Saint-Laurent (Bernard, 1991: 104). Durant les annees 1850-1860, plusieurs se

dirigent "vers les regions de I'Outaouais pour travailler comme bilcherons dans les

chantiers de l'industrie forestiere, , ," (Bernard, 1991: 105). En outre, l'industrie laitiere,

avec un tres grand nombre de beurreries et de fromageries fut etablie dans I'Est de

l'Ontario vers la fin du XIXeme siec1e (Gervais, 1993: 77). A la fin du XIXeme siec1e, la

colonisation avait presque atteint son apogee dans les comtes de l'Est ontarien.

C'est dans Ie Sud-Ouest ontarien que l'agriculture franco-ontarienne a Ie mieux

reussi. La population canadienne-franyaise de cette region doubla entre 1850 et 1870;

vers les annees 1860, suite al'accroissement naturel et grace al'arrivee d'immigrants du

Quebec, 14 000 francophones vivaient dans les comtes d'Essex et de Kent (Bernard,

1988: 41). Tous les membres de la famille jouaient un role important; les femmes et les

enfants, s'il y en avait, contribuaient aux travaux et au defrichement de la terre (Gervais,
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1993: 67). Plusieurs plOnmers francophones du Quebec s'installerent pres de

I'etablissement existant de Penetanguishene.

En 1850, 70% de la population de l'Ontario etait concentree dans les regions du

Sud-Ouest et du Centre. Comme l'Est, ces regions attiraient de nombreux francophones.

En 1851,49.1% des francophones de la province s'installerent dans Ie Sud-Ouest et Ie

Centre de l'Ontario, attires par les industries telles que la construction des canaux et des

chemins de fer. (Ouellet, 1993: 133).

Pendant la decennie 1880-1890, avec la penetration des chemins de fer, deux

grandes regions du Nord de l'Ontario s'ouvrent a la migration et a la colonisation: Ie

Nord-Est et Ie Nord-Ouest (Bernard, 1991: 106). "Plusieurs Canadiens franyais du

Quebec colonisent cette region du Nouvel-Ontario, mais les activites occupationnelles

varient d'une ville al'autre, d'une region a l'autre: certains se consacrent a l'agriculture

dans la region de Sturgeon Falls et dans les environs de Sudbury; plusieurs s'integrent

aux industries forestiere et miniere" (Bernard, 1991: 107). Bien que quelques pionniers

francophones proviennent de l'Est de l'Ontario et du Nouveau Brunswick (Acadie) la

majorite est issue du Quebec.

Acette epoque, l'identite des francophones de l'Ontario n'avait rien d'equivoque

ou d'ambigu puisqu'ils appartenaient tous a la nation canadienne-franyaise. "Ainsi, la

societe franco-ontarienne, telle qu'on a pu l'observer au XIXeme siecle, ne se comprend

que comme une partie du Canada franyais auquel elle se rattache et s'identifie, avec
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lequel elle partage les memes valeurs, les memes traditions, les memes croyances, la

meme histoire" (Gervais, 1993: 95).

Nous aborderons dans la section suivante, Ie role et la fonction de l'Eglise et nous

verrons comment l'Eglise catholique renforce l'unite et la cohesion des valeurs, des

traditions, des croyances et de l'histoire meme des francophones de l'Ontario.

ROLE DE L'EGLISE CATHOLIQUE

Un aspect fondamental de la formation de la communaute canadienne-franyaise au

XIXeme siecle fut Ie role de l'Eglise catholique romaine. La periode de la colonisation

dans l'Est et Ie Nord-Est de l'Ontario marque l'etablissement a Ottawa d'institutions

principalement religieuses. "De concert avec des eveques du Quebec, les eveques

d'Ottawa mettent sur pied, en 1848 et 1884, des societes de colonisation vouees a la

promotion de la colonisation des terres de la province ecclesiastique par des catholiques

et des Canadiens franyais" (Choquette, 1993: 210). Ces nouvelles politiques de l'Eglise

catholique se justifient par l'emigration hors Quebec vers les Etats-Unis et surtout vers

les centres manufacturiers de la Nouvelle-Angleterre.

Entre 1880-1900, l'emigration canadienne-franyaise vers les industries textiles de

la Nouvelle-Angleterre atteint son apogee (Vallieres, 1982: 186). L'Eglise catholique

s'inquiete de cette emigration hors du Canada et est determinee agarder ces francophones

al'interieur de sajuridiction. "Ces societes sont fondees principalement pour faire devier
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vers des terres canadiennes l'emigration canadienne-franyaise qui se dirige vers les Etats-

Unis" (Choquette, 1984: 224). De fait, elle reussit a canaliser une partie de cette

migration vers l'Ontario. Ces institutions religieuses se trouvent dans d'autres comtes

ontariens, ou Ie clerge s'occupait du bien-etre et de l'installation des colons

francophones: "Parfois, la societe de colonisation aidait l'eventuel colon durant sa

premiere annee de defrichement" (Gervais, 1993: 66).

Outre la mise sur pied d'oeuvres sociales et economiques favorables aux

Canadiens franyais de l'Ontario, l'ideologie de l'Eglise catholique domine leur fayon de

penser et leur vie sociale. La foi catholique, etroitement liee ala langue franyaise et ala

culture canadienne-franyaise, garantit leur epanouissement. L'identite des Franco

Ontariens de cette epoque peut se resumer comme suit: "Les Franco-Ontariens d'alors

s'identifient comme des Canadiens franyais appartenant ala societe canadienne-franyaise

qui inclut Ie Quebec. Les elements d'identite regroupent les caracteristiques suivantes: la

religion catholique, la langue franyaise, la culture canadienne-franyaise, I'origine rurale et

quebecoise" (Bernard, 334: 1995).

Dans cette societe traditionnelle et rurale, l'Eglise catholique et la famille jouaient

un role fondamental pour assurer I'epanouissement de la langue et de la culture

franyaises. Cependant, vers la fin du XIXeme siecle, l'industrialisation et l'urbanisation

commencent a alterer l'homogeneite ethnique des communautes canadiennes-franyaises

et la situation demolinguistique des francophones de l'Ontario.
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EVOLUTION DEMOLINGUISTIQUE DES FRANCOPHONES DE L'ONTARIO

Pendant la periode de la colonisation, les francophones faisaient souvent partie de

comtes homogenes, oil les Canadiens fran(j:ais formaient la majorite. Dans ces conditions

et grace acet environnement, Ie colon ne risquait pas l'assimilation et l'integration a la

majorite anglo-ontarienne. "Dans sa situation, il ne vit pas de grands conflits entre ses

interets socio-economiques et ses interets linguistiques, culturels et ethniques. 11 fait

habituellement partie d'un village relativement homogene et majoritairement compose de

Canadiens fran(j:ais" (Bernard, 1988: 49).

Apres 1930, l'espace social et linguistique des francophones de l'Ontario

commence aevoluer (Bernard, 1988: 56). L'industrialisation en Ontario pousse plusieurs

Canadiens fran(j:ais hors de leur propre communaute agricole vers des usines situees pour

la plupart dans les centres urbains industriels. Depuis les annees 1940, certains

francophones de l'Ontario, surtout ceux du Sud-Ouest et du Centre, vivaient dans les

centres urbains oil predominaient les activites industrielles. La presence francophone

diminua peu apeu dans Ie secteur primaire, tel que I'agriculture et augmenta dans les

manufactures et les services (Ouellet, 1993 :148). L'urbanisation, l'industrialisation et la

modernisation de la population francophone de I'Ontario entrainent un changement

linguistique et culturel significatif. "L'environnement social et cultureI change: la langue

et la culture anglaises dominent maintenant Ie monde du travail, des affaires, des

communications et des services. La rencontre de ces deux cultures, l'une rurale et l'autre
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urbaine, et Ie contact continuel de deux mondes, I'un anglais, I'autre fran9ais, instituent

une nouvelle mise en situation de la volonte de vivre en fran9ais en Ontario" (Bernard,

1988: 60). Bien que les francophones aient toujours ete minoritaires en Ontario, ils

etaient majoritaires dans certains villages, villes et meme regions. Avec l'industrialisation

et l'urbanisation, une proportion croissante de francophones se retrouvent minoritaires

dans les villes ontariennes.

De plus, avec l'emergence de l'industrialisation, l'Eglise perd peu a peu son

emprise sur les Franco-Ontariens surtout apres la Seconde Guerre Mondiale.

"Industrialization diminished the importance of religion (decrease in religious practice

and in the size of the clergy, secularization of norms and values), accelerated

urbanization, and modified the occupational structure" (Juteau Lee et Lapointe, 1979:

103). Vers les annees 1960, les pretres perdirent de leur influence et la paroisse devint de

moins en moins un pole de reference pour la collectivite franco-ontarienne. "Sur Ie plan

social, un siecle d'immigration avait modifie definitivement la composition ethnique,

religieuse et sociale de l'Ontario, en diluant davantage son homogeneite. Cetle

diversification sociale et l'urbanisation minerent les anciens postulats de la premiere

societe haut-canadienne" (Gervais, 1993: 96).

En somme, les fondements de l'identite traditionnelle caracterises par la foi

catholique, l'homogeneite des communautes, la langue et la culture canadienne

fran9aises, la vie rurale et certains modes de production tels que I'agriculture sont
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modifies par certains facteurs tels que I'expansion du capitalisme, I'industrialisation,

l'urbanisation et la modernisation. Ces facteurs bouleversent la realite linguistique et

transforment I'identite collective des Franco-Ontariens. D'une region a I'autre, ceux-ci

sont soumis a divers phenomenes de dispersion, de minorisation et de transfert

linguistique propices a l'expansion du bilinguisme. Ces bouleversements combines a la

progression du bilinguisme ne seront pas sans consequences sur l'identite des Franco

Ontariens.

Apres ce survol des facteurs internes a la province qui ont favorise la

transformation sociale et linguistique de la collectivite franco-ontarienne, nous allons voir

maintenant que certains facteurs externes ont contribue aux mutations identitaires de cette

meme collectivite.

MUTATIONS IDENTITAIRES

Vers Ie debut des annees 1960, les francophones de l'Ontario etaient en pleine

transition. Des facteurs externes a la province tels que l'emergence du mouvement

autonomiste quebecois dans les annees 1960 et la concretisation des politiques federales

sur Ie bilinguisme et Ie biculturalisme en 1969 sont a I'origine d'une crise d'identite

collective qui entraine chez les Franco-Ontariens un besoin de se redefinir.

Anterieurement a la revolution tranquille au Quebec dans les annees 1960, la

proximite geographique et culturelle du Quebec et de I'Ontario facilitait les rapports entre
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les Canadiens fran~ais des deux provinces. Cependant, au cours des annees 1960, Ie

mouvement souverainiste au Quebec prit de plus en plus d'ampleur; en consequence, les

liens institutionnels traditionnels reliant I'Ontario francophone et Ie Quebec francophone

se deteriorerent graduellement. L'annee 1967 marque ce processus de scission-division

entre les deux provinces: "Cette relation privilegiee prit fin avec les Etats generaux du

Canada fran~ais en 1967, lorsque les Quebecois choisirent d'assurer la sauvegarde de la

langue et de la culture fran~aises a l'interieur de leur province, laissant de cote les

francophones hors Quebec" (Tardif-Carpentier, 1995: 309). Pour la premiere fois de leur

histoire, les francophones de l'Ontario durent se redefinir. Jusqu'a la revolution tranquille

du Quebec en 1960, la collectivite franco-ontarienne s'identifiait inextricablement a

l'ensemble de la societe canadienne-fran~aise dont elle faisait partie. Par exemple, entre

1910 et 1960, plusieurs associations furent fondees dans tous les coins de la province,

sous l'etiquette "canadien-fram;ais"; citons par exemple, l'Association des hommes

d'affaires canadiens-fran9ais de Weiland qui fut fondee en 1955 (Juteau Lee et Lapointe,

1979: 107). Avec l'avenement du terme "Quebecois" utilise desormais par les

francophones du Quebec pour se designer, la collectivite franco-ontarienne eut Ie

sentiment d'etre abandonnee et chercha aredefinir et reconstruire sa propre identite. Un

nouvel espace prend forme OU l'identite, apres etre decrite par Ie "nous" comme

"Canadiens fran9ais ", est decrite par Ie terme "Franco-Ontariens" voire, pour certains,

par Ie terme "Ontarois". Ce demier terme propose par Yolande Grise en 1980 ne fut pas
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adopte par l'ensemble des Franco-Ontariens et fut done abandonne. Le terme "Franco-

Ontariens" recouvre l'identite franco-ontarienne qui se definit par une double

differenciation: par rapport au groupe anglophone de I'Ontario, la langue etant un facteur

d'inclusion au groupe et, d'autre part, par la territorialite afin de se distinguer du Quebec.

(Boudreau, 1995: 37).

Pendant les annees soixante, la designation "franco-ontarien" se repand dans les

noms d'associations plus ou moms recentes. Par exemple, l'Association de

l'enseignement fram;ais de l'Ontario fondee en 1939 devint I'Association des

enseignants franco-ontariens en 1963, et Les Campeurs franco-ontariens d'Hamilton fut

fonde en 1967. Cependant, ce terme avait ete utilise bien auparavant par deux

associations: l' Union des cultivateurs franco-ontariens fondee en 1929 et l'Association

de la jeunesse franco-ontarienne fondee en 1949 (Juteau Lee et Lapointe, 1979: 107). De

plus, l'identite "canadienne-fran9aise" n'avait pas disparu; par exemple, l'ACFEO

(Association canadienne-franlYaise d'Education de l'Ontario), l'association la plus

importante fondee en 1910, devint I'ACFO (Association canadienne-fran9aise de

l'Ontario) en 1968, sans changer l'adjectif de son appellation. Plus tard, en 1975, une

nouvelle organisation creee a Welland fut nommee Le Club canadien-franc;ais de

WeIland (Juteau Lee et Lapointe, 1979: 108). Tous ces exemples refletent les

changements en cours dans Ie processus de definition identitaire des Franco-Ontariens.

La publication du rapport de la Commission royale sur Ie bilinguisme et Ie
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biculturalisme en 1968, fait Ie bilan de la situation des francophones hors Quebec. Ce

rapport invite l'Ontario, (et d'autres provinces oil existe une forte minorite francophone),

areconnaitre l'anglais et Ie fran9ais comme langues officielles. Avec l'adoption de la Loi

sur les langues officielles en 1969, Ie gouvemement federal fait pression sur les autres

provinces pour qu'elles emboitent Ie pas (Guillaume, 1988: 69). La communaute

minoritaire reagit fortement a cette politique gouvemementale, se demandant si elle

saurait l'utiliser ason profit pour sauvegarder sa specificite, ou bien si cette politique ne

risquait pas de la mener a l'integration a la societe anglo-dominante (Guillaume, 1988:

68).

Les Franco-Ontariens avaient desormais comme objectif de se forger une identite

nouvelle, un espace specifique a leur collectivite. Cet objectif s'imposait vu la double

necessite de combler Ie vide culturel laisse par la disparition du paradigme canadien

fram;ais et de recentrer la vie et les inten~ts franco-ontariens sur I'Ontario meme.

NOUVELLE IDENTITE FRANCO-ONTARIENNE

Afin de se creer un espace et un ordre symboliques qui leur soient specifiques, les

francophones de l'Ontario se redefinissent comme Franco-Ontariens. A cet effet, ils se

consacrent a la creation et a l'actualisation d'un systeme de reseaux associatifs

representatifs de leur nouvelle identite.

Se10n Breton (1984), la dimension symbolique joue un role dans la formation de
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toute societe. La construction de cet ordre symbolique implique premierement la

definition d'une identite collective. Cette definition prend la forme d'un systeme d'idees

et de representations qui cherchent aconcretiser qui sont les membres de la societe. "This

identity is represented in the multiplicity of symbols surrounding the rituals ofpublic life,

the functioning of institutions, and the public celebration of events, groups and

individuals" (Breton, 1984: 125). L'identite, elle-meme composante de l'ordre

symbolique, est importante pour les individus membres d'une societe. Elle peut mobiliser

leurs energies intellectuelles et emotives etant donne qu'elle est partiellement liee a

l'identite collective telle que peryue par les individus eux-memes. Comme Ie suggerent

plusieurs etudes "... there is an interdependence between the individual and collective

processes of identity formation" (Breton, 1984: 125). Les individus s'attendent donc ase

reconnaitre dans les institutions publiques. "They expect some consistency between their

private identities and the symbolic contents upheld by public authorities, embedded in the

societal institutions, and celebrated in public events" (Breton, 1984: 125). Si ce n'est pas

Ie cas, les individus eprouvent un sentiment d'alienation sociale comme si la societe dans

laquelle ils vivent n'etait pas vraiment leur societe.

Dans les dernieres decennies, on constate une recrudescence des 'vehicules' de

l'expression francophone et des lieux d'action. Ce phenomene coincide avec

l'etablissement de reseaux associatifs, communautaires, institutionnels et mediatiques

propres aux Franco-Ontariens. Parmi les reseaux associatifs, l'ACFO, creee en 1910
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fonctionne toujours; grace ases conseils regionaux atravers la province, elle continue a

repondre aux besoins des Franco-Ontariens dans tous les domaines de la vie sociale et a

servir de porte-parole provincial. Par exemple, en 1976, Ie Conseil regional d'Ottawa

Carleton de l'ACFO a mis sur pied Ie Festival franco-ontarien pour celebrer la fete de la

Saint-Jean; en peu de temps, Ie Festival devint un des plus importants de la francophonie,

non seulement en Ontario, mais dans toute l'Amerique du Nord (Carriere, 1993: 330).

Le debut de la decennie 1970 s'annonce prometteur pour la communaute franco

ontarienne. Au niveau communautaire, I'essor des activites culturelles et artistiques

favorise la construction et l'actualisation d'une nouvelle identite. A la fin des annees

1960, dans la region de Sudbury, un groupe d'etudiants ayant remarque l'absence de

traditions artistiques et litteraires dans leur propre milieu, decide de passer al'action. En

quelques mois, its fondent Ie festival de la Nuit sur I 'hang, Ie Theatre du Nouvel-Ontario

et la maison d'edition Prise de Parole (Carriere, 1993: 329). La Nuit sur I'hang est un

festival culturel qui a lieu tous les ans, depuis 1973 sur Ie campus de l'universite

Laurentienne. Des centaines d'etudiants y assistent pour entendre les chansonniers, les

poetes et dramaturges du Nouvel-Ontario (Arnopoulos, 1982).

Ala vie socioculturelle s'ajoute des Ie debut des annees 1970 plus d'une vingtaine

de compagnies theatrales dont trois de calibre professionnel: l'Atelier d'Ottawa, Ie

Theatre du P'tit Bonheur aToronto, et Ie Theatre du Nouvel-Ontario aSudbury (Juteau

et Seguin-Kimpton, 1993: 274). Ces artistes, ecrivains, dramaturges, chansonniers,
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cineastes renforcent et diffusent les nouvelles dimensions de la realite franco-ontarienne.

Dans Ie domaine des media, on assiste aussi ades innovations. En 1970, 1'Office

de la telecommunication educative de 1'Ontario ajoute a son effectif un secteur

francophone pour les emissions en fran9ais diffusees au reseau de TV Ontario (Juteau et

Seguin-Kimpton, 1993: 276). Cependant, ce n'est qu'en 1987 que La ChaIne fran9aise de

TV Ontario fait son apparition sur les ondes et que la programmation en fran9ais a ete

"augmentee (de 19 a70 heures) par semaine et repond de fa90n plus adequate et complete

aux aspirations et aux besoins de l'ensemble de la collectivite" (Juteau Lee et Seguin

Kimpton, 1993: 276). De plus, les stations de radio permettent a de nombreux Franco

Ontariens d'etre desservis en langue fran9aise. Ainsi, dans certaines regions, des

emissions de plus en plus variees: reportages, services ala communaute, documentation,

sports, musique s'ouvrent a la collectivite francophone de l'Ontario (Juteau Lee et

Seguin-Kimpton, 1993: 278).

Soutenue par des initiatives individuelles et collectives et subventionnee par des

fonds federaux et provinciaux, I'expression de la culture franco-ontarienne commence a

s'epanouir. Ces institutions artistiques et culturelles sont de plus en plus reconnues au

sein de leur communaute et ces reseaux jouent atous les niveaux un role essentiel dans

l'actualisation d'une identite specifique ala collectivite franco-ontarienne.
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VITALITE LINGUISTIQUE DES FRANCO-ONTARIENS

Etant donne que les Franco-Ontariens sont en contact etroit avec la communaute

anglo-dominante, une des consequences de ce contact linguistique est Ie developpement

du bilinguisme.

La notion de "vitalite ethnolinguistique" fut con9ue par Giles, Bourhis et Taylor

(1977); elle foumit un outil conceptuel afin d'analyser les variables socio-structurelles

qui affectent la force des communautes ethnolinguistiques en milieu intergroupe. Selon

Giles et aI., "the vitality of an ethnolinguistic group is that which makes a group likely to

behave as a distinctive and active collective entity in intergroup relations" (Giles et aI.,

1977: 308). Selon ces auteurs, trois categories de variables determineraient la vitalite et la

survie des groupes ethnolinguistiques: son statut social, la force demographique du

groupe et les facteurs relatifs au support institutionneI.

La conceptualisation de la vitalite ethnolinguistique par Prujiner et aI. (1984), bien

qu'influencee par celIe de Giles et aI. (1977), en differe par deux aspects principaux: ils

categorisent ces facteurs en quatre, et non trois groupes. Prujiner et al. (1984) empruntent

au sociologue Bourdieu la notion de "capital linguistique" et regroupent les ressources

communautaires en quatre categories principales: Ie capital demographique, Ie capital

economique, Ie capital politique et Ie capital cultureI. La premiere categorie, Ie capital

demographique, est pratiquement identique au facteur de vitalite demographique de Giles

et aI. Les trois autres types de capitaux, (economique, politique et culturel), constituent
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une restructuration et une extension du facteur de support institutionnel de Giles et al. On

remarque que Prujiner et al. ont exclu Ie facteur de statut de Giles et al. "since it becomes

unnecessary to attempt to identify indices of group status" (Landry et Allard, 1994: 120).

Nous allons maintenant examiner la vitalite linguistique des Franco-Ontariens

selon la theorie de la vitalite linguistique de Giles et al. (1977) et Prujiner et al. (1984).

Selon Giles et al. (1977), les variables de statut sont liees au prestige d'un groupe

linguistique dans des situations de contacts intergroupes. Plus Ie statut d'un groupe

linguistique est eleve, plus il a de vitalite en tant qu'entite collective. Le statut d'un

groupe ethnolinguistique se definit en fonction des quatre facteurs suivants: Ie statut

economique, Ie statut social, Ie statut sociohistorique et Ie statut linguistique. Au niveau

du statut social, la langue franyaise en Ontario n'est pas aussi prestigieuse que l'anglais.

Cependant, pour les Franco-Ontariens, meme dans ce contexte minoritaire, une langue

comme Ie franyais pourrait etre va10risee, en raison de son prestige international.

Au niveau du statut sociohistorique, les auteurs constatent: "the histories of many

ethnolinguistic groups contain periods in which members of such groups struggled to

defend, maintain or assert their existence as collective entities. Regardless of the outcome

of these struggles, historical instances can be used as mobilizing symbols to inspire

individuals to bind together as group members in the present" (Giles, Bourhis et Taylor,

1977: 310-311). Comme on l'a constate, Ie mouvement autonomiste du Quebec entralna

une crise identitaire chez les francophones de l'Ontario, menant ala redefinition de leur



21

identite en tant que collectivite.

Les variables (Giles et al. 1977) et Ie capital demographiques (Prujiner et al.

1984) sont bases sur Ie nombre de membres d'une communaute sur un territoire et la

repartition de la population sur ce territoire. Les communautes linguistiques dont les

caractenstiques demolinguistiques sont favorables sont plus susceptibles d'avoir une

vitalite elevee en tant que groupe distinct que celles dont les tendances demolinguistiques

sont defavorables it la survie de la communaute. Certaines variables comme Ie nombre

absolu de la population, les taux de fecondite et de mortalite, l'exogamie, l'immigration

et l'emigration, expliquent la force demographique d'un groupe.

Selon Ie recensement canadien de 1991, les francophones etablis en Ontario

comptaient 547 300 habitants, soit 5.4% de la population d'une province majoritairement

anglophone et qui est aussi la plus peuplee du Canada. Du point de vue geographique, la

population francophone est concentree surtout dans l'Est (40%), dans Ie Nord-Est

(27.8%) et dans Ie Centre (23.4%). La proportion des francophones est plus faible dans Ie

Sud-Ouest (6.9%) et Ie Nord-Ouest (1.9%) (Office des affaires francophones et

Statistique Canada, 1996). II en decoule que la concentration des francophones en Ontario

vane d'une region it l'autre. Precisons cependant que la communaute francophone de

I'Ontario se c1asse au premier rang des minorites franco-canadiennes hors Quebec.

En ce qui conceme I'exogamie, plusieurs etudes montrent que Ie processus de

transfert linguistique et I'abandon du fran~ais langue matemelle au foyer est
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principalement relie a l'exogamie linguistique (mariages entre francophones et

anglophones). Castonguay (1979), al'aide du recensement de 1971 revele qu'en Ontario,

dans Ie groupe d'age 65 ans et plus, 17% des francophones avaient epouse des

anglophones, tandis que dans Ie groupe d'age 15 a 24 ans, Ie taux d'exogamie avait

essentiellement double pour atteindre un pourcentage de 35.5% (Castonguay, 1979: 26).

L'exogamie linguistique est done en augmentation constante, puisque chez les epoux de

langue matemelle franyaise, il passe de 28.9% en 1971 a37.8% en 1986; chez les epouses

de langue matemelle franyaise, il passe de 30.4% en 1971 a34.4% en 1986 (Bemard,

1990: 221). D'apres les donnees du recensement de 1991, la transmission du franyais a

leur progeniture varie selon que Ie franyais est la langue matemelle d'un ou des deux

parents: lorsque la mere et Ie pere sont de langue matemelle franyaise, 94.7% des enfants

conservent Ie franyais comme langue matemelle; lorsque la mere est de langue matemelle

franyaise et que Ie pere est de langue matemelle anglaise, 33.5% des enfants conservent Ie

franyais comme langue matemelle; quand seul Ie pere est de langue matemelle franyaise

et la mere est de langue matemelle anglaise, 15.6% des enfants conservent Ie franyais

comme langue matemelle (Office des affaires francophones et Statistique Canada, 1996:

11). Ii est done evident que l'exogamie linguistique contribue al'erosion de la population

de langue matemelle franyaise en Ontario.

Enfin selon Giles et ai., Ie support institutionnel s'evalue en fonction du degre de

representation formelle et informelle d'un groupe au sein des diverses institutions de la
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societe. Plus un groupe controle ses propres institutions, it differents paliers du

gouvernement, ou exerce du pouvoir au sein d'organisations sociales et d'institutions

importantes, plus la vitalite linguistique de ce groupe sera elevee. Prujiner et al. declarent

que Ie capital economique est fonction du degre de representation et de controle des

institutions commerciales et industrielles; quant au capital politique d'un groupe, il se

mesure non seulement en fonction du degre de representation de ses membres et de

I'extension des services gouvemementaux foumis dans la langue du groupe, mais il

depend aussi de l'existence de groupes de pression et de mouvements sociaux organises

qui militent pour Ie groupe dans les milieux politiques.

Comme on I'a mentionne, I'ACFO est Ie principal groupe de pression des

Franco-Ontariens avec son bureau principal it Ottawa et des bureaux regionaux dans tous

les coins de la province. II existe plusieurs organismes et associations franco-ontariens;

citons-en quelques-uns: l'OAF (Office des affaires jrancophones) est une unite

administrative au sein de la structure du gouvemement provincial de I'Ontario creee en

1986 afin d'aider Ie ministre responsable des affaires francophones, notamment dans la

mise en vigueur de la loi sur les services en jran~ais (loi 8). La FCFAC (Federation des

communautes jrancophones et acadiennes du Canada), mieux connue sous I'ancien nom

de Federation des jrancophones hors Quebec, a ete creee dans les annees 1970 avec son

bureau principal it Ottawa. I Cette federation est un groupe de pression, principalement au

Le nom de Federation des jrancophones hors Quebec a ete change etant donne
qu'il impliquait un exil du Quebec, ce qui n'etait pas Ie cas, et vu Ie manque de soutien de
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niveau du gouvemement federal, qui lutte pour les francophones hors Quebec (Heller

1994: 244).

En ce qui conceme les services gouvemementaux, a la fin de I'annee 1986, Ie

gouvemement de 1'Ontario a adopte une loi, (loi sur les services en fran9ais; projet de loi

8), qui confirme Ie statut du fran9ais dans Ie systeme scolaire et les cours de justice et

reconnait Ie droit des Franco-Ontariens d'etre servis en fran9ais par les organismes

gouvemementaux (ex. les ministeres, les conseils, les commissions sous sa juridiction)

(Mougeon et Beniak, 1994: 122; Gouvemement de l'Ontario 1995). Le preambule

(Gouvemement de 1'Ontario 1995) temoigne de la volonte du gouvemement d'assurer Ie

maintien du fran9ais en Ontario:

Attendu que la langue fran9aise a joue en Ontario un role
historique et honorable, et que la Constitution lui reconnalt Ie statut
de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en
Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans
I'education; attendu que l'Assemblee legislative reconnait l'apport
du patrimoine culturel de la population francophone et desire Ie
sauvegarder pour les generations a venir; et attendu qu'il est
souhaitable de garantir I'emploi de la langue fran9aise dans les
institutions de la Legislature et du gouvemement de 1'Ontario,
comme Ie prevoit la presente loi; [ ... ]

La loi sur les services en fran9ais s'accompagne d'une serie de politiques et de

mesures concretes afin d'assurer sa mise en place. Parmi ces mesures, une commission

provinciale assure 1'application de la loi, 1'etablissement d'un comite de services en

la part du gouvemement quebecois (Heller, 1994: 244).
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franl):ais et l'embauche d'un coordinateur de services en franl):ais dans chaque organisme

gouvememental (Mougeon et Beniak 1994). Le resultat Ie plus visible est la creation d'un

nombre croissant de postes bilingues dans les organismes gouvemementaux et la recru

descence d'affiches, de notes, de formulaires en franl):ais etc., dans ces organismes.

Soulignons d'abord que l'application de la loi sur les services en franl):ais est limitee aux

23 regions designees (ex. ou les Franco-Ontariens constituent 10% de la population totale

ou 5 000 individus) (Mougeon et Beniak, 1994: 123; Gouvemement de l'Ontario 1995).

"Cependant, depuis 1995, les coupures budgetaires du gouvemement ontarien

compromettent gravement Ie maintien des services en franl):ais" (Lepicq et Bourhis, 1996:

92). En outre, la langue de travail dans la fonction publique de l'Ontario reste l'anglais.

Par consequent, bien que les fonctionnaires doivent communiquer en franl):ais avec les

clients francophones, ils sont obliges de communiquer en anglais entre eux (Heller 1995).

Soulignons aussi que la publication de la loi dans les media a abouti ades protestations

anti-franl):aises/anti-bilingues dans certaines communautes anglophones, particulierement

dans les regions rurales; certaines municipalites se sont meme declarees officiellement

unilingues en anglais (Mougeon et Beniak 1994: Heller 1994).

Giles et al. soulignent l'importance des institutions scolaires: "Of crucial

importance for the vitality of ethnolinguistic groups is the use of the minority language in

the State education at primary, secondary and higher levels" (Giles et aI., 1977: 316). De

plus, ils soulignent que la vitalite du groupe depend de I'utilisation de la langue comme
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langue de religion, de travail et de progression dans les secteurs publics et prives de

I'economie. Pour Prujiner et aI., Ie capital culturel se mesure en fonction du degre de sup

port institutionnel dans les domaines de I'education, de la religion, de la culture, et des

media.

En Ontario, Ie pouvoir economique et politique est aux mains des anglophones;

des lors, il est tres difficile pour les groupes francophones minoritaires de developper une

base economique separee, d'exercer Ie pouvoir dans les institutions gouvemementales

locales ou de controler leur propre environnement. A quelques exceptions pres, c'est

l'anglais qui predomine dans Ie monde professionnei. Bien qu'ils aient developpe leur

propre reseau, "ce reseau socioculturel qui encadre de fa90n plus ou moins permanente

les activites variees de la collectivite franco-ontarienne demeure rudimentaire par rapport

it celui de la collectivite majoritaire; neanmoins, il se consolide progressivement sous les

demandes repetees de Franco-Ontariens soucieux d'ameliorer leurs conditions

d'existence" (Juteau et Seguin-Kimpton, 1993: 280). De plus, comme l'explique

Mougeon (l995a), dans les localites majoritairement francophones, OU les possibilites de

fonctionner en fran9ais hors du foyer sont plus repandues, les francophones sont plus

aptes it conserver la langue fran9aise. Cependant, dans les localites majoritairement

anglophones ou les occasions de fonctionner en fran9ais hors du foyer sont plus rares, les

francophones montrent une tendance plus ou moins prononcee it abandonner Ie fran9ais

au foyer. En effet, il y a seulement it peu pres 3% de la population ontarienne qui utilise Ie
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franl(ais au foyer (Driedger, 1996: 93).

Comme nous Ie verrons au chapitre suivant, les francophones minoritaires en On

tario ont connu des crises scolaires et ont dft lutter pour l'obtention d'ecoles fran<;aises

primaires puis secondaires. La communaute franco-ontarienne n'a pas obtenu

l'etablissement d'ecoles secondaires fran<;aises avant 1968. Dans les annees 1970, les

luttes ont abouti a la creation d'ecoles secondaires franl(aises dans toutes les regions

comme aSturgeon Falls, Windsor, etc. Bien qu'il y ait des colleges communautaires de

langue fran<;aise dans quelques villes ontariennes, les francophones militent toujours pour

la creation d'une universite franco-ontarienne et l'expansion des programmes

traditionneIs d'humanites et de sciences sociales pour inclure les sciences naturelles et la

technologie (Heller, 1994).

A l'heure actuelle, l'Eglise catholique ne joue plus son role de garant de la langue

et de la culture fran<;aises. Mougeon et Beniak (1989) constatent que dans la paroisse

catholique fran<;aise de Welland, l'augmentation de manages exogames entraine une

demande accrue de ceremonies religieuses, (tel que manages, baptemes, messes,

enterrements), en anglais ou dans les deux langues. "[The French Catholic church] can no

longer afford to militate actively and overtly in favor of French as it once did, for fear of

turning away its (anglicized) faithful. Religion and language, once inseparable have had

to be dissociated, a common evolution within linguistic minorities in North America"

(Mougeon et Beniak, 1989: 288-289).
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On peut conclure que la vitalite ethnolinguistique est forte dans certains

domaines, tels que les services gouvemementaux et les groupes de pression; cependant

dans les milieux minoritaires francophones oil il existe peu de possibilites de

communiquer en fran9ais hors du foyer, la vitalite ethnolinguistique des Franco-Ontariens

est sans doute fortement menacee. De plus, avec la croissance des mariages exogames, Ie

maintien et la transmission de la langue franyaise it la jeune generation sont compromis.

D'apres Landry (1987), l'ecole it eUe seule ne peut pas compenser Ie manque de

vitalite linguistique au niveau sociologique ou Ie faible niveau d'exposition au fran9ais

dans Ie domaine familial ou social. Dans les groupes minoritaires, Ie foyer et l'ecole

doivent travailler en collaboration pour assurer les conditions necessaires it l'existence

d'un bilinguisme additif.

Complete additive bilingualism should encompass: (a) a high level
of proficiency in both communicative and cognitive-academic
aspects of L1 and L2; (b) maintenance of a strong ethnolinguistic
identity and positive beliefs toward one's own language and
culture while holding positive attitudes towards the second
language; and (c) the opportunity to use one's language without
diglossia, that is without one's language being used exclusively for
less valued social roles or domains of activity (Landry, 1987: 110).

Par consequent, en milieu franco-minoritaire en Ontario oil la vitalite

ethnolinguistique est menacee, l'ecole it elle seule ne peut assurer la transmission de la

Nous constaterons plus loin dans ce chapitre l'augmentation dans les 20 demieres



29

annees du nombre d'immigrant(e)s ayant Ie franyais comme langue matemelle ou langue

seconde et qui sont issus d'autres provinces ou d'autres pays. Grace a leur apport

demographique au groupe francophone et a leur visibilite politique, ces immigrant(e)s

pourraient contribuer arenforcer la vitalite ethnolinguistique des Franco-Ontariens.

Apres ce survol des facteurs qui influencent la vitalite linguistique de la

communaute franco-ontarienne, nous verrons dans quelle mesure la competence

langagiere des membres de la communaute est influencee par Ie contact avec la

communaute anglo-dominante.

CARACTERISTIQUES DE LA COMPETENCE LANGAGIERE DES FRANCO

ONTARIENS

Les donnees du recensement de 1986 montrent que pres de 26% des 531 805

Ontariens d'origine ethnique uniquement franyaise n'ont plus Ie fran<;ais comme langue

matemelle et n'appartiennent plus aleur communaute linguistique d'origine; la majorite

ont declare l'anglais comme langue matemelle (Mougeon, 1995b: 224). Ces donnees

revelent la degradation inexorable de l'heritage linguistique de la population ontarienne

d'origine canadienne-franyaise. Historiquement, les Franco-Ontariens se sont souvent

installes dans des endroits OU les anglophones controlaient Ie pouvoir economique et

politique. lIs ont donc rapidement acquis une bonne connaissance de l'anglais au point

qu'a l'heure actuelle ils sont en grande majorite bilingues.
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Mougeon et Beniak (1994) nous rappellent que la motivation historique sous-

jacente al'emigration des francophones du Quebec vers l'Ontario etait essentiellement de

nature socio-economique. Pour ces emigrants preoccupes par l'idee de se procurer un

gagne-pain, Ie maintien de la langue et de la culture franc;aises n'avait qu'une importance

secondaire. "Many of these adult emigrants personally experienced considerable frustra

tion at work and in the local public institutions as a result of their poor skills in English.

Understandably, they made sure that their children learned and mastered the new

language, even if it meant using English in the home" (Mougeon and Beniak, 1994: 114)

De 1850 al'heure actuelle, l'Ontario et en particulier les regions du Sud-Ouest et

du Centre devinrent graduellement les principaux foyers de developpement du Canada

industriel. Pendant cette periode, mais surtout de 1940 a 1971, les francophones venus

d'autres regions de l'Ontario, du Quebec ou d'ailleurs furent attires vers ces points de la

province pour des raisons essentiellement socio-economiques. Le visage de Toronto en

particulier fut transforme par ces immigrants francophones de toutes origines.

L 'extension des contacts avec la population anglophone en milieu urbain et la dispersion

territoriale liee ala mobilite sociale ont influence la competence linguistique des Franco

Ontariens.

D'apres Ie recensement de 1991, Mougeon (1995a) distingue trois groupes au sein

des 521 795 Ontariens de langue matemelle franc;aise: i) les bilingues ( individus qui sont

capables de tenir une conversation en franc;ais et en anglais (86%), ii) les monolingues ou
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quasi-monolingues en fran9ais (individus qui ne peuvent converser qu'en fran9ais (10%)

iii) les quasi-monolingues en anglais (individus qui n'ont qu'une competence passive du

fran<;:ais et ne peuvent converser qu'en anglais (4%).

Le recensement canadien ne distingue pas les individus selon leur niveau de

bilinguisme. Cependant, plusieurs enquetes en milieu franco-ontarien demontrent que

parmi les gens qui se sont declares bilingues, Ie degre de bilinguisme varie et qu'on peut

distinguer trois groupes:

i) les bilingues a dominance fran~aise (individus qui estiment avoir une meilleure

competence en fran9ais qu'en anglais, ii) les bilingues equilibres (individus qui estiment

pouvoir s'exprimer avec autant d'aisance en fran9ais qu'en anglais, iii) les bilingues a

dominance anglaise (individus qui estiment avoir une moins bonne competence en

fran9ais qu'en anglais (Mougeon, 1995a).

Le bilinguisme est generalement per<;:u positivement au sein de la communaute

franco-ontarienne et il fait meme partie de l'identite des locuteurs francophones: "Pour de

nombreux Franco-Ontariens, la langue fran'raise demeure une valeur essentielle, parce

qu'elle se retrouve maintenant a l'interieur de l'univers du bilinguisme canadien, qui

devient effectivement l'element central de la mosaYque culturelle de l'Ontario fran~ais. II

ne s'agit pas d'un simple bilinguisme fonctionnel, phenomene linguistique, mais plutot

d'un processus culturel de bilinguisation qui touche les fondements de la personnalite et

delimite les frontieres de l'identite franco-ontarienne: l'acteur social est bilingue dans sa
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nature interieure; il interiorise Ie bilinguisme; il devient bilingue parce qu'il vit

integralement Ie bilinguisme" (Bernard, 1995: 337). Signalons que plusieurs recherches

(Clement et Beauregard 1986; Clement et Noels 1992; Clement, Gauthier et Noels 1993)

ont pu relier les differences de competence langagiere et les differences relatives a

l'utilisation du franyais a des differences identitaires. Par exemple, dans une etude des

francophones bilingues de l'universite d'Ottawa, Clement et Beauregard (1986) ont

montre que plus les competences communicatives d'un bilingue sont elevees en anglais,

moins il aura recours au franyais dans Ie contexte d'une situation interethnique. Par

contre, un francophone bilingue possedant des competences communicatives moins

bonnes en anglais aura tendance a faire des alternances de codes et a diverger de son

interlocuteur anglophone en passant de l'anglais au franyais (Clement et Beauregard,

1986: 193). Dne recherche subsequente a l'universite d'Ottawa par Clement et Noels

(1992) montre que l'integration definie comme tendance a adopter une double identite

est Ie mode d'acculturation prefere des Franco-Ontariens minoritaires. Etant donne Ie fort

taux d'assimilation de ce groupe, l'integration pourrait constituer une etape prealable ala

perte eventuelle de la langue et de la culture franyaises. Selon ces auteurs, I' individu

veritablement biculturel aurait la capacite de changer d'identite en s'identifiant au groupe

anglophone ou francophone selon les caracteristiques de la situation (publique ou privee)

et les normes appropriees (Clement et Noels, 1992: 225). Dne autre etude (Clement,

Gauthier et Noels, 1993) confirme Ie lien etroit entre identite culturelle et usage
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langagier; "l'usage langagier a une influence plus importante que Ie contexte langagier

sur l'identite que ce soit au niveau des individus ou des tendances du groupe" (Clement,

Gauthier et Noels, 1993: 160). Des lors, il existe chez les Franco-Ontariens une

preference ideologique pour l'appropriation simultanee de deux identites: Ie groupe

francophone ou Ie groupe anglophone.

Par consequent, nous pouvons constater que l'Ontario franyais est engage dans la

voie de la bilinguisation. Compte tenu du pouvoir de l'Etat majoritairement anglophone

et du controle dominant des anglophones dans Ie secteur prive, il va de soi que pour les

Franco-Ontariens il est important d'etre bilingue (Heller 1994).

HETEROGENEITE CROISSANTE AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE

ONTARIENNE

L'immigration provinciale et intemationale dans les demieres decennies a

transforme et diversifie la composition ethnique de la francophonie ontarienne. Un

certain nombre de ces immigrant(e)s ont Ie franyais comme langue matemelle ou

seconde. En effet, depuis deux decennies, Ie pourcentage d'immigrants de langue

matemelle franyaise d'origine autre que "canadienne-franl(aise" augmente

significativement (Carriere, 1993: 311). Dans les annees 1980, "... the francophone

communities of Ontario were welcoming francophones from other parts of Canada,

indeed from all over the globe, as well as speakers of languages other than French or
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English who had learned French somewhere in the course of their lives." (Heller, 1994:

127).

Des organisations telles que Ie COFTM (Conseil des Organismes Francophones

du Toronto Metropolitain), sont representatives de cette heterogeneite et du dynamisme

dans I'espace franco-ontarien. Comme son nom I' indique, par la designation

'francophone' et non pas seulement 'franco-ontarien', Ie COFTM attire outre les

membres de l'ensemble de la collectivite franco-ontarienne, des Quebecois, Fran9ais,

Marocains, Egyptiens et Vietnamiens (Guillaume, 1985: 19). Le COFTM, fonde en 1977

est un organisme institutionnel qui fournit de I'aide aux nouveaux arrivants et nouvelles

arrivantes, et qui sert de lieu de rencontre et d'echange aux francophones qui etaient

autrement isoles. II permet au nombre croissant de groupes francophones de formuler des

buts communs et des plans pour Ie developpement de la communaute francophone de

Toronto (Heller, 1994: 138). En 1987, un groupe de francophones de Toronto a fonde

l'Association multiculturelle franco-ontarienne (AMFO) puisque "the umbrella lobbying

group , ACFO, could no longer claim to represent all francophones in Ontario, and

specifically, '" it could no longer claim to represent francophones of non-Canadian

origin" (Heller, 1994: 131). Cependant, les francophones d'origine non-canadienne n'ont

pas tous abandonne I'ACFO et quelques-uns sont membres des deux associations. En

1990, fut creee l'Association interculturelle franco-ontarienne (AIFO). Cette association

qui est l'organisme principal pour les associations multiculturelles francophones se
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distingue de I'AMFO qui est une association pour les individus. L'AIFO s'occupe de la

lutte contre Ie racisme dans la communaute franco-ontarienne (Heller 1994). "Avec

l'afflux en Ontario, de francophones d'origines et de cultures differentes - Fran9ais,

Quebecois, Haitiens, Marocains, Vietnamiens - il est certain que l'identite culturelle

revendiquee par Ie Franco-Ontarien "pure laine" a evolue" (Guillaume, 1988: 67). A

Hamilton, par exemple, des organisations telles que Ie Centre de Sante communautaire

Hamilton-Wentworth-Niagara, attirent aussi une clientele de francophones divers,

provenant de I'Ontario, du Quebec, de I'Afrique francophone, du Cambodge, des

Antilles, etc.

Frenette (1985) constate qu'il n'existe pas une seule communaute franco

torontoise, mais plusieurs. 11 souligne la difference entre les Franco-Torontois des

banlieues et les Franco-Torontois du centre-ville; la communaute de la banlieue se

compose de Quebecois et de Franco-Ontariens du Nord et de rEst de la province; la

communaute du centre-ville se compose non seulement de Franco-Ontariens, de

Quebecois et d'Acadiens, mais aussi d'immigrants fran9ais, africains et haYtiens.

Frenette souligne quatre elements constitutifs de l'identite franco-ontarienne: "il

existe un element objectif, asavoir Ie lieu geographique, un element subjectif, asavoir Ie

sentiment d'appartenance a un groupe, un element selectif, car on peut ne pas vouloir

faire partie du groupe, et un element linguistique, a savoir la langue fran9aise, meme si

elle est touchee, voire contaminee, par l'influence de l'anglais" (Frenette, 1985: 152).
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Il remarque que pour ceux et celles nouvellement arrive(e)s, l' identification pose

souvent un probleme delicat. "Si l'on choisit de ne pas cacher son origine, on risque de

faire passer Ie message que l'on se considere comme "etranger" "(Frenette, 1985: 153).

Etant donne Ie manque d'au moins un des elements constitutifs mentionnes par Frenette

chez ceux et celles qui proviennent soit d'une autre province soit d'un autre pays,

comment donc s'identifier?

Loin d'etre homogenes, les francophones de l'Ontario se trouvent en contexte

pluraliste. La diversite socio-culturelle demontre que la realite francophone de l'Ontario

est multiple; il y a plusieurs Ontario franc;ais qui varient geographiquement,

culturellement, ethniquement, et meme linguistiquement. Ce pluralisme permet et meme

exige de l'individu des appartenances et des identifications multiples dans la mesure OU il

se trouve dans des situations differentes selon les etapes de sa vie personnelle, familiale et

professionnelle.

L'identification est un des elements importants de cette
dynamique. Si des individus s'identifient it un groupe, s'ils sentent
qu'ils y appartiennent, c'est qu'ils perc;oivent que certaines de leurs
caracteristiques personnelles correspondent it celles qui fondent
l'identite du groupe; que leur condition sociale est semblable it
celIe du groupe ou lui est liee, ou encore qu'ils partagent certains
traits cultureIs avec ceux qui se definissent ou qu'ils considerent
comme membres du groupe. L' identification est la perception
d'une affinite entre l'identite et la situation d'un individu et celIe
d'une collectivite (Breton, 1994: 59).

En 1988, l'etude de Cardinal, Lapointe et Theriault fait ressortir les elements de
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vitalite malS aussi les causes de la bilinguisation croissante de la communaute

francophone de Welland. Apres avoir interviewe plus d'une centaine d'eleves a l'ecole

secondaire Confederation de Welland, ils remarquent chez les jeunes Ie degre eleve de

valorisation du bilinguisme, lie a leur propre identite. "Artificielle ou tout au moins

problematique, par rapport aleur heritage en tant que francophones, cette nouvelle realite

creee par leur valorisation du bilinguisme, leur donne une certaine securite qui selon eux

les place dans une position favorable face aux anglophones. Cela cree une situation ou

certains vous diront, comme il nous est arrive, que Ie fran9ais est plutOt la langue

maternelle des Quebecois, ce qui confirme une fois de plus la conception reduite qu'ils

ont de leur identite" (Cardinal et aI., 1988: 57). A ce propos, nous verrons au chapitre II

que la competence linguistique des eleves depend de leur profil identitaire.

Dans ce contexte pluraliste, l'appartenance et l'identite franco-ontarienne sont en

constante mutation. Toujours en mouvance, l'identite personnelle n'est pas fixe ou

statique, mais elle s'articule de fayon dynamique autour d'une serie de circonstances

individuelles et collectives. La societe franco-ontarienne participe amplement a la

metamorphose postmodeme devant ce pluralisme culturel grandissant au sein de la

francophonie contemporaine, marquee par la bilinguisation voire I'anglicisation

croissante et des identifications fluctuantes.

Nous verrons au chapitre suivant que tous ces facteurs ont des consequences sur Ie

milieu scolaire. Dans ce contexte postmodeme, nous examinerons l'evolution et Ie rOle
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du systeme scolaire dans la transmission de la langue et de la culture franyaises en

Ontario; en outre, nous constaterons que les multiples appartenances identitaires relevees

au niveau de la communaute se refletent dans la clientele de plus en plus heterogene des

ecoles de langue franyaise.



CHAPITREII

HISTORIQUE ET EVOLUTION DES ECOLES DE LANGUE FRANc;AISE

EN ONTARIO

INTRODUCTION

L'histoire de la scolarite en franyais en Ontario est emaillee de luttes menees par

la communaute franco-ontarienne contre les politiques assimilationistes du gouvemement

provincial ontarien. Ces politiques ont renforce la difficulte et done Ie defi pour les

Franco-Ontariens de maintenir la langue franyaise particulierement dans Ie domaine de

l'education. Les Franco-Ontariens ont dft se battre pour obtenir de la majorite anglophone

une reconnaissance de leurs droits scolaires et linguistiques. C'est surtout apres la

Confederation, que les Franco-Ontariens se sont mobilises pour I'obtention et la

concretisation de ces droits, droits qui leur sont garantis it. I'heure actuelle surtout en

matiere linguistique et scolaire. Etant donne l'evolution identitaire subie par la

collectivite franco-ontarienne (cf. ch. I), Ie role de 1'ecole change. L'institution scolaire

franco-ontarienne doit s'adapter it. une clientele diversifiee qui possede des profils et des

besoins divergents.

Afin de mieux comprendre Ie role de l'ecole franco-ontarienne et les problemes

qu'elle confronte aujourd'hui, ce chapitre examinera tour it. tour: i) l'historique de

39
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l'etablissement des ecoles de langue fran9aise en Ontario, ii) l'heterogeneite croissante de

la clientele, caracterisee par des competences linguistiques variees, iii) la multiplicite des

identites au sein de la population scolaire et iv) l'apport recent d'une clientele

pluriethnique.

Ce chapitre nous permettra de mieux comprendre l'evolution a la fois de la

population scolaire et des responsabilites des ecoles franco-ontariennes a partir des

annees pre-Confederationjusqu'a l'heure actuelle.

LES ANNEES PRE-CONFEDERAnON

L'etablissement des ecoles de langue fran9aise en Ontario remonte

approximativement aux debuts de la colonisation europeenne. La premiere ecole

reconnue comme "I'ecole mere de l'Ontario" fut instituee en 1678 par LaSalle au Fort

Frontenac, qui est maintenant Kingston. Ses premiers maitres, les Peres Recollets,

enseignaient aux autochtones (Godbout, 1972: 48).

En 1786, Ie sulpicien Fran90is-Xavier Dufaux ouvrit une ecole paroissiale,

I'Assomption de Sandwich, dans la region de Detroit et engagea deux institutrices du

Quebec (Jaenen, 1993: 33). II s'agissait d'une ecole privee catholique fran<;aise pour

jeunes filles. L'abbe Dufaux subvenait lui-meme aux depenses de l'ecole et de la maison

des institutrices, les parents des eleves ne pouvant presque rien payer. Au debut, l'ecole

accueillit huit pensionnaires, nombre qui passa a une douzaine six ans plus tard
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(Choquette, 1984: 291). Cette ecole qui fonctionna longtemps marque une etape

significative dans l'histoire des ecoles franco-ontariennes.

Sous Ie gouvemement de l'Union 1840-1867, on enseignait en fran9ais ou en

anglais dans les ecoles a la demande des parents (Clavel et al. 1984: 4). Les ecoles

bilingues prirent leur essor dans les communautes francophones de comtes tels que ceux

d'Essex, de Kent, de Russell et de Prescott. Ces ecoles bilingues etaient pour la plupart

les seules dans ces regions; elles furent fondees par la population locale majoritairement

canadienne-fran9aise. Elles jouissaient alors du statut d'ecoles publiques recevant les

subventions gouvemementales tout comme les ecoles anglaises. Ces ecoles se

multiplierent a la suite de l'importante immigration des Quebecois vers l'Ontario apres

1851 (Choquette, 1987: 108).

Au eours de la longue periode durant laquelle Egerton Ryerson fut Surintendant

des Beoles (1846-1877), Ie fran9ais etait aecepte eomme matiere d'enseignement et

comme langue de communication entre l'instituteur et l'eleve. Les instituteurs

francophones n'etaient pas obliges de faire preuve de leur competence en anglais et

certaines ecoles bilingues enseignaient toutes les matieres, toute la journee, en fran'Yais

seulement.
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LES ANNEES POST-CONFEDERATION

Pendant les annees d'etablissement du systeme scolaire en Ontario, l'implantation

des francophones se poursuivit de fa90n continue, surtout dans les regions rorales. Les

Canadiens fran9ais formerent la majorite dans plusieurs regions, telles que les comt<~s de

Prescott et de Russell. "c'est ainsi que les comtes de Prescott et de Russell constituerent

Ie champ de bataille favori des educateurs ..." (Choquette 1977: 65). En 1883, George

Ross, ministre de l'Education, verifia immediatement Ie nombre d' ecoles de langue

fran9aise ouvertes dans l'Est de l'Ontario et trouva qu'il y avait a cette epoque vingt-sept

ecoles exclusivement francophones situees dans les comtes de Prescott et de Russell

(Gaffield, 1987: 21). En 1885, Ie gouvemement aHa jusqu'a imposer l'anglais comme

langue de communication entre l'instituteur et ses eleves dans toutes les ecoles de

l'Ontario. Cependant, en 1890, cette loi fut modifiee par la nouvelle decision selon

laquelle l'anglais devait etre la langue d'instruction et de communication dans toutes les

ecoles ontariennes, sauf si l'eleve ne comprenait pas l'anglais (Choquette, 1977: 67). Par

consequent, les ecoles fran9aises ont eu recours a cette echappatoire pour pouvoir

continuer a fonctionner en fran~ais COmme auparavant.

Depuis Ie milieu du XIXeme siecle, I'Ontario possede deux systemes scolaires

paralleles: les ecoles publiques et les ecoles separees. L'ecole separee devient presque

sans exception une ecole catholique en cette fin du XXeme siecle (Choquette, 1984: 282).

"Les ecoles des Franco-Ontariens, surtout regroupees dans Ie reseau des ecoles publiques



43

avant 1885, se retrouvent Ie plus souvent dans Ie reseau des ecoles separees par la suite.

Le changement est dft a la fois aux nouvelles politiques anti-fran~aises du gouvemement

provincial et aux efforts conjugues des eveques catholiques de l'Ontario pour regrouper

dans l'ecole separee tous les enfants catholiques" (Choquette, 1987: 110). En 1889,

permission officielle fut accordee aux ecoles elementaires, publiques et separees,

d'ajouter la classe de 5eme, (dans notre terminologie actuelle, la geme et la lOeme

annees), avec Ie soutien public (Fleming 1972: 255). Ces annees etaient toujours

considerees comme faisant partie de l'elementaire, meme si elles suivaient Ie meme

curriculum que la geme et lOeme annees dans les ecoles secondaires. Nous verrons un

peu plus loin quelles furent les consequences pour les familles canadiennes-fran~aises, de

la politique de subvention gouvemementale des ecoles secondaires de langue fran~aise de

la onzieme a la treizieme annee, question qui ne devint prioritaire pour Ie gouvemement

que pendant les annees 1960.

A partir des annees 1880, les sentiments de francophobie eclatent au grand jour;

on peut deja deceler des signes alarmants pour l'avenir des ecoles francophones, signes

annonciateurs de la periode la plus sombre de I'histoire de la communaute franco

ontarienne.
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LE REGLEMENT XVII

Du 18 au 20 janvier 1910, 1,200 delegues de langue franyaise venus de tous les

coins de l'Ontario se reunissent it Ottawa pour etudier la situation des ecoles bilingues.

L'Association canadienne-franyaise d'Education de l'Ontario, (ACFEO) est fondee it la

suite de cette rencontre. En cette meme annee, Ie Premier ministre Whitney demanda it

F.W. Merchant de visiter les ecoles bilingues de l'Ontario et de soumettre un rapport sur

leur situation.

Suite aux recommandations de ce rapport, Ie gouvemement de l'Ontario edicte la

ceU:bre Circulaire n° 17 (Reglement 17) en 1912. L'usage du franyais comme langue

d'instruction et de communication etait restreint jusqu'it la classe de 1ere, (de nos jours,

cela signifie jusqu'it la 3eme annee), sauf pour l'annee 1912-1913. Dans toutes les autres

annees, it condition que les ecoles reyoivent l'approbation de l'inspecteur, Ie franyais

pouvait etre enseigne comme matiere au programme si les parents en faisaient la demande

explicite et it condition que cet enseignement ne depasse jamais plus d'une heure par jour.

Le gouvemement de l'Ontario "decretait que l'enseignement du franyais jouissait d'un an

de grace; par la suite, tous devraient parler anglais dans les ecoles ontariennes"

(Choquette 1977: 173). II faut noter que les Franco-Ontariens representaient 20% de la

population ontarienne it cette epoque (Bourhis, 1994: 19).

Vne resistance energique s'organisa parmi les Canadiens franyais pour lutter

contre cette loi qui posait une menace it leur existence culturelle et linguistique. Cette
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resistance prit plusieurs formes; par exemple, des protestations courtoises adressees au

gouvemement provincial furent organisees par l'ACFEO et les commissions scolaires. De

plus, ils tenU:rent de maintenir les ecoles bilingues en depit de la loi. Le Reglement 17 eut

certaines repercussions sur les instituteurs et les eleves. Par exemple, en 1912, Ie Dr.

Pyne, ministre de I'Education, annonc;a que les instituteurs insoumis au Reglement 17

risquaient la suspension du certificat d'enseignement. "Or, les instituteurs continuent a

enseigner Ie franc;ais et l'anglais comme auparavant; les commissions gardent les

instituteurs "insoumis" et les paient ameme les taxes scolaires ..." (Clave! et aI., 1984:

10).

De nombreux eleves furent retires des ecoles publiques et places dans les ecoles

privees ou ils rec;urent leur instruction uniquement en franc;ais. A Ottawa, la Commission

des Ecoles separees prit des mesures legales en reclamant Ie desaveu du Reglement 17; en

attendant la decision, les portes des ecoles separees d'Ottawa furent fermees en 1914 et

plusieurs eleves resterent sans classe pendant quelques mois (Fleming 1972: 263). La

Cour Supreme de I'Ontario declara eventuellement que Ie Reglement 17 etait legal; les

droits reconnus aux minorites par l'Acte de l'Amerique du Nord britannique protegeaient

les droits bases sur la religion et non sur la langue (Fleming 1972: 263). En fait, nous

verrons qu'il faudra attendrejusqu'aux annees 1960 pour que I'usage du franc;ais dans les

ecoles ontariennes soit garanti par la legislation.

Durant la periode du Reglement 17, soit de 1912 jusqu'en 1925, avec l'appui de
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l'ACFEO, du journal Ie Droit, et de la communaute religieuse, les Franco-Ontariens

"organisent des ecoles elementaires fran9aises catholiques oil la langue d'enseignement

est habituellement Ie fran9ais et oil l'on tente de creer une atmosphere fran9aise pour

repondre aux besoins de la population francophone" (Bernard, 1988: 52). L'ACFEO joua

un role primordial dans la lutte des Franco-Ontariens pour promouvoir leurs inten~ts. Par

exemple, l'Association croyait que les Franco-Ontariens formes dans les colleges

pedagogiques bilingues du Departement de I'Education, etaient instruits des principes du

Reglement 17; desirant fonder son propre college de formation des professeurs, elle re9ut

l'appui total de l'universite d'Ottawa. "Not only did the University agree to devise a

special secondary school program for a limited number of students who were primarily

teacher training prospects, but it also agreed to accept those students who completed this

program into the university proper" (Oliver, 1972: 28). A la suite, l'ACFEO institua son

propre examen d'entree bilingue au programme d'ecole secondaire special; en 1925,

premiere annee de sa mise en vigueur, 225 Franco-Ontariens venant de tous les coins de

I'Ontario eurent la chance de tenter cet examen sous Ia surveillance d'un conseil

d'examen compose de 35 professeurs. L'annee suivante, environ 350 eleves passerent

I'examen dans 25 centres locaux (Oliver, 1972: 28).

Finalement, en avril 1925, Howard Ferguson, ministre de I'Education annonce

qu'une enquete serait effectuee. Apres I'inspection de 843 classes dans 330 ecoles sur une

periode de deux ans, Ie rapport Merchant-Scott-Cote parait en septembre 1927
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(Choquette, 1987: 128). Les commissaires recommandent "la creation de deux nouveaux

postes au minisU:re, celui de directeur de l'instruction anglaise, et celui de directeur de

l'instruction fran9aise. Les titulaires de ces postes seraient charges de regIer, en

consultation avec les inspecteurs et les enseignants concemes, les problemes a caractere

linguistique dans les ecoles" (Choquette, 1987: 129-130). En ce qui conceme

l'enseignement dans les ecoles elementaires, Ie gouvemement autorisa qu'on retourne a

une situation fort semblable a celIe d'avant 1912 et, par consequent, Ie Reglement fut

ignore de tout Ie monde. Cette nouvelle politique signifie I'abandon de toute tentative de

limiter Ie fran9ais comme langue d'instruction jusqu'a la troisieme annee, ou d'imposer

quand on pourrait en commencer l'etude comme matiere au programme. En outre,

l'annee 1927 vit la publication d'un curriculum en fran9ais et la creation d'une ecole

normale bilingue a l'universite d'Ottawa. Il faut noter que Ie Reglement 17 ne fut

officiellement abroge qu'en 1944 (Commission chargee de l'etude de la baisse des

inscriptions scolaires dans les ecoles de l'Ontario, 1978).

LES :BCOLES SECONDAIRES DE LANGUE FRANCAISE

Pendant les annees 1920, Ie cas de Tiny Township marqua un tournant dans les

revendications de ceux qui appuyaient les ecoles separees catholiques (dont faisaient

partie les ecoles de langue fran9aise), pour obtenir Ie droit, compte tenu des garanties

constitutionnelles en vigueur, au soutien public pour les ecoles secondaires. "The separate
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school board of Tiny Township submitted a petition of right claiming for itself and other

such boards the right to conduct their own secondary schools with exemption from

municipal taxation for the support of secondary schools other than their own and with

government grants awarded under the same conditions as those existing at the time of

Confederation" (Fleming 1972: 255-256). Le conseil scolaire separe souhaitait pouvoir

obtenir des fonds publics afin de prolonger les ecoles elementaires separees jusqu'a la

13eme annee. En 1928, Ie Comite judiciaire du Conseil Prive interdit aux conseils

scolaires separes de toucher aux fonds publics pour les ecoles secondaires (Rapport du

comite sur les ecoles de langue franc;aise, 1968).

Jusqu'aux annees 1960, l'eleve qui desirait poursuivre des etudes au-dela du cours

elementaire etait limite a trois options: premierement, si les parents en avaient les

moyens, l'eleve pouvait frequenter une ecole secondaire privee, (a l'exemple des colleges

classiques du systeme quebecois) de la 11 erne jusqu'a la 13eme annee . Tres souvent, les

communautes religieuses et Ie clerge "maintiennent ces institutions au prix de lourds

sacrifices et malgre des conditions financieres difficiles" (Bernard, 1988: 52);

deuxiemement, il pouvait choisir Ie high school anglais dans sa region et ainsi

s'angliciser. Cependant, puisque l'examen d'entree au niveau de l'ecole secondaire se

deroulait uniquement en anglais, cela posait des problemes aux eleves francophones:

"Those completing the high school entrance program in form 4 were not, however, faring

well on the entrance examination, as might have been expected in view of their relatively
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limited use of English" (Fleming 1972: 263). L'examen d'entree aux ecoles secondaires

anglaises constituait done pour les Franco-Ontariens un obstacle ala poursuite des etudes

secondaires; troisiemement, apartir de 1966, seulement dans certaines regions, il y avait

ce que l'on appelait des ecoles secondaires bilingues. Dans ces ecoles, au nombre de

quarante, les sujets tels que Ie franc;ais, l'histoire, la geographie et Ie latin etaient

enseignes en franc;ais (Rapport du comite sur les ecoles de langue franc;aise de l'Ontario

1968; Cazabon 1996). Cependant, aucun cours technique n'etait enseigne en franc;ais.

"L'atmosphere de ces ecoles etait analogue a celIe des ecoles secondaires de langue

anglaise et les eleves ne se sentaient pas dans un milieu franc;ais" (Rapport du comite sur

les ecoles de langue franc;aise de l'Ontario, 1968: 25).

En raison du manque de subventions aux ecoles privees, ces ecoles secondaires

catholiques n'ont pas reussi aattirer un nombre substantiel d'eleves qui avaient frequente

des ecoles franc;aises au niveau elementaire. Par consequent, nombre de francophones ne

terminaient pas leurs etudes secondaires; ceux qui deciderent de frequenter une ecole

secondaire de langue anglaise se sentaient souvent frustres et faisaient face a des

problemes linguistiques.

Ala fin des annees 1960, apres la publication du rapport de la Commission royale

sur Ie bilinguisme et Ie biculturalisme, Ie Premier Ministre de l'Ontario J.P. Robarts

annonc;a une nouvelle politique pour les ecoles de langue franc;aise. L'annee 1968 marqua

un toumant pour les Franco-Ontariens. Le gouvemement de l'Ontario adopta les lois 140



50

et 141; la premiere conferait un statut legal a I'enseignement entierement en fran~ais a

l'elementaire a l'exception du cours d'anglais qui devait commencer au plus tard en 3eme

annee dans Ie cadre des ecoles publiques et separees de l'Ontario (Frenette et Gauthier

1989); la deuxieme loi autorisait les seuls conseils scolaires publics a offrir des unites de

langue franc;aise (French language instructional units) ou une ecole tout entiere au niveau

secondaire (Frenette et Gauthier 1989). Ces politiques etaient sans doute liees au

mouvement separatiste du Quebec qui prenait de plus en plus d'ampleur a cette epoque.

"These developments reflected a growing trend toward separatism in Quebec, and a

desire on the part of the government of Ontario to help make French Canadians feel more

at home in that province" (Fleming 1972: 264). Cependant, l'implantation des ecoles

secondaires dans Ie systeme public pouvait etre decourageante pour ceux qui soutenaient

fortement l'extension du systeme scolaire separe jusqu'a la Berne annee. En outre,

certains conseils scolaires se montrerent peu enthousiastes pour creer des unites de langue

franc;aise ou pour etablir des ecoles secondaires de langue fran~aise dans certaines regions

(Frenette et Gauthier 1989; cf. ch.1).

L'ARTICLE 23 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERT:E;s

Depuis cette epoque, I'education en langue franyaise a enregistre des progres

spectaculaires. Au cours des annees 1980, plusieurs faits politiques ont eu des

retentissements sur la communaute franco-ontarienne et son systeme scolaire. La Loi
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constitutionnelle qui inclut la Charte canadienne des droits et libertes entra en vigueur en

Ontario en 1982. L'article 23, qui porte sur les droits al'education en langue minoritaire,

garantit aux citoyens canadiens eligibles Ie droit d'envoyer leurs enfants dans des ecoles

elementaires et secondaires de langue franyaise en Ontario. Cependant, nous verrons qu'i1

subsiste quelques problemes inherents au texte de l'article 23 en ce qui conceme la

gestion des ecoles franco-ontariennes et les criteres d'admission aux ecoles de langue

minoritaire.

Pendant plusieurs annees, les conseils scolaires ont gere les eco1es de langue

franyaise, bien que la majorite de leurs membres soient des conseillers scolaires

anglophones. Signalons qu'au niveau des reglements et de l'infrastructure qui

caracterisent I'education franco-ontarienne, la plupart des ecoles elementaires de langue

franyaise se trouvent dans Ie systeme d'ecoles dit 'separe,' en l'occurrence catholique. II

existe aussi des ecoles elementaires de langue franyaise dans des conseils scolaires dits

'publics' .

En 1975, les francophones de la region d'Ottawa-Carleton ont fait des pressions

pour l'etablissement d'un systeme scolaire homogene de langue franyaise (Carrier-Fraser,

1988: 21). Leur action aboutit a remettre en question la gestion des ecoles de langue

franyaise au niveau provincial. A partir de la fin des annees 1970 jusqu'en 1986, les

francophones pouvaient compter sur les CCLFs (Comites consultatifs de langue

franyaise) composes d'administrateurs etlou administratrices et de parents francophones
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ou autres membres concemes de la communaute franco-ontarienne. Ces CCLFs se

chargerent de donner leur avis au conseil scolaire sur tout ce qui concemait les ecoles de

langue fran9aise au sein du conseil. Cependant, "the CCLFs were of limited usefulness

since they were, after all, only advisory committees, and had next to no real power"

(Heller, 1994: 115).

En 1983, I'ACFO intenta un proces au gouvemement, base sur I'article 23 de la

Charte canadienne des droits et libertes. L'Association visait la formulation de la section

3 (b) de la Charte qui traite des "etablissements d'enseignement de la minorite

linguistique" dans sa version fran9aise (Heller, 1994: 116). Dans la version anglaise, la

Charte fait reference au "minority language educational facilities"; cependant les deux

versions ont force de loi. l L'Association interpreta Ie texte comme signifiant plus ou

moins "educational facilities belonging to the linguistic minority" (Heller, 1994: 116).

Des lors, se basant sur la formulation du texte en fran9ais, l'Association reclama que les

francophones aient droit a la gestion pleine et directe des institutions scolaires de langue

fran9aise. En 1985, la Cour d'appel de l'Ontario lui donna gain de cause et lui assura une

forme de gestion de l'ecole (Heller, 1994: 116).

En consequence, Ie projet de loi 75 fut adopte Ie 10 juillet 1986 (Carrier-Fraser,

1988: 22). Ce demier porte sur la gestion de l'enseignement en langue fran9aise dans des

Voir p. 54-55 la citation complete de I'article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertes.
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regions ou les eleves qui frequentent des ecoles et des classes de langue fran9aise sont en

minorite ainsi que sur la gestion de l'enseignement en anglais dans les regions ou les

eleves qui frequentent des ecoles et des classes de langue anglaise sont en minorite. A la

fin de 1988, la loi 75 entra en vigueur, menant a la creation de deux conseils de langue

fran9aise autonome, 1'un a Ottawa et l'autre a Toronto, et a 1'etablissement de sections de

langue minoritaire (Conseils d'education de langue fran9aise, ou CELF) a l'interieur

d'autres conseils (Heller, 1994: 116). La loi 75 autorisa "juridiction entiere sur

l'embauche et Ie renvoi du personnel affecte aux ecoles de langue fran9aise, sur

l'elaboration des programmes (selon les normes du ministere de l'Education toutefois) et

sur l'affectation des ressources necessaires a la mise en oeuvre des programmes"

(Frenette et Gauthier, 1989: 55).

Des lors, en 1989, Ie Conseil des ecoles fran9aises de la communaute urbaine de

Toronto regroupait les ecoles publiques de langue fran9aise dans la region metropolitaine

de Toronto; Ie deuxieme etabli aOttawa regroupait les ecoles publiques et catholiques a

l'interieur du meme conseil. En 1992, un troisieme fut etabli, celui des Conseils des

ecoles separees de Prescott-Russell (Frenette et Gauthier 1989; Heller 1994).

Au debut de 1997, Ie gouvemement provincial de l'Ontario annon9a qu'a partir de

1998 toutes les ecoles fran9aises ontariennes seraient gerees par <;les conseils scolaires

francophones (Scott 1997). Cela marque une victoire dans la longue lutte des Franco

Ontariens pour la gestion de leurs propres ecoles. Ces conseils scolaires seraient appeles
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eanseils sealaires de distriet. 2 II y aura 11 nouveaux conseils scolaires de district geres

par les francophones: 7 conseils scolaires de district des ecoles separees de langue

franyaise et 4 conseils scolaires de district des ecoles publiques de langue franyaise.

Un directeur d'ecole elementaire catholique de langue franyaise, avec qui j' ai eu

l'occasion de discuter de ces changements m'a explique qu'ils comportaient des

avantages et des inconvenients. D'apres lui, il y aurait une representation limitee de

chaque communaute ou localite si l'on tient compte de la grandeur du territoire sous la

tutelle de chacun des 11 conseils scolaires de district.

Parmi les provisions de la Charte, l'article 23 detinit qui peut et qui ne peut pas

envoyer ses enfants dans les ecoles de langue minoritaire (c'est-a-dire les ecoles de

langue anglaise au Quebec et les ecoles de langue franyaise a l'exterieur du Quebec)

(Heller, 1994: 72). L'article 23 s'enonce comme suit:

23. (1) Citizens of Canada

(a) whose first language learned and still understood is that of the English or French
linguistic minority population of the province in which they reside, or

(b) who have received their primary school instruction in Canada in English or French
and reside in a province where the language in which they received that
instruction is the language of the English or French linguistic minority population
of the province, have the right to have their children receive primary and
secondary school instruction in that language in that province.

2 Les renseignements sur les nouveaux conseils scolaires de district se trouvent au
site Web du ministere de I'Education et de la Formation al'adresse suivante:
www.edu.gov.on.ca
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(2) Citizens of Canada ofwhom any child has received or is receiving primary or
secondary school instruction in English or French in Canada, have the right to
have all their children receive primary and secondary school instruction in the
same language.

(3) The right of citizens of Canada under subsections (l) and (2) to have their
children receive primary and secondary school instruction in the language of the
English or French linguistic minority population of a province.

(a) applies wherever in the province the number of children of citizens who have
such a right is sufficient to warrant the provision to them out of public funds of
minority language instruction; and

(b) includes, where the number of those children so warrants, the right to have them
receive that instruction in minority language educational facilities provided out of
public funds.

Puisque I'Ontario est signataire de la Charte, la province est liee jusqu'a un

certain point par l'article (Heller, 1994: 73). L'article 23 sert donc de reference pour toute

decision concernant Ie droit d'acces a l'education en langue minoritaire. Cependant, cette

definition ne va pas sans problemes (Heller 1994; Magnet 1995). Par exemple, les

francophones assimiles qui ne parlent plus Ie franyais ne repondent pas aux conditions

stipulees par l'article 23 et n'ont donc pas acces aux ecoles franco-ontariennes. Comme

on I'a constate, des facteurs tels que I'extension des contacts avec les anglophones, la

frustration eprouvee par les francophones a cause de leur manque de competence

linguistique en anglais, les effets assimilateurs resultant des politiques gouvernementales

dans Ie systeme scolaire tels que I'affectation des fonds gouvernementaux aux ecoles

publiques secondaires jusqu'en 1968 etc., ont contribue au transfert linguistique et a
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l'assimilation des francophones. "Many ethnically French parents in English Canada

were not instructed in French, do not currently understand French and do not have

children instructed in French because of the assimilating effects of past provincial

policies. Under the Charter, assimilated Francophones such as these are not entitled to

minority language education for their children" (Magnet, 152: 1995). En outre, comme Ie

constate Magnet (1995), la definition dans l'article 23 (1) (a) qui exige que les parents

demontrent que leur "first language learned and still understood" est soit I'anglais ou Ie

fran9ais peut poser des problemes aux enfants de familles multiculturelles qui apprennent

deux langues en meme temps. De plus, certains enfants n'apprennent ni l'anglais ni Ie

fran9ais en premier (Magnet, 153: 1995). C'est-a-dire, tout en apprenant une langue ou

des langues autres que Ie fran9ais et I'anglais en premier, ces enfants peuvent acquerir

soit une de ces langues ou meme ces deux langues subsequemment, toujours pendant leur

enfance.

Des efforts furent entrepris par Ie ministere de I'Education en 1990 pour inclure

les immigrants parlant Ie fran9ais. Dans un document de consultation, Ie ministere

proposa d'etendre les droits d'acces aux ecoles de langue minoritaire aux residents

permanents du Canada (non plus seulement aux citoyens canadiens), a ceux qui, parmi

les deux langues officielles du Canada, ont appris Ie fran9ais en premier, et a ceux qui (ou

dont les enfants) ont frequente une ecole eIementaire de langue fran9aise n'importe OU

dans Ie monde (Heller, 1994: 117). Cependant, ces propositions ne furent jamais suivies
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d'effets; du reste, la tentative d'un conseil de mettre en pratique de tels criteres se heurta a

I'opposition d'un groupe de parents (Heller, 1994).

Ceci dit, il existe certainement des ecoles de langue franr;aise en Ontario qui

accueillent non seulement les enfants de parents dont les droits auraient ete garantis par

les changements proposes, mais aussi des eleves qui ne remplissent pas les conditions

exigees par l'article 23.

LA COMPOSITION DE LA CLIENTELE DES ECOLES DE LANGUE FRANCAISE

Les ecoles ontariennes de langue franr;aise se composent non seulement d'eleves

qui proviennent de foyers ou Ie franr;ais est la langue d'usage mais aussi d'eleves issus de

foyers ou I'on parle aussi souvent ou presque l'anglais que Ie franr;ais et meme d'eleves

qui viennent de foyers ou l'on communique peu, voire dans certains cas pas du tout en

franr;ais mais souvent en anglais etlou dans une troisieme langue (Mougeon, Heller,

Beniak et Canale, 1984: 316). En outre, ces ecoles admettent parfois une clientele

pluriethnique originaire pour la plupart de l'exterieur du Canada.

Les eleves franco-dominants, c'est-a-dire ceux et celles qui communiquent Ie plus

souvent ou toujours en franr;ais au foyer sont, dans la plupart des cas, des enfants dont Ie

pere et la mere sont francophones. Generalement, ces eleves arrivent a l'ecole, ne

connaissant que Ie franr;ais ou tout au moins Ie connaissant mieux que I'anglais. Ils
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utilisent souvent un fran9ais de type vemaculaire au foyer et dans la communaute.3

Cependant, dans les localites francophones minoritaires, les eleves franco-dominants

communiquent plus souvent (voire exclusivement) en anglais dans la communaute

(Mougeon, Heller, Beniak et Canale, 1984: 317).

Les eleves anglo-dominants communiquent plus souvent ou toujours en anglais a

la maison. La plupart ne connaissaient que l'anglais avant leur scolarisation, et done

arrivent a I'ecole de langue fran9aise sans connaitre Ie fran9ais ou tres peu. En ce qui

conceme l'usage linguistique a l'exterieur du foyer, les anglo-dominants utilisent

rarement Ie fran9ais dans les milieux OU les anglophones sont majoritaires. Ces eleves

utilisent done surtout un fran9ais de type standard puisque c'est Ie plus souvent a l'ecole

qu'ils sont exposes au fran9ais.

Les eleves bilingues communiquent aussi souvent ou presqu'aussi souvent dans

une langue que dans l'autre au foyer ou en dehors du foyer. "... les bilingues se

distinguent des deux autres groupes egalement par Ie fait qu'ils recherchent activement

les occasions de fonctionner dans I'une et I'autre langue et par la meme d'avoir une

bonne maitrise de celles-ci" (Mougeon, Heller, Beniak et Canale, 1984: 318). En ce qui

conceme les varietes de fran9ais, ils entendent et emploient Ie fran9ais standard surtout a

l'ecole et se trouvent entre les franco-dominants et les anglo-dominants quant a la

3 Par vemaculaire, il faut entendre la variete de langue informelle qu'utilisent
naturellement les membres d'un groupe social donne pour communiquer entre eux
(Mougeon, Heller, Beniak et Canale 1984).
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frequence d'utilisation et d'exposition au fran'Yais de type vemaculaire.

Ces deux demiers groupes incluent surtout des eleves de foyers francophones

assimiles; l'etiquette francogene (Heller 1984b) designe ceux d'origine francophone qui

ont perdu leur connaissance du fran'Yais quelle(s) qu'en soit/soient lalles raison(s) et

utilisent peu ou pas Ie fran'Yais a la maison. D'autre part, certains eleves viennent de

foyers mixtes oil seull 'un des deux parents est francophone, et dans une moindre mesure,

de foyers oil les deux parents ne sont pas francophones. Les eleves venant de foyers

francophones assimiles et de foyers mixtes, "constituent ce qu'on appelle des "ayant

droits" selon I'article 23 de la Charte des droits et libertes, oil I'on assure I'education dans

la langue matemelle pour les enfants de minorites canadiennes, qu'il s'agisse des

francophones ou des anglophones" (Gerin-Lajoie, 1992: 2). En outre, la loi sur

l'education (Education Act) de I'Ontario permet l'admission d'eleves anglophones dans

les ecoles de langue fran'Yaise. La loi stipule que la decision d'admettre ces eleves dans

une ecole donnee releve d'un comite d'admission compose du directeur ou de la

directrice de l'ecole, d'un/e enseignant/e de fran'Yais a l'ecole et d'un/e agent/e de

supervision francophone employe/e par Ie conseil scolaire dont depend I'ecole (Mougeon,

Beniak et Canale, 1984).

Afin de resoudre les problemes poses par les inegalites de competence en fran'Yais

de ces divers types d'eleves, les ecoles ont opte entre deux solutions; la premiere consiste

aplacer les anglo-dominants des Ie debut de leur scolarisation dans des classes speciales,
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dites classes d'accueil, "dans lesquelles ces eleves peuvent apprendre Ie franlj:ais et les

autres matieres it leur propre rythme et beneficier de l'apport supplementaire d'un

deuxieme enseignant (un moniteur)" (Mougeon, Heller, Beniak et Canale, 1984: 329). En

general, les eleves suivent ces classes speciales pendant deux ans; apres quoi, ils

regagnent les classes regulieres; la deuxieme solution consiste it separer les anglo

dominants des eleves des classes regulieres. "Les anglo-dominants relj:oivent un

enseignement special (souvent appele cours de recuperation linguistique) et sont integres

dans les classes normales de franlj:ais lorsqu'on les a "recuperes" " (Mougeon, Heller,

Beniak et Canale, 1984: 329). Heller (1994) signale l'ambigu'ite des criteres d'admission

it ces classes speciales ainsi que des criteres linguistiques qui permettent la reintegration

des eleves dans les classes normales: "It is not always clear on what basis children are

identified as requiring such support, what forms of knowledge are considered most

important for them to master, how decisions are made to reintegrate them into regular

classes or what happens to them in the regular classroom once they get there. It is not

known how this experience may be different for children who speak little French but for

different reasons (that is, whether because they are of non-francophone background,

because their parents are assimilated francophones or because English is used as a

common language at home between parents of different language backgrounds)" (Heller,

1994: 125-26).

De plus en plus, les eleves issus de differents groupes ethniques frequentent les
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ecoles ontariennes de langue franyaise. Depuis 1951, par rapport ad'autres provinces, les

immigrants se sont regroupes territorialement dans certains points de la province.

D'ailleurs, I'Ontario a connu une augmentation stable de sa population nee aI'exterieur

du Canada, qui passa de 41.3% en 1951 a53.3% vers 1986 (White et Samuel, 1991: 74).

Des villes telles que Toronto, Ottawa et Hamilton sont representatives de cette diversite

ethnique accrue (Thouez, Carriere et Desroches 1991). "Mentionnons simplement que la

societe canadienne est progressivement devenue plus heterogene et que Ie phenomene

s'accelere de plus en plus. Aujourd'hui, aucun groupe ethnoculturel ne forme la majorite

de la population au Canada" (Thouez, Carriere et Desroches, 1991: 196). Puisque

l'immigration au Canada s'est diversifiee dans les 20 demieres annees, de plus en plus

d'immigrants viennent de pays OU Ie franyais est une langue majoritaire ou une langue

seconde prestigieuse. Des lors, la population des ecoles franco-ontariennes devient de

plus en plus pluri-ethnique (Heller 1994; Gerin-Lajoie 1995); on y trouve des eleves

originaires de pays de l'ex-empire colonial franyais, (ex: Vietnam, HaYti, Somalie,

Cambodge, etc.) qui ont donc appris une forme de franyais standard d'origine europeenne

et des eleves provenant de pays tels que la Roumanie, la Belgique, la Pologne qui ont

appris Ie franyais standard comme langue premiere ou seconde. (Touval 1963; Castagno

1975; Laitin 1977; Murphy 1988; Boudart, Boudart et Bryssink 1990; Weinstein et Segal

1992; Dejean 1993; Heller 1994; Schieffelin et Doucet 1994; De la Gueriviere 1994).
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DIVERSITE DES APPARTENANCES IDENTITAIRES AU SEIN DE LA

POPULATION DE L'ECOLE FRANCO-ONTARIENNE

Dans son etude, Heller examine la relation entre Ie choix de la langue, son

utilisation et I' identite sociale dans une ecole elementaire catholique de langue fran9aise

de Toronto (l984a). L'auteure remarque que l'heterogeneite linguistique des eleves des

ecoles franco-ontariennes et la variete des experiences et competences linguistiques

(franco-dominants, anglo-dominants et bilingues), empechent la formation d'une identite

francophone monolithique. De fait, les eleves doivent s'adapter simultanement it

differents contextes, passant par exemple de l'identite francophone qui legitime leur

presence it I'ecole it I'utilisation de I'anglais dans la plupart de leurs experiences hors de

l'ecole et du foyer: " ... interactive factors on various levels of social life create a context

in which French monolingualism makes little sense. Instead, languages are used to create

new meanings and new social identities, or else new contexts are sought in which existing

uses oflanguage do make sense" (Heller, 1984a: 11). Les eleves arrivent it l'ecole dotes

de competences linguistiques inegales en fran9ais et en anglais; ils recourent donc

volontiers it l'altemance des codes, leur comportement langagier s'harmonisant avec leur

profil identitaire. "Thus the francophone, anglophone and bilingual identities of the

students can be seen as stages in the development of the students' own ethnic identities as

they participate in ever-widening circles of activities and social networks" (Heller, 1984a:

12). L'identite des 6leves est donc determinee par les conventions regissant leurs
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comportements linguistiques qui, a leur tour, refletent une experience partagee et les

moyens collectifs d'interpreter et de conferer du sens acette experience.

D'apres Erfurt (1996), il semblerait que les jeunes Franco-Ontariens a l'ecole

secondaire Confederation de WeIland "ne se detinissent plus par l'appartenance a un

groupe francophone unilingue, mais plutot par Ie bilinguisme fran~ais - anglais, dont on

est fier". Cependant, selon Erfurt, "cette identite bilingue qui constitue un facteur de

prestige dans un pays officiellement bilingue et qui correspond tout simplement a la

realite culturelle et linguistique dans une situation minoritaire, represente un champ

nouveau de conflits" (Erfurt, 1996: 111). Ces conflits se retrouvent a deux niveaux:

premierement, celui de la population scolaire qui s'identifie au bilinguisme, au sein d'une

institution scolaire se detinissant officiellement comme unilingue francophone, et

deuxiemement, une contradiction entre la norme du fran~ais (standard) enseignee par

l' ecole et la variete vemaculaire utilisee par la population scolaire en milieu nature!' Ces

memes contradictions sont relevees par Heller dans deux etudes effectuees dans une ecole

secondaire franco-ontarienne de Toronto (Heller 1995, 1996).

Dans son etude de 1995, Heller examine comment Ie choix de la langue et

l'altemance de code peuvent exercer une domination symbolique dans certaines

institutions sociales, a savoir une ecole secondaire franco-ontarienne de Toronto. Par

"domination symbolique," Heller (1995) entend "the ability of certain social groups to

maintain control over others by establishing their view of reality and their cultural
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practices as the most valued and, perhaps more importantly, as the norm" (Heller, 1995:

373); par "institutions sociales," l'auteure veut dire "conventionalized social structures

which organize resources, behavior, and meaning in certain ways that can be defined by

social groups in order to advance their interests" (Heller, 1995: 373). L'etude inclut des

eU~ves originaires de differents horizons: Toronto, Ie nord de l'Ontario, Ie Quebec, Ie

Nouveau Brunswick; la France, la Belgique, la Suisse; l'Iran, HaYti, Ie Liban, l'Egypte, Ie

Maroc, 1'1le Maurice et l'lle de la Reunion, et de bien d'autres milieux ou familles dans

lesquels les parents eux-memes proviennent d'origines differentes et parlent des langues

differentes. Certains eleves ont un parent anglophone et donc parlent l'anglais au foyer.

Environ 20% de la clientele scolaire comprend des eleves somaliens.

Afin d'illustrer les choix langagiers y compris l'altemance de code lies au succes

scolaire, Heller (1995) compare deux classes de lOeme annee: Ie Fran~ais avance et Ie

Fran~ais general qui different par Ie niveau d'exigences. Le Fran~ais avance est destine

aux eleves ayant les capacites de continuer des etudes universitaires; Ie Fran~ais general

s'adresse aux eleves qui deboucheront sur Ie marche du travail ou une formation

professionnelle apres l'ecole secondaire.

Le choix de la langue et I'altemance de code permettent ala fois aux eleves et au

personnel enseignant de mieux s'adapter aux enjeux de l'institution, de resoudre les

contradictions qui y regnent et d'atteindre leurs objectifs personnels. Heller (1995)

precise que les eleves de classe socio-economique moyenne inscrits dans les ecoles de
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Toronto, quelques eleves de minorites visibles et quelques nouveaux-arrivants sont

surrepresentes dans les classes de Franr;ais avance OU 1'utilisation du fran9ais standard

par l'enseignante et un curriculum oriente vers ce standard correspondent ala valorisation

d'une norme scolaire monolingue. En revanche, les immigrants (pour la plupart

Somaliens) et les eleves d'origine canadienne-fran9aise parlant un vernaculaire sont

surrepresentes dans les classes de Franr;ais general OU 1'utilisation ala fois du fran9ais et

de l'anglais par l'enseignante et un curriculum moins axe sur Ie fran9ais standard

entretiennent une ambigulte au sujet de la norme. La plupart des eleves d'origine

africaine contestent Ie curriculum, alleguant que Ie programme Franr;ais general n'est pas

lie directement au succes academique et ne contribue pas vraiment a l'apprentissage du

fran9ais (Heller, 1995: 397). De plus, la plupart d'entre eux scolarises en fran9ais en

Afrique pendant plusieurs annees "felt strongly that their French was of a significantly

better quality than the incomprehensible and often English-influenced French they

encountered in Canada" (Heller, 1995: 397).

Les processus d'interaction observes dans ces deux classes mettent en lumiere les

mecanismes de domination symbolique permettant aux eleves du niveau avance d'utiliser

l'ecole a leur avantage, pla9ant du meme coup les eleves du niveau general dans une

situation difficile. 11 semblerait que les structures de l'institution privilegient les interets

des bilingues amobilite sociale ascendante, qui se trouvent plutot dans Ie niveau avance,

par rapport a ceux qui parlent Ie vernaculaire ou aux immigrants dont Ie fran9ais ne
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correspond pas au standard de I'ecole. "For the time being, the problem represented by

Franfais general is being addressed on the one hand as a problem of the quality of

French, and on the other (with respect to students of African origin) as an issue of ethno

cultural and racial equity" (Heller, 1995: 402-403). Ces deux fa90ns de traiter Ie

probleme permettent a l'ecole de continuer a fonctionner de fa90n legitime comme une

institution democratique qui represente les interets de tous les francophones.

Dans une etude subsequente, Heller (1996) examine ce qui constitue la langue

legitime dans la meme ecole secondaire franco-ontarienne de Toronto. Elle releve trois

contradictions: premierement, I'ecole a pour objectif Ie developpement et I'enseignement

d'une forme de fran9ais standard; cependant il est possible que l'eleve termine sa

scolarite sans avoir maitrise ce registre de fran9ais; deuxiemement, elle souligne la

contradiction entre la construction d'une identite canadienne-fran9aise, la valorisation du

fran9ais europeen et la devalorisation des vemaculaires canadiens-fran9ais;

troisiemement, il y a une contradiction entre la valorisation du fran9ais europeen par les

eleves somaliens et hai'tiens qui parlent peu l'anglais, et leur integration dans les cours de

niveau general plutot orientes vers Ie vemaculaire canadien-fran9ais et oil se pratique

I'altemance de code.

Ces contradictions avantagent certains eleves au detriment des autres. Par

exemple, ceux qui parlent et ecrivent Ie fran9ais standard et s'identifient comme

francophones reussissent bien. Cependant, d'autres eleves francophones, qui parlent Ie
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vernaculaire, ne n6ussissent pas aussi bien, en partie acause de la stigmatisation associee

a leur competence linguistique, gage de I'authenticite de leurs origines canadiennes

fran<;aises. Certains eleves reussissent assez bien malgre leur maitrise imparfaite du

fran<;ais standard et malgre Ie fait qu'ils ne s'identifient pas comme francophones. "These

students have North American mainstream class-based knowledge about how to do

school, including knowledge of how to use language, which appears at least as important

as their knowledge of certain linguistic structures" (Heller, 1996: 155-56). Enfin, une

autre categorie d'eleves (tels que les Somaliens) eprouvent des difficultes liees a leur

ignorance des attentes de l'ecole concernant l'utilisation de la langue bien qu'ils

maitrisent les structures du fran<;ais standard. "Legitimacy is thus both more and less

mastery of the forms of standard French. It is also knowing when and how to use them

and being a member of a group with the right to use them, or not to use them, depending

on the circumstances" (Heller, 1996: 156).

Heller conclut qu'en fin de compte l'ecole sert les interets du francophone

bilingue mobilise politiquement, issu de la classe moyenne, qui a lutte pour sa creation, et

ironiquement elle sert aussi les interets des anglophones qui ont reussi a maitriser Ie

fran<;ais academique ou standard.
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L'EDUCATION MULTICULTURELLE

L'Ontario ne possede pas de politique officielle en matiere d'education

multiculturelle, "elle possede neanmoins des lignes directrices qui insistent sur la realite

pluri-ethnique de la salle de classe et du besoin de mettre en place des mecanismes qui

tiennent compte de cette nouvelle realite" (Gerin-Lajoie, 1992: 5) . Gerin-Lajoie (1995)

constate que Ie peu d'initiatives en matiere d'education multiculturelle en Ontario peut

s'expliquer pour les raisons suivantes: premierement, tres peu d'eleves de groupes

ethnoculturels s'inscrivent dans les ecoles minoritaires de langue fran<;aise;

deuxiemement, Ie pluralisme ethnoculturel demeurait et demeure encore un phenomene

assez recent en milieu francophone minoritaire, des lors on manque d'experience pour

repondre a cette nouvelle realite; troisiemement, sauf dans les regions de Toronto et

d'Ottawa ou se concentre Ie pluralisme ethnoculturel, il semble y avoir peu d'eleves de

groupes ethnoculturels inscrits dans les eeoles de langue fran<;aise en milieu minoritaire.

"II ne faut done pas s'etonner si la majorite de ces ecoles se preoccupent encore peu de

cette question" (Gerin-Lajoie, 1995: 41).

Selon Gerin-Lajoie, la population immigrante n'afflue pas dans les eeoles de

langue fran<;aise, cependant "meme si, dans l'ensemble, elles ne re<;oivent encore qu'un

nombre relativement restreint de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes, les ecoles

de langue fran<;aise doivent tout de meme composer avec cette nouvelle realite" (Gerin-

Lajoie, 1992: 5).
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Elle se demande si les structures actuelles des ecoles de langue fran9aise sont

adaptees pour repondre aux besoins d'une clientele caracterisee par les eleves franco

dominants, anglo-dominants et qui est de surcroit ethniquement heterogene. En plus de

transmettre des connaissances aux eleves, les ecoles de langue fran9aise ont pour objectif

de proteger la langue et la culture fran9aises ainsi que l'identite culturelle. "De fa90n

concrete, [l'ecole de langue fran9aise] a un role ajouer dans la transmission de la langue

fran9aise et Ie renforcement de l'identite culturelle du groupe minoritaire" (Gerin-Lajoie,

1995: 34).

Gerin-Lajoie (1995) constate qu'en milieu minoritaire, la societe d'accueil

pourrait tirer parti de la presence des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes

francophones qui contribuent au renforcement des communautes francophones. En effet,

leur presence peut donner plus de poids et de visibilite aux revendications pour la

reconnaissance des droits des francophones au niveau politique local voire provincial.

D'ailleurs, au niveau national, Ie pluralisme ethnoculturel a son importance; " it is that

pluralistic culture which must be protected in order to protect the French language in

Canada" (Magnet, 1995: 156).

L' apport de ces groupes ethnoculturels peut contribuer a 1a lutte contre

l'assimilation au courant anglophone majoritaire. Cependant, comme Ie precise Gerin

Lajoie (1995), l'integration des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes est parfois

complexe, etant donne Ie caractere minoritaire de la societe d'accueil par rapport a la
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majorite anglophone.

La question de l'integration demande d'abord, de la part de la
societe d'accueil de se situer dans la problematique des rapports
ethniques, chose qui n'est pas toujours facile a faire dans un
contexte minoritaire, OU les gens sont encore a revendiquer leurs
droits et a en sauvegarder d'autres recemment acquis et qu'ils ont
obtenus souvent a force de lutte. La societe d'accueil doit, au
depart se situer elle-meme par rapport a sa propre culture et par
rapport a son propre contexte de vie. Par consequent, cela depasse
la simple reconnaissance des autres cultures. II s'agit, en effet,
d'integrer toutes les cultures, c'est-a-dire, celIe de la societe
d'accueil ainsi que les autres, afin de creer un milieu de vie
francophone qui, tout en respectant la diversite, favorise un projet
de societe commun (Gerin-Lajoie, 1995: 42-43).

Selon Gerin-Lajoie, il serait important que les communautes francophones

minoritaires s'ouvrent aux groupes ethnoculturels susceptibles de consolider la

francophonie ontarienne. En fait, l'ecole, qui constitue souvent Ie seul pOle de reference

collectif, devrait trouver les moyens de favoriser l'integration de tous les eleves, peu

importe leur origine, afin de renforcer les liens au sein de la collectivite et Ie sentiment

d'appartenance a la communaute francophone. "L'identite collective doit se redefinir a

partir de cette nouvelle realite pluraliste" (Gerin-Lajoie, 1995: 23).

Dans les changements prevus pour 1998, qui accordent la gestion des 11 conseils

scolaires de district aux francophones, il sera interessant de voir dans quelle mesure ces

conseils s'efforceront de s'adapter a la diversite des competences linguistiques des eU~ves

et de repondre aux besoins de cette nouvelle clientele pluriethnique.
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CONCLUSION

Al'origine, les ecoles de langue franyaise furent fondees pour servir les besoins

educatifs d'une communaute francophone essentiellement monolingue. Au fil du temps,

comme on I'a vu, cette communaute devint de plus en plus bilingue et exogame; par

consequent, bien des parents francophones avaient tendance a operer un transfert

linguistique au foyer en faveur de I'anglais. Dans la societe postmodeme, on trouve au

sein des ecoles ontariennes de langue franyaise une population heterogime et diverse, tant

par ses competences linguistiques ou les varietes du franyais parle, que par ses origines de

plus en plus heterogenes caracterisees par de multiples appartenances identitaires. Les

francophones minoritaires ne forment done plus un groupe homogene, ni meme un

groupe bien defini. Ce ne sont plus la famille ou l'Eglise qui jouent un role important

dans Ie developpement, la survie et la transmission de la langue et de la culture

franyaises, mais l'ecole qui assume cette responsabilite.

Dans Ie chapitre suivant nous examinerons la situation sociolinguistique des trois

communautes ou se deroule l'enquete: Hamilton, Niagara Falls et Welland.



CHAPITRE III

PRESENTATION DES COMMUNAUTES DE L'ENQUETE

INTRODUCTION

Ce chapitre presentera les trois communautes OU notre enquete a ete realisee:

Hamilton, WeIland et Niagara Falls. Afin de mieux cemer la situation sociolinguistique

et socio-demographique de ces trois communautes, nous examinerons pour chacune

d'elles: i) l'historique et l'etablissement des Canadiens fran<;ais, ii) l'etablissement et Ie

role de I'Eglise catholique, iii) la scolarisation en langue fran<;aise, iv) la langue de

travail, v) les media et autres institutions publiques francophones et vi) Ie bilinguisme et

Ie transfert linguistique.

De nombreuses etudes ont ete realisees sur la communaute francophone de

WeIland auxquelles j'ai eu recours (Mougeon 1977, 1995a, 1995b; Mougeon et Hebrard

1975; Mougeon et Canale 1978; Mougeon et al. 1982; Martin 1986; Cardinal et al.

1988; Mougeon et Beniak 1989; Erfurt 1996); en ce qui conceme la communaute

francophone de Niagara Falls, j'ai utllise l'etude de Robertson realisee en 1980; pour ce

qui est d'Hamilton, l'universite McMaster et l'ACFO regionale m'ont foumi quelques

renseignements sur la communaute francophone locale.

72



73

HISTORIQUE D'HAMILTON, DE WELLAND ET DE NIAGARA FALLS

Nous commencerons par l'histoire et l'origine des communautes canadiennes

fran9aises d'Hamilton, puis de WeIland et de Niagara Falls.

La presence des francophones a Hamilton date de la fin du XIXeme siecle

lorsqu'en 1890 la Compagnie Tucket de Hamilton fit venir de Montreal 25 familles pour

la fabrication des cigarettes. Pres de 30 ans plus tard, en 1929, trois industries textiles

d'Hamilton envoient quelques representants afin d'embaucher des ouvriers specialises de

la region de Sherbrooke, au Quebec. Pendant la Deuxieme Guerre Mondiale, l'industrie

de l'acier aHamilton attire des familles canadiennes-fran9aises du Nord de l'Ontario qui

viennent s'etablir aHamilton. En outre, 3000 Canadiens fran9ais firent leur entrainement

militaire aNiagara et plusieurs resterent aHamilton acause de l'essor industriel et des

salaires eleves (ACFO Hamilton).

Les origines de la minorite francophone de WeIland remontent a la fin de la

Premiere Guerre Mondiale (voir ch.I). II y avait apeu pres 40 familles recrutees par la

filature Empire Cotton Mill, qui assurait un emploi a tous ceux ages de plus de 12 ans

(Martin, 1986: 14). Les industries de WeIland, notamment les usines de textiles, les

usines d'acier ou de munitions, les usines de caoutchouc, qui furent etablies a la

declaration de Guerre, creerent de nouveaux emplois et les salaires eleves attirerent de

nombreuses familles canadiennes-fran9aises du Quebec; en 1920 on compte 80 familles

canadiennes-fran9aises aWeIland; en 1923, on en compte 150. Ces familles s'ajoutent a
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quelque 2 000 autres habitants d'origine franc;aise dans la peninsule (Choquette, 1987:

138). La plupart des premieres familIes canadiennes-franc;aises venues s'installer a

Welland provenaient surtout de trois comtes ruraux du Quebec: Montmorency,

Bellechasse et Gaspe (Martin, 1986: 15).

AWelland, ces familIes sont localisees principalement dans Ie cote Est de la vilIe

oil se trouvaient les logements foumis par les industries; ce quartier sera connu (et est

toujours connu) sous Ie nom "Frenchtown" (Martin 1986; Mougeon et Beniak 1989;

Cardinal et al. 1988). Cependant, vers les annees 1940, la mobilite sociale aboutit a la

dispersion residentielle. La Depression des annees 1930 entraine Ie depart de quelques

familIes; cependant, la recrudescence de l'activite industrielle, consequence de la

Deuxieme Guerre Mondiale, dec1encha une nouvelle vague d'immigration canadienne

franc;aise a Welland (surtout en provenance du Quebec), de nombreux francophones

venant travailIer dans les usines d'acier. Cette migration continua pendant les annees de

Guerre jusqu'a l'essor economique des annees 1950. A cette epoque, i1 y eut une

immigration significative en provenance des pays europeens (Italie, Hongrie, et quelques

pays slaves) (Mougeon et Beniak, 1989: 288).

Niagara Falls, vilIe voisine de Welland, rec;ut une vague d'immigration a l'epoque

de la Premiere Guerre Mondiale (Gervais, 1993: 81). Dans l'enquete effectuee par

Robertson (1980), un quart des repondants sont issus du noyau historique de la

communaute etablie avant les annees 1950. Selon ces donnees, il y eut une vague
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d'immigration continue, 24% arrivant dans les annees 1950,33% dans les annees 1960 et

18% dans les annees 1970. Ces donnees illustrent l'afflux constant des francophones

surtout en provenance du Quebec, du Nord de I'Ontario et de l'Est (Nouveau Brunswick).

Le projet S1. Lawrence Seaway dans les annees 1950 et Ie projet de la

Commission Hydro Electrique furent deux sources d'emplois attirant les immigrants.

Comme on l'a vu, (cf. ch.I), Ie Sud de I'Ontario attira un grand nombre de francophones,

a la suite du developpement industriel: "En effet, l'attraction de ce coeur industriel de

l'Ontario pour la main-d'oeuvre ne cessera de croitre pendant Ie reste du vingtieme siecle,

de sorte que bon nombre de francophones s'y retrouveront tot ou tard. La langue franyaise

resonnera dans des villages comme Chippewa, Thorold, Port Colbome, Niagara Falls,

Welland, etc." (Choquette, 1987: 138-39).

Aujourd'hui, ces trois villes sont des villes multiculturelles; les francophones

d'Hamilton (2%), de Welland (16%) et de Niagara Falls (3%) sont toujours minoritaires

par rapport aux anglophones, comme I'attestent les donnees du recensement de 1991 pour

ces trois villes: 1

Les pourcentages tiennent compte de ceux qui ont declare Ie franyais comme
langue matemelle, et de ceux qui ont declare Ie franyais et d'autres langues comme
langues matemelles.
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Tableau 1. Situation des francophones aHamilton en 1991.

318499
4665

239615
1 415

155
170

Population totale de la ville
Population de langue matemelle franyaise
Population de langue matemelle anglaise
Population de langues matemelles franyaise et anglaise
Population de langues matemelles franyaise et langue(s) non-officielle(s)
Population de langues matemelles franyaise, anglaise et langue(s) non-officielle(s)

Tableau 2. Situation des francophones aWelland en 1991.

47914
6070

34160
1 825

20
25

Population totale de la ville
Population de langue matemelle franyaise
Population de langue matemelle anglaise
Population de langue matemelle franyaise et anglaise
Population de langues matemelles franyaise et langue(s) non-officielle(s)
Population de langues matemelles franyaise, anglaise et langue(s) non-officielle(s)

Tableau 3. Situation des francophones aNiagara Falls en 1991.

Population totale de la ville
Population de langue matemelle franyaise
Population de langue matemelle anglaise
Population de langue matemelle franyaise et anglaise
Population de langues matemelles franyaise et langue(s) non-officielle(s)
Population de langues matemelles franyaise, anglaise et langue(s) non-officielle(s)

75399
1 840

61165
515
30
30

D'apres les donnees du recensement de 1996, I' immigration est en passe de

transformer la composition ethnique d'Hamilton et de la region St.Catharines-Niagara;
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Hamilton se classe au troisieme rang et la region St.Catharines-Niagara se classe au

dixieme rang des villes attirant les nouveaux immigrants et nouvelles immigrantes au

Canada (Bronskill 1997).

L'EGLISE CATHOLIQUE

Catholiques fervents, les premIers Canadiens fran<;ais a s'installer a WeIland

n'eurent pas d'autre choix que de frequenter la paroisse anglaise, St. Mary's Church

(Martin 1986; Mougeon et Beniak 1989). Insatisfaite de l'obstacle linguistique, la

communaute francophone en pleine croissance, a I'aide de I'abbe Rosario-Charles

Tanguay , pretre canadien-fran<;ais du Quebec, fonda en 1920 la premiere paroisse de

langue fran<;aise a WeIland: la paroisse du Sacre Coeur. Nous verrons que l'abbe

Tanguay deviendra un porte-parole de la communaute, particulierement lorsqu'il devint

necessaire de faire connaitre les preoccupations scolaires de ses paroissiens (Mougeon et

Beniak, 1989: 288).

Comme on I'a vu, (cf. ch. I), bien que la paroisse catholique fran<;aise rut fondee

initialement pour servir les besoins de francophones essentiellement unilingues, au til du

temps elle dut s'adapter aun nombre croissant de paroissiens tout a fait competents en

anglais et qui epouserent des anglophones.

Les familles canadiennes-fran<;aises venues s' installer aHamilton durent attendre

longtemps avant I'etablissement de la premiere paroisse fran<;aise. En septembre 1947,
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une demande fut faite officiellement pour l'etablissement d'une paroisse fran9aise. En

novembre de la meme annee, un groupe determine de francophones d'Hamilton se rendit

aWeIland afin de visiter la paroisse fran9aise du Sacre-Coeur. Le pere Buisson, cure de la

paroisse du Sacre-Coeur deviendra par la suite Ie confident et Ie conseiller des

francophones d'Hamilton dans leurs efforts pour obtenir une paroisse fran9aise. La

premiere Eglise catholique fran9aise ne fut construite qu'en 1951: la paroisse S1. Charles

Garnier situee rue Hughson dans un edifice datant de 1882 (ACFO Hamilton). Comme

elle etait decrepite et beaucoup trop petite pour Ie nombre de paroissiens, les

francophones d'Hamilton se mirent a recueillir les fonds necessaires a l'etablissement

d'une nouvelle eglise ouverte en mai 1962 rue Cumberland. Le titulaire de la paroisse S1.

Charles-Garnier fut envoye aNotre Dame du Perpetuel-Secours. Dne partie du terrain fut

achetee dans Ie but d'etablir une ecole fran9aise ouverte l'annee suivante.

A Niagara Falls, la premiere Eglise catholique, St.Antoine de Padoue fut

construite ala fin des annees 1950, peu apres l'achat du terrain oil se situe presentement

I'eglise. Le terrain fut achete ala ville et une partie fut vendue immediatement aun prix

nominal au Conseil Scolaire Separe afin de Ie persuader de construire une ecole

elementaire de langue fran9aise; par consequent, la premiere ecole catholique de langue

fran9aise a Niagara Falls fut etablie en 1959 a cote de l'Eglise catholique (Robertson,

1980: 25).

L'etude de Robertson realisee en 1980 fait etat de l'evolution sociolinguistique et
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socio-demographique de la communaute francophone de Niagara Falls chez deux

generations de francophones. L'auteure constate que Ie transfert linguistique a lieu surtout

parmi la deuxieme generation dans Ie cas des mariages mixtes. Elle signale la baisse du

nombre des francophones de deuxieme generation et de ceux qui font partie de mariages

mixtes qui frequentent I'Eglise catholique de Niagara Falls. "Whatever the reason,

membership in the French church for the second generation and for mixed marriages

suffers. Catholicism and the French language, which for many first generation were co

terminous before their immigration to Niagara Falls, are much less so for their children,

the second generation. Both of them begin to lose their force as behaviors symbolic of

French ethnicity" (Robertson, 1980: 103).

SCOLARISAnON EN LANGUE FRANCAISE

En 1943, les Canadiens fran~ais d'Hamilton commencent a s'organiser. lIs

fondent Ie Cercle LaSalle qui recevra une charte provinciale Ie 7 mars 1944. Leur objectif

etait d'obtenir des classes bilingues pour leurs enfants; en 1943, 172 familles signent une

petition pour obtenir une ecole bilingue. C'est Ie commencement d'une longue lutte qui

dura plus de trente ans. En 1945, la Commission Scolaire des Ecoles Publiques fut

contactee pour trouver un emplacement pour une ecole bilingue. Les deux Commissions

Scolaires (Ecoles Separees et Ecoles Publiques) veulent ouvrir une ecole bilingue. La

meme annee, la Commission Scolaire des Ecoles Separees offre un emplacement afin
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d' etablir une ecole bilingue, ou plutot une classe bilingue. Une jeune institutrice de

Hawkesbury enseigna a 25 enfants de premiere et deuxieme annees a l'ecole des Saints

Anges, rue Sheaffe. En ce temps, seuls les eleves ages de moins de 9 ans pouvaient

s'inscrire en premiere et en deuxieme annee et les parents etaient responsables du

transport. Pendant les quinze annees suivantes, les classes bilingues occuperent peu a peu

les locaux de l'ecole. L'ecole des Saints-Anges etait localisee dans la partie nord

d'Hamilton, a une distance d'un mille environ de la paroisse St. Charles-Garnier. Vers

1960, 325 eleves venant de tous les coins de la ville, de la premiere jusqu'a la huitieme

annee s'entassaient dans l'ancienne residence de l'eveque; deux ans plus tard, Ie

batiment vieux de 75 ans, fut condamne par Ie Departement de la protection contre les

incendies. Des lors, les eleves durent demenager a St. Mary's Boys' School rue Mulberry,

loin de l'eglise. Finalement, en 1963, un site fut choisi rue Cumberland pour etablir une

nouvelle ecole catholique de langue franl;aise et une nouvelle Eglise catholique. Cette

meme annee, les portes de la nouvelle ecole furent ouvertes. Aujourd'hui, la communaute

est desservie par deux ecoles elementaires de langue franl;aise et une ecole secondaire de

langue franl;aise; les eleves francophones d'Hamilton jouissent done d'une scolarisation

complete en franl;ais dujardin d'enfantsjusqu'au secondaire.

Lors de leur arrivee a WeIland, les premieres familles canadiennes-franl;aises

etaient obligees d'envoyer leurs enfants dans les ecoles anglaises publiques

(nondenominational), faute d'ecole de langue franl;aise ou meme d'ecole separee anglaise
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(c'est-a-dire catholique). Au debut des annees 1920, l'abbe Tanguay etablit une petite

ecole privee bilingue. De plus, Ie Conseil Scolaire Public embaucha un instituteur qui

parlait Ie fran9ais et qui enseignait l'anglais aux enfants afin de les integrer au systeme

scolaire regulier (Martin, 1986:15). La demande officielle du pretre, que les eleves

francophones re90ivent un enseignement dans leur langue, fut refusee par Ie ministere de

I'Education de l'Ontario sous pretexte que ceci allait a l'encontre du Reglement XVII, qui

proclamait l'anglais seule langue d'enseignement dans les ecoles elementaires (voir ch.

II). En 1927, avec la permission du ministere de I'Education d'enseigner une heure en

fran9ais par jour, les eleves francophones furent groupes en classes "bilingues". La

premiere ecole publique bilingue fut ouverte en 1936, en annexe a l'ecole elementaire

publique Empire. En 1937, l'annexe fran9aise fut separee de Empire School et renommee

Coronation School (Martin, 1986: 15). Comme on l'a vu (cf. ch.II), ce n'est qu'en 1968

que Ie gouvemement a finalement legalise Ie fran9ais comme langue d'enseignement dans

les ecoles elementaires et secondaires publiques du systeme scolaire public dans la

province. Seules les familles ayant les moyens pouvaient envoyer leurs enfants dans les

ecoles secondaires privees; il existait une minorite d'ecoles secondaires privees dans les

communautes urbaines telles qu'Ottawa et Sudbury. Jusqu'en 1968, "most French

students in Welland simply either did not attend the English language high schools or

dropped out after grade 10" (Mougeon et Beniak, 1989: 289). Aujourd'hui, a Welland, les

jeunes Franco-Ontariens peuvent etre completement scolarises en fran9ais du jardin
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d'enfants jusqu'a la fin du secondaire.

Les francophones de Welland ne sont pas tous d'accord sur la langue

d'enseignement, (seulement fran9ais ou fran9ais et anglais), dans les ecoles de langue

fran9aise; il semble y avoir plus de francophones en faveur d'une scolarisation bilingue

au niveau secondaire qu'au niveau elementaire (Mougeon et Beniak 1989).

ANiagara Falls, les premieres classes bilingues furent offertes dans la paroisse St.

Antoine de Padoue en 1957. Deux ans plus tard, s'ouvrit la premiere ecole catholique de

langue fran9aise, l'ecole 81. Antoine, allant de la premiere jusqu'a la huitieme annee et

qui etait geree par les Franciscains. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas d'ecole

secondaire de langue fran9aise a Niagara Falls; par consequent, les eleves terminant

l'ecole elementaire qui desirent continuer leur scolarite en fran9ais sont obliges d'aller a

la ville voisine de Welland. Ce choix implique un effort et un sacrifice considerables de la

part des eleves; en general, ils doivent se lever une heure avant leurs pairs anglophones

afin de prendre l'autobus; ils rentrent chez eux une heure plus tard a la fin de la journee.

Ils doivent s'habituer au fait d'avoir des camarades qui vivent loin, ce qui rend

l'interaction sociale difficile, voire impossible. Ils doivent s'arranger avec leurs parents

pour les transports s'ils desirent participer aux sports, au theatre, aux spectacles ou aux

autres activites parascolaires.
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LANGUE DE TRAVAIL

Dans les trois villes, Ie controle de l'economie est aux mains de la majorite

anglophone; par consequent la langue de travail est l'anglais. Par exemple, a Welland,

dans Ie secteur industriel OU sont employes 69% des francophones actifs, la langue

employee est l'anglais. Bien que les francophones constituent parfois 20% a25% des

employes dans une usine, Ie fran9ais n'a aucun statut special (Mougeon et Beniak, 1989:

292). Les affiches, memos, sont ecrits en anglais; les ordres des chefs d'equipe sont

donnes en anglais etc. "Only when older French workers manage to form a crew do they

speak in French together" (Mougeon et Beniak, 1989: 292).

Mougeon et Beniak (1989) signalent que quelques magasins et petits commerces

de Welland sont tenus par des francophones, mais etant donne que leur clientele est loin

d'etre exclusivement fran9aise, 1es proprietaires ne voient pas de raison de promouvoir

l'uti1isation du fran9ais dans leur etablissement. Par consequent, eux et leur personnel

uti1isent I'anglais la plupart du temps. "It is only those institutions controlled by

francophones and serving exclusively their needs (e.g. the French language schools, the

Credit Union, most sociocultural organizations) that francophones can work in French"

(Mougeon et Beniak, 1989: 292). Selon mon experience personnelle, la meme situation

sevit aHamilton et Niagara Falls.

L'economie de Niagara Falls est en grande partie axee sur l'industrie, les

vignobles et Ie tourisme. Dans l'industrie touristique se trouvent de nombreux hotels,
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motels, restaurants, magasins, centres d'amusements, musees ainsi que l'etablissement

recent d'un casino, etc. Robertson (1980) mentionne que l'emploi du fran9ais n'est pas

exploite dans l'industrie touristique. "Niagara Falls is a tourist city with a number of

businesses and services which are social contexts for potential French language use.

However, it was established that the knowledge of French, while it provides access to

temporary, seasonal employment, is not an asset in remunerative, full-time employment

(except in teaching) and that the tourist industry does not systematically exploit the use of

French in its interests" (Robertson, 1980: 30-31). Selon mon experience personnelle,

l'utilisation de la langue fran9aise dans l'industrie touristique a peu change depuis l'etude

de Robertson. Pourtant, il y aurait possibilite de promouvoir l'utilisation du fran9ais

(voire d'autres langues), dans une industrie qui attire des touristes du Quebec, de la

France et d'autres coins du monde ou Ie fran9ais a cours. Quelles qu'en soient les raisons,

l'industrie touristique ne s'efforce pas d'embaucher un personnel capable de mieux

servir les besoins d'une clientele heterogene.2

2 Un des parents d'eleve qui travaille pour Ie gouvemement provincial dans
l'industrie touristique aNiagara Falls, et avec quij'ai eu l'occasion de discuter m'a
signale que Ie gouvemement a mis en vigueur un test d'evaluation des aptitudes en
fran9ais pour recruter Ie personnel.
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MEDIA FRANCAIS ET INSTITUTIONS PUBLIQUES FRANCOPHONES

Hamilton, WeIland et Niagara Falls sont prives de quotidien franc;ais local et en

fait, il existe un seul quotidien franc;ais en Ontario: Le Droit d'Ottawa. Les francophones

dependent alors en grande partie de I'hebdomadaire L 'Express de Toronto pour les

nouvelles sur la vie francophone de la region Sud-Est. Jusqu'a recemment, il n'y avait ni

television, ni radio en langue franc;aise. Cependant, il y avait abondance de

programmation anglophone a la television ou ala radio. Les francophones du Sud durent

lutter afin d'obtenir leurs propres reseaux mediatiques.

En 1954, un groupe de Canadiens franc;ais de WeIland forment Ie comite Alouette

dans Ie but de mettre la langue franc;aise sur les ondes radiophoniques, "mais il faudra

attendre les audiences publiques de la premiere Commission Fowler en 1957, oil

plusieurs groupes et associations, tels l'Alliance franc;aise, l'Alliance canadienne, Ie Cine

club de Toronto, I'universite de Toronto, deposerent des memoires en faveur de la

creation d'une radio de langue franc;aise" (Larose et Nielsen, 1995: 299). De 1958

jusqu'en avril 1962, CJBC a Toronto ne diffuse qu'une demi-heure de franc;ais par jour;

la diffusion quotidienne passe a une heure en juillet de la meme annee jusqu'a trois

heures et demie en janvier 1963. Insatisfaits de I'extension du temps de diffusion, les

francophones forment d'autres groupes afin d'obtenir leur propre station radiophonique

de langue franc;aise. En 1959, la Societe Saint-Jean-Baptiste de WeIland presente un

memoire accompagne de 2 000 signatures au bureau des gouvemeurs de la Societe Radio-
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Canada (Larose et Nielsen, 1995: 299). L'effort fut sans resultat et donc un regroupement

de francophones cree Ie Comite de la radio-television franyaise de la peninsule du

Niagara. Dne campagne plus energique est mise sur pied; "en 1960, un regroupement de

francophones de Niagara, de Welland, de Saint Catharines et d'Hamilton presente, par

l'entremise de l'Association canadienne-franyaise d'education de l'Ontario, un second

memoire, cette fois-ci aMarcel Ouimet, directeur general a la SRC de la radiodiffusion

franyaise" (Larose et Nielsen, 1995: 299). Encore une fois, bien que ce document soit

accompagne de 120 lettres personnelles et de plus de 3 000 signatures, ces efforts

n'aboutissent pas. Continuant Ie mouvement, les delegues de Toronto, d'Oshawa,

d'Hamilton, de Welland, de Penetanguishene, de Brantford, de Galt, de Niagara et de

Saint Catharines fondent l'Association de radio-television franyaise du sud de l'Ontario

en 1963. Toujours insatisfaits des heures de diffusion du franyais sur les ondes, "les

delegues de l'ARTF radio reclament une station radiophonique unilingue franyaise et

susceptible de rejoindre les auditeurs de Belleville aFort Erie" (Larose et Nielsen, 1995:

299-300).

Apres neuf ans d'efforts acharnes, CJBC aToronto passe finalement au service

franyais de la Societe Radio-Canada en octobre 1964 (Larose et Nielsen, 1995: 300).

Dans la plupart de l'Ontario, y compris ces trois villes, deux stations de television sont

accessibles: Radio-Canada, localisee a Ottawa et La Chaine franyaise de TV Ontario

(TVO), localisee a Toronto et diffusant sur Ie cable quotidiennement. Cependant,
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lorsqu'il fut possible d'avoir acces aux programmations de radio et de television en

fran9ais surtout a la fin des annees 1970, (voir ch. I), les habitudes d'ecoute etaient deja

bien etablies en faveur des programmations anglophones (Cardinal et ai. 1988; Mougeon

et Beniak 1989).

D'apres ses donnees, Robertson constate que les mediajouent peu de role comme

moyen de maintenir la langue fran9aise dans la communaute francophone de Niagara

Falls (Robertson, 1980: 78). L'etude de Cardinal, Lapointe et Theriault (1988) sur la

communaute francophone de Welland demontre que 35.9% de l'echantillon n'ecoutent

jamais la television fran9aise. De plus, la majorite (54.9%) l'ecoute moins de trois heures

par jour en moyenne. Et, moins de 10% regardent la television fran9aise plus de trois

heures par jour en moyenne. "La television anglaise, par contre, est beaucoup plus suivie"

(Cardinal et ai. 1988: 130). 66.7% de l'echantillon ecoutent plus de television en anglais

qu'en fran9ais; 15.7% ecoutent a peu pres autant la television fran9aise qu'anglaise et

17.7% ecoutent plus la television fran9aise qu'anglaise (Cardinal et aI., 1988: 132).

"L'image qui se projette, done, est double: elle est celle d'une pratique d'ecoute de la

television qui est beaucoup plus anglophone que francophone: elle est celle aussi de la

persistance tout de meme d'un groupe important qui utilise beaucoup et meme surtout la

television fran9aise" (Cardinal et aI., 1988: 132). En ce qui conceme la radio, l'ecoute de

la radio anglaise est 5.8 fois plus elevee que l'ecoute de la radio fran9aise. D'apres les

resultats, plus on est jeune, plus on ecoute la radio en anglais seulement; ceci confirme
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une tendance qui va de pair avec Ie bilinguisme plus marque chez les jeunes (Cardinal et

aI., 1988: 137). "Thus by and large French language TV and radio programs have not had

much of an impact on the francophone population and especially on the younger

generation who find the contents of the programs unappealing and the type (the high

variety) of French used on them difficult to understand as most of the programs emanate

from Quebec or even Europe" (Mougeon et Beniak, 1989: 292).

Les reseaux associatifs des trois communautes incluent des associations a

caractere social, politique ou religieux. Parmi les reseaux les plus importants pour les

adultes, citons: la paroisse, Le Club Richelieu, Les Chevaliers de Colomb, Le Club de

l'Age d'Or; pour les enfants, on peut citer: les activites de la paroisse, FESFO

(Federation de la jeunesse franco-ontarienne), Jeannettes et Guides pour les filles, Scouts

et Louveteaux pour les garyons. Cependant, Cardinal et aI. (1988) constatent que ces

reseaux francophones ne reussissent pas a attirer les jeunes Franco-Ontariens au fur et a

mesure qu'ils grandissent; "... malgre un reseau scolaire public jusqu'au secondaire des

mieux organises et malgre de multiples associations defendant et promouvant Ie fait

franyais, bref malgre un tissu communautaire important, la desaffectation des jeunes vis

a-vis de la culture franyaise persiste et s'amplifie au cours des annees" (Cardinal et aI.,

1988: 63). En outre, Mougeon et Beniak (1989) constatent que bien que les services en

franyais soient disponibles, ils ne sont pas toujours utilises par les francophones. D'autre

part, a Hamilton, "a doctor is normally available only once or twice a month which is
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inadequate service for Francophones in case of emergency" (Cavarzan, 1996: 24).

Precisons que Niagara Falls n'est pas une ville designee dans Ie cadre de la Loi sur les

services enjram;ais de l'Ontario (cf. ch. I).

Plusieurs auteurs reclament davantage de soutien de la part de la communaute et

du gouvemement afin d'encourager Ie maintien de la langue fran9aise. Cependant,

comme Mougeon et Beniak (1989) Ie demontrent dans leur etude sur la communaute

francophone de Welland, les services en fran9ais sont disponibles, mais ils sont peu

utilises.

BILINGUISME ET TRANSFERT LINGUISTIQUE

Les etudes de Mougeon et Hebrard (1975), de Robertson (1980), de Mougeon et

al. (1982), de Cardinal et al. (1988), de Mougeon et Beniak (1989) et d'Erfurt (1996)

soulignent Ie niveau de bilinguisme chez les locuteurs ages qui ont tendance a etre franco

dominants et chez les jeunes qui ont tendance a etre anglo-dominants et plus enclins a

abandonner Ie fran9ais au foyer. Dans les 40 demieres annees, dans la communaute

francophone de WeIland, Ie taux de bilinguisme a augmente, atteignant son maximum de

96% parmi les jeunes adultes (ages de 25 a 34 ans) a l'heure actuelle. Mougeon et Beniak

(1989) constatent que jusqu'a 54% des jeunes adultes francophones d'aujourd'hui qui

sont en age d'avoir des enfants (25-44 ans) emploient l'anglais comme langue du foyer.

"Cela peut laisser supposer que la communaute francophone est en cours d'assimilation
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puisque l'anglais devient dominant pour la majorite des jeunes" (Mougeon et Hebrard,

1975: 20).

Mougeon et Beniak (1989) constatent que les parents francophones ont tendance a

parler l'anglais entre eux, mais a parler Ie fran<;ais plus souvent avec leurs enfants.

"Franco-Ontarian parents speak French less often to each other than they do to their

children (an indication that they are concerned about transmitting French to their

offspring although they themselves are setting a "bad example") and the children respond

by speaking French to their parents about as often as they are spoken to in French by their

parents" (Mougeon et Beniak, 1989: 295-96 )

En ce qui concerne les manages mixtes, Mougeon (1977) fait etat du phenomene

aWelland sur une periode de 45 ans; dans la paroisse catholique fran<;aise de Welland, Ie

taux d'exogamie est passe de 24% en 1930 a55% en 1975 (Mougeon, 1977: 371). Dans

son etude de la communaute francophone de Niagara Falls, Robertson (1980) note aussi

que Ie taux de mariages mixtes a augmente de 36% a63% au cours de deux generations

successives (Robertson, 1980: 120). Selon elle, les mariages mixtes s'averent negatifs

pour Ie maintien de la langue fran<;aise dans cette communaute et contribuent aux

difficultes que doivent surmonter les ecoles de langue fran<;aise afin de maintenir la

langue; " [Mixed marriages] language use habits in the home make them the least likely

to be transmitting French as a mother tongue. Their children will probably have weak

competency in French when they reach school age, a fact which makes it all the more
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difficult for schools to maintain the language" (Robertson, 1980: 120).

Cependant, Cardinal et ai. (1988) demontrent que dans la communaute

francophone de Welland, les foyers non-mixtes operent eux aussi un transfert linguistique

vers I' anglais: "Meme dans Ie cas des mariages non-mixtes, on peut constater qu'au fur et

a mesure que Ie jeune francophone de Welland vieillit, il prefere utiliser de plus en plus

l'anglais uniquement ou en alternance avec Ie franyais. Et cela est d'autant vrai dans Ie

cas des mariages mixtes" (Cardinal et aI., 1988: 22).

Dans l'etude d'Erfurt (1996) a Welland, environ 10% des eleves de l'ecole

secondaire de I'echantillon proviennent de familles anglophones, environ 46% de

familles francophones et environ 44% de familles en situation de mariage mixte. "C'est

a-dire qu'il existe un certain interet, du cote anglophone, concernant l'acces a une

formation en franyais afin de devenir bilingue, sans doute parce qu'il s'avere avantageux

d' etre bilingue dans une perspective professionnelle" (Erfurt, 1996: 99-100).

Malheureusement, il existe peu d'etudes longitudinales sur l'evolution des

comportements linguistiques au sein de la meme generation en milieu minoritaire. Erfurt

(1996) vient de realiser une enquete de ce genre en 1994; son etude reprend une partie de

l'enquete a l'ecole secondaire Confederation de Welland a l'aide du questionnaire

employe en 1978 par Mougeon, Brent-Palmer, Belanger et Cichocki (1982). L'etude

effectue une comparaison des reponses des eleves de geme et 12eme annees en 1978 avec

celles des eleves de meme niveau en 1994. 11 y a eu des changements en ce qui concerne
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Ie comportement langagier des adolescents dans toutes les situations de communication

interpersonnelle. Par exemple, en 1978, 66% des parents communiquaient toujours ou

souvent en fran9ais entre eux; en 1994, il n'y en avait plus que 27%; en 1978, 67% des

eleves communiquaient avec leurs freres et soeurs toujours ou souvent en anglais; en

1994, il y en avait 82%. L'etude d'Erfurt souligne la diminution considerable du maintien

du fran9ais chez les jeunes Franco-Ontariens. En revanche, au niveau des attitudes, les

resultats sont aussi favorables en 1994 qu'en 1978. Ainsi, en 1978 et 1994, 66% des

eleves declarent que Ie fran9ais est important ou tres important dans leur vie actuelle

(Erfurt, 1996).

CONCLUSION

Dans ces trois villes oil les francophones sont minoritaires, il y a un taux eleve de

bilinguisme. II existe egalement une tendance elevee a operer un transfert linguistique,

taut dans les mariages mixtes que non mixtes. Les ecoles de ces villes doivent donc faire

face a une clientele de competence linguistique variee. Nous verrons au chapitre suivant

qu'il y a des parents de toutes origines qui inscrivent leurs enfants dans les ecoles de

langue fran9aise et que leurs attentes vis-a-vis du role de l'ecole different selon Ie cas.



CHAPITREIV

ENQUETE SOCIOLINGUISTIQUE: PRESENTATION ET RESULTATS

INTRODUCTION

Ce chapitre sera consacre it la description de notre recherche et it I'analyse des

donnees recueillies. Notre recherche avait comme objectif d'examiner la composition

sociodemographique et ethnique des ecoles de langue franyaise situees en milieu

minoritaire et de voir dans quelIe mesure leurs effectifs refletent la realite

sociolinguistique et l'appartenance identitaire des Franco-Ontariens qui vivent au Sud de

I'Ontario.

Apres avoir consulte Ie Dr. Heller du Centre de recherches en education franco

ontarienne it Toronto, it la mi fevrier 1997, j'ai decide d'interviewer une vingtaine de

parents d'une ecole franco-ontarienne dans les villes d'Hamilton, de Niagara Falls et de

Welland. Conformement aux conseils du Dr. Heller, j'ai envoye deux lettres (une lettre

dans deux ecoles), dans une des villes de l'enquete; ces lettres etaient destinees aux

responsables du Conseil d'Ecole, pour solliciter l'aide de parents benevoles. N'ayant pas

reyu de reponse et afin d'observer un protocole d'enquete uniforme dans toutes les ecoles,

j ,ai opte pour la solution de distribuer des questionnaires.

Afin d'examiner la nature de ces ecoles, des questionnaires ont ete distribues aux
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parents d'eU:ves. En tout, 381 questionnaires ont ete distribues aux eleves des trois

premieres annees (c'est-a-dire, premiere, deuxieme et troisieme annees) de quatre ecoles

elementaires de langue fran9aise pendant les mois d'avril et mai 1997. Vne copie du

questionnaire se trouve aI'appendice A.

Le questionnaire con9u dans une optique sociolinguistique s'inspire tout d'abord

des travaux de recherche en sociolinguistique franco-ontarienne notamment ceux de M.

Heller (1994), qui examine la composition sociodemographique et ethnique de la

population parentale et scolaire de plusieurs ecoles franco-ontariennes de Toronto. Entre

autres, Heller (1994) examine les attentes de ces parents ainsi que les experiences

linguistiques et l'utilisation du fran9ais voire de l'anglais par les eleves. Nous nous

sommes en outre basee sur les recherches de Rita Bienvenue (1984), qui compare les

attitudes ethnolinguistiques de deux groupes de parents (ceux du programme

d'immersion en fran9ais et ceux du programme regulier) afin de mieux cemer leurs

motivations a inscrire leurs enfants dans les eco1es d'immersion e1ementaires en fran9ais

a Winnipeg; dans la meme veine, nous avons examine 1es travaux de Landry et Allard

(1985) qui comparent Ie choix de la langue d'enseignement de deux groupes de parents

francophones acadiens (les uns ayant choisi l'anglais et les autres Ie fran9ais comme

langue d'instruction) dans un contexte ethnolinguistique minoritaire, plus exactement,

Moncton, au Nouveau Brunswick.
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METHODOLOGIE DE L'ENQUETE SOCIOLINGUISTIQUE

Parmi les ecoles selectionnees pour Ie recueil des donnees, on compte trois ecoles

catholiques de langue franyaise: une aHamilton (95 questionnaires), une aNiagara Falls

(63 questionnaires) et une aWeIland (118 questionnaires). En outre, 105 questionnaires

ont ete distribues dans une ecole publique de langue franyaise a Niagara Falls. A

Hamilton et Niagara, la permission de mener l'enquete a ete obtenue des

directeurs/directrices d'ecoles. A WeIland, c'est Ie conseil scolaire qui nous l'a accordee.

Les parents ont ete contactes via l'ecole et leurs enfants; plus exactement, une lettre

attachee au questionnaire sollicitait la participation des parents. Tout parent s'interessant

a l'enquete etait prie de retoumer Ie questionnaire rempli. J'ai moi-meme visite chaque

classe (de la premiere ala troisieme annee) de chaque ecole afin de demander aux eleves

de se charger d'un questionnaire pour leur(s) parent(s). Nous avons decide de nous

concentrer sur les trois premieres annees afin de recueillir les points de vue des parents

qui ont pris recemment la decision d'envoyer leur(s) enfant(s) dans une ecole de langue

franyaise.

Parmi les questionnaires distribues aux quatre ecoles de langue franyaise

(respectivement les ecoles catholiques a Hamilton, Niagara Falls et WeIland et l'ecole

publique aNiagara Falls), 30 questionnaires ont e16 remplis aHamilton, ce qui equivaut a

un taux de reponses de 31%; 18 aNiagara Falls (taux de reponses de 28%); 28 aWeIland

(taux de reponses de 24%) et 27 al'ecole publique de Niagara Falls, equivalant aun taux
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de reponses de 26%. Toutes les ecoles, a l'exception de celIe de Welland, m'ont autorisee

a faire passer un questionnaire bilingue (en fran9ais et en anglais), ceci afin que la

majorite/tous les parents puissent Ie comprendre.

DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire comporte un total de 13 questions; les sept premieres questions

sont axees sur des renseignements personnels permettant d'identifier les differents

groupes de parents. Les trois premieres questions sont des questions generales d'ordre

biographique portant sur Ie lieu de naissance, la date d'arrivee au Canada s'ils n'y sont

pas nes et la date d'arrivee dans la ville de l'enquete, (c'est-a-dire Hamilton, Niagara

Falls ou Welland). Ensuite viennent des questions traitant de lalles langue(s)

matemelle(s) des parents, de leur connaissance d'autre(s) langue(s), de la frequence des

langues utilisees a la maison, et de I' identification a un groupe culturel precis (questions 4

a7).

La question 8 cherche a cemer les raisons qui motivent les parents a envoyer leurs

enfants a l'ecole fran9aise. Les questions suivantes portent sur la participation des parents

aux activites scolaires, Ie niveau d'encouragement des parents pour que les enfants

ecoutent les emissions de television en fran9ais, la participation des enfants et des

parents a des reseaux francophones en dehors de l'ecole (questions 9 a 12). Enfin, la

demiere question sollicite l'opinion des parents sur l'avenir du fran9ais en Ontario.
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Des 59 repondants qui ont laisse leur(s) numero(s) de telephone, 36 n'ont pu etre

rejoints, meme apres plusieurs appels; pour certains de ceux-ci, Ie numero n'avait plus

cours; de plus, l'heure alaquelle j'ai appele ne convenait pas acertains des repondants.

Les questions de l'entrevue au telephone portent sur Ie degre de facilite ou de difficulte de

communiquer en franyais dans la communaute, la frequence de l'utilisation du franyais

dans Ie milieu de travail, les opinions des parents sur Ie genre d'activites en franyais

disponibles dans la communaute, etc.

RESULTATS ET ANALYSE DE LA RECHERCHE:

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PARENTS

La majorite des parents viennent de I'Ontario; un grand pourcentage etant

originaire de la ville OU est situee l'ecole, lieu d'enquete.

A l'ecole publique franyaise et a l'ecole catholique franyaise de Niagara Falls,

20.3% et 44.4% des parents respectivement sont originaires de Niagara Falls tandis que

50% et 27.7% respectivement proviennent d'autres villes ontariennes. AHamilton, 33.3%

des parents sont originaires de la ville et 30% proviennent d'autres villes ontariennes. A

Welland, 35.1% sont issus de la ville meme et presque 37% proviennent d'autres villes

ontariennes (voir appendices B,C,D,E).

Apres l'Ontario, la plupart des parents sont originaires du Quebec: 7.3% al'ecole
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publique et 8.2% it l'ecole catholique de Niagara Falls; environ 20% des parents de

l'ecole d'Hamilton, et 16.6% de l'ecole de Welland sont du Quebec. Une minorite de

parents ont des origines diverses.!

II faut noter que c'est surtout it Hamilton et, dans une moindre mesure, it Niagara

Falls que les parents se distinguent par la diversite de leurs origines. A Welland, la

majorite des parents proviennent de l'Ontario, suivi du Quebec, d'autres provinces

canadiennes et d'autres pays d'Europe. Etant donne qu'Hamilton et Niagara Falls sont

des villes multiculturelles ayant une faible proportion de francophones minoritaires par

rapport it Welland, la clientele des ecoles reflete bien les donnees demographiques de la

population de ces villes.

PROFIL LINGUISTIQUE DES PARENTS

Dans cette section, nous allons exammer les langues matemelles des

repondant(e)s qui ont ete regroupes par categories. Nous remarquons qu'it l'ecole

publique franc;aise de Niagara Falls, il n'existe aucun groupe de parents francophones

(c'est-it-dire deux parents ayant Ie franc;ais comme langue matemelle); cependant, nous

Al'ecole publique franc;aise de Niagara Falls, 1.8% proviennent de pays
francophones d'Europe, 3.5% d'autres pays d'Europe, 1.8% de pays francophones
d'Afrique et 1.8% d'Amerique du Sud; it l'ecole catholique franc;aise de Niagara Falls,
5.5% proviennent des Etats-Unis, 5.5% d'Amerique du Sud; it l'ecole catholique
franc;aise d'Hamilton, 3.3% proviennent de pays francophones d'Afrique, 3.3% de pays
d'Asie, 1.6% des Etats-Unis, 1.6% d'Amerique du Sud et 3.3% des Antilles; it l'ecole
catholique franc;aise de Welland, 3.6% proviennent d'autres pays d'Europe.
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observons que ce sont les anglophones (c'est-a-dire les deux parents ayant l'anglais

comme langue matemelle) qui sont les plus nombreux (66.6%). Les mariages

linguistiquement mixtes (au moins un parent francophone)2 representent seulement

18.5% des parents. Les autres familles sont allophones3 ou mixtes

(anglophone/allophone) (voir appendice F).4

A l'ecole catholique fran<;aise de Niagara Falls, 22.2% des parents sont

francophones; Ie meme pourcentage vaut pour les parents anglophones. On y trouve

38.9% de mariages linguistiquement mixtes. Les autres familles sont allophones ou

mixtes (anglophone/allophone) (voir appendice G).

Le pourcentage de parents francophones plus eleve a l'ecole catholique fran<;aise

de Niagara Falls qu'a l'ecole publique peut s'expliquer de la fa<;on suivante:

premierement, l'ecole catholique est la premiere ecole fran<;aise etablie dans la ville et

alors plusieurs des francophones de la ville la connaissent et ont l'habitude d'y envoyer

2 Precisons que les parents regroupes dans la categorie 'Ie fran<;ais et l'anglais' sont
les suivants: i) soit un parent a Ie fran<;ais et l'autre parent a l'anglais comme langue
matemelle ou soit ii) au moins un parent a l'anglais et Ie fran<;ais comme langues
matemelles.
3 Les allophones se detinissent comme ceux et celles ayant une/des langue(s)
matemelle(s) autres que Ie fran<;ais et l'anglais.
4 Voici une liste complete des langues matemelles foumies par les repondants et
repondantes de toutes les ecoles franco-ontariennes de l'enquete: allemand, anglais,
croate, espagnol, fran<;ais, hollandais, hongrois, italien, khmer, langues africaines (ex:
baoule, lingala, tshiluba) et roumain.
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leur(s) enfant(s); deuxiemement, comme on l'a constate, les francophones envoient

leur(s) enfant(s) traditionnellement dans les ecoles catholiques (cf. ch. II). En ce qui

concerne l'ecole publique, un membre du personnel m'a signale que pour la plupart, les

parents sont des anglo-dominants de la classe moyenne (ex. medecins, avocats,

enseignants, etc.). On peut supposer que ces parents s' interessent aux avantages de

mobilite sociale et economique que presente Ie bilinguisme (Heller 1994).

A l'ecole catholique fran9aise d'Hamilton, 30% des parents sont francophones;

les mariages linguistiquement mixtes representent plus de la moitie de la population

(53.3%); une minorite de parents (6.7%) ont l'anglais comme langue maternelle. Les

autres familles sont allophones ou mixtes (anglophone/allophone)(voir appendice H).

A l'ecole catholique fran9aise de Welland, 34.4% des deux parents sont

francophones; les mariages mixtes representent 41.3% des parents; on y trouve 13.8% de

parents anglophones. Les autres familles sont mixtes (anglophone/allophone) (voir

appendice I).

II faut souligner Ie pourcentage eleve de mariages linguistiquement mixtes dans

l'echantillon des quatre ecoles de l'enquete; comme nous l'avons constate au ch. I (p. 21

22) les mariages linguistiquement mixtes ont tendance a contribuer a l'erosion du

fran9ais et aI'assimilation des francophones.
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COMPORTEMENT LANGAGIER DES PARENTS AU FOYER

Dans cette section, nous allons examiner la variation de maintien du franyais par

les parents en faisant I'etude de deux situations de communication: i) parent - partenaire

et ii) parent - enfant. Examinons Ie pourcentage des parents qui parlent Ie franyais,

l'anglais etlou une/d' autre(s) langue(s) au foyer a leur partenaire et aux enfants. En

general, Ie franyais, l'anglais ou une combinaison des deux langues sont utilises au foyer.

On constate qu'entre 60% et 90% des parents parlent l'anglais a leur partenaire

presque/tout Ie temps. Le pourcentage Ie plus eleve (88.9%) se trouve al'ecole publique

francophone de Niagara Falls; ce resultat n'est pas surprenant si on tient compte du

pourcentage majoritaire de parents anglophones. Le pourcentage Ie moins eleve (58.6%)

se trouve a l'ecole de WeIland (voir appendices J,K,L,M). Ce dernier resultat peut

s'expliquer par deux facteurs: Ie pourcentage des francophones est plus eleve aWeIland

que dans les deux autres villes; de plus, les francophones de WeIland sont moins

disperses geographiquement que dans les deux autres villes, ce qui contribue a une

communaute francophone plus unifiee qui est proche des reseaux franyais et qui a plus

d'occasions d'utiliser Ie franyais al'exterieur du foyer (cf. ch. III).

La frequence d'utilisation du franyais est plus elevee dans la communication

parent - enfant que dans la communication parent - partenaire. Si on examine les ecoles

francophones de Niagara Falls et d'Hamilton, il y a environ 38% de parents qui parlent Ie

franyais a I'enfant de temps en temps; a I'ecole de WeIland, 31% des parents parlent Ie
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fram;ais la moitie du temps. Vne minorite de parents parle une/d'autre(s) langue(s) aleur

partenaire ou aleur(s) enfant(s) (voir appendices N,O,P,Q).

11 est interessant de noter que Mougeon, Brent-Palmer, Belanger et Cichocki

(1982), ont releve la meme situation dans leur etude de sept communautes francophones

minoritaires en Ontario:

On peut peut-etre l'interpreter comme l'expression d'une volonte
de la part des parents de sauvegarder I'emploi du fran9ais chez
leurs enfants, volonte qui resulterait du fait que, dans I'ensemble,
les parents sont conscients de I'avancement de I'assimilation
linguistique chez leurs enfants. Par contraste, les parents
sembleraient un peu moins determines a maintenir Ie fran9ais
quand ils communiquent entre eux dans la mesure OU ils se
considerent peut-etre comme moins en "danger" d'assimilation
que leurs enfants. Quoi qu'il en soit, on peut se demander si
quelques-uns des jeunes Franco-ontariens de nos communautes
minoritaires ne per90ivent pas un element de contradiction dans Ie
comportement linguistique de leurs parents (Mougeon, Brent
Palmer, Belanger et Cichocki, 1982: 25).

Plusieurs etudes demontrent que Ie domaine familial joue un role primordial dans

Ie maintien de la langue minoritaire. La penetration de la langue majoritaire dans Ie

domaine familial aboutit a des risques plus eleves d'assimilation linguistique et a un

grave compromis pour Ie maintien de la langue minoritaire (Mougeon, Brent-Palmer,

Belanger et Cichocki 1982).
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IDENTIFICAnON CULTURELLE DES PARENTS

D'apres les resultats, l'identification au groupe culturel varie selon l'ecole

d'enquete. Chez les repondants et repondantes de I'ecole publique, la majorite des parents

se classent dans Ie groupe canadien-anglais (72.2%); ces resultats correspondent au

pourcentage eleve de parents anglophones qu'on trouve a l'ecole publique. A l'ecole

catholique de Niagara Falls, un tiers des repondants et repondantes s'identifie au groupe

canadien-franfais et au groupe canadien-franfais et canadien-anglais; aI'ecole

d'Hamilton, plus de 50% des repondants et repondantes s'identifient au groupe canadien

franfais et au groupe canadien-franfais et canadien-anglais; a l'ecole de WeIland, a peu

pres 65% des repondants et repondantes s'identifient au groupe canadien-franfais et au

groupe canadien-franfais et canadien-anglais (voir appendices R,S,T,U). Etant donne

qu'Hamilton et Niagara Falls sont des communautes francophones encore plus

minoritaires que WeIland, ces resultats correspondent aux pourcentages demographiques

des francophones dans les trois communautes.

Parmi les parents qui ont coche la mention "autre", il faut noter que plusieurs se

sont identifies de fayon linguistique (ex. "Canadienne capable de parler en franfais et en

anglais", "Canadien anglais parlant franfais", "canadienne-franfaise parlant anglais",

etc.). Nous verrons par la suite que cette identite bilingue est peryue de fayon positive et

nous examinerons les raisons pour lesquelles les repondants et repondantes accordent tant

d'importance au bilinguisme.
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MOTIVATION AL'EGARD DE L'ECOLE DE LANGUE FRANQAISE

Dans cette section, nous allons examiner les raisons pour lesquelles les parents ont

choisi d'envoyer leur(s) enfant(s) aune ecole de langue fran9aises (question 8). En plus

des raisons portant sur I'apprentissage de la langue et de la culture fran9aise, les valeurs

et Ie catechisme, (a l'exception de l'ecole publique), la competence du fran9ais al'oral et

a l'ecrit, nous verrons que les parents expriment des inten~ts varies selon Ie groupe auquel

ils appartiennent. Les differentes reponses a la question ouverte peuvent se dasser selon

plusieurs categories.

La principale raison evoquee par la majorite des parents pour justifier Ie choix

d'une ecole de langue fran9aise est d'assurer Ie bilinguisme. Cette valorisation du

bilinguisme est liee surtout a la croyance qu'il peut procurer des avantages a leur(s)

enfant(s) al'avenir. Pour la plupart, ces avantages sont per9us comme etant plutot d'ordre

economique ou instrumental (ex. perspectives d'emploi, etc.).

-- Parce que les en/ants doivent avoir les deux langues pour reussir.

Lefran~ais tout seul n 'est pas bon. Je veux que tout les enfants, mes

en/ants reussissent enfran~ais et avoir de bon poste dans la vie.

[parents francophones]

-- C 'est important que nos en/ants parlent la langue qui nous vient

facilement. Toute notre/amille communique enfran~ais. Je crois que

c 'est avantageux de parler deux langues. [parents francophones]



-- Parce que je suis fram;aise etje veux que mes enfants sont bilingues.

II est fres important d 'apprendre les deux langues dans notre nouvelle

generation.

[parents d'un mariage linguistiquement mixte]

-- J'envois mes enfants aI'ecole franc;aise pour qu 'il soil bi-lingue.

Ma famille est franc;aise et celle de mon marie est anglais. Sa aideras

aussi avec l'emplois dans lefuture.

[parents d'un mariage linguistiquement mixte]

-- To allow children to become bilingual in order to broaden their

future opportunities [parents anglophones]

-- I know there will be a great advantage ifshe is bilingual when

looking for a job. [parents anglophones]

La plupart des groupes insistent sur l'importance de l'unite nationale.

-- French being a big part ofCanadian culture will help to build a

strong Canadian identity. [parents anglophones]

-- '" Also, we live in a bilingual country and Ifeel they should learn

our other official language in school since I am not in the position to

teach them myself [parents anglophones]

105
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-- Because we live in a Bi-lingual Country lfelt it was important to

raise my children as Bi-lingual Canadians, , , [parents anglophones]

-- , , , We wanted our children to have this opportunity, and also be able to

communicate with the manyfamily members from Quebec, , ,

[un parent francogene et un parent anglophone]

La valorisation, Ia fierte de maitriser Ia langue fran<;aise et I'importance de

preserver Ia culture, l'identite et I'heritage fran<;ais/francophone sont invoquees non

seulement par Ies francophones d'origine canadienne, mais aussi par Ies immigrant(e)s

francophones.

-- Pour garder notre belle culture qui est la langue "Franfaise". C'est

I 'heritage de nos parents. , , , [parents francophones]

-- Nous sommes franfais - c 'est notre premiere culture naturellement.

Nous voulons que les enfants gardent cette heritage comme leur

premier. [parents francophones]

-- Pour offrir plusieurs opportunite anos enfants et pour qu 'ils

peuvent apprendre apropos de leur heritage. [parents francophones]
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-- Je trouve que notre langue est essentiel pour Ie future de nos enfants

et aussi sa fait parti de notre heritage.

[parents d'un mariage linguistiquement mixte]

-- To ensure my children maintain their French Heritage

[parents d'un mariage linguistiquement mixte]

La raison suivante est evoquee par des parents dont un originaire de Montreal et

l'autre de Cote-d'Ivoire, ancienne colonie franyaise dont la langue officielle est toujours

Ie franyais.

-- pour ne pas qu 'il perde leur identite jrancophone.

-- I would like to keep a French language as part ofour culture, , , In

Cambodia the school systems we used all French language. We

considered the French language is the second official language.

[ immigrants du Cambodge, ancien protectorat franyais]

En outre, les francophones canadiens et canadiennes ainsi que ceux d'autres

origines expriment la difficulte qu'ils eprouvent amaintenir Ie franyais dans un milieu

linguistiquement anglo-dominant. Ils declarent qu'afin d'etre bilingues, il faut travailler a

preserver Ie franyais et ils insistent moins sur I'apprentissage de I'anglais.
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-- Paree que I 'anglais sera toujours plus present dans leur quotidien

que Ie fram;ais il est done important de maintenir Ie fram;ais de /afon

prioritaire. [parents francophones d'origine canadienne]

-- C 'est notre langue 1er pour les deux et paree-que nous sommes

dans un environnement anglais. Nous ne voulons pas qu 'ils perdent

leur langue ler. [parents francophones d'origine canadienne]

-- J'eduque mes en/ants enfranfais et l'anglais vient tout seul car tout

notre environnement est presque toute en Anglais.

[parents francophones d'origine canadienne]

Des parents immigrants du ZaYre, ancienne colonie beige expriment les memes

motivations:

-- Parce que pour moi, il est important que mes en/ants saehent lire en

Franfais et en anglais. Le franfais elant minoritaire, iltaut done

profiter de toutes les opportunites pour qu 'i!s apprennent en franfais.
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Nous observons que 1'ecole est souvent Ie seul moyen pour les francogenes de

recuperer la langue et la culture franyaises. Les francogenes peuvent se definir comme

ceuxlcelles d'origine francophone qui ont perdu ou sont en train de perdre la langue a

cause d 'une forme d'assimilation mais qui desirent en regagner la maitrise.

-- My husband's parents were born and raised in Quebec, but

moved to Southern Ontario in the 1950 's. They chose not to speak

French to their children. My husband, therefore, doesn't speak any

French. Although I have [French] roots, I learned no French other

than at school. We wanted our children to have the opportunity to

become bilingual, as well as learn their French-Canadian roots.

[parents tous les deux francogenes]

-- I [mother] was born into a family with a French Canadian mother

and an English father. I was educated only in English. When I

married, I wishedfor my children to be bilingual.

[parents dont 1'un est francogene et l'autre anglophone]

-- My father is French-Canadian. Although my brothers and I speak

only a little French, we decided that we wanted our children to be able

to speak French.

[parents dont l'un est francogene et l'autre anglophone]
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Outre les avantages economiques et Ie probleme de l'unite nationale, tous les

groupes de parents (pour la plupart des anglophones) font allusion aux avantages culturels

et cognitifs du bilinguisme.

-- To learn a second language. Mental, educational, and social

stimulation in preparation for adulthood [parents anglophones]

-- , , , I believe very strongly that children benefit from being exposed

to more than one language, intellectually andpractically speaking.

[parents anglophones]

-- , , , Learning a second language has broadened their education

provided enrichment and exposed them to a different cultural

viewpoint. [parents anglophones]

La meme raIson est foumie par un parent francophone d'un mariage

linguistiquement mixte:

-- J'ai choisi d'envoyer mon enfant aune ecole de languefran~aise

parce que je crois (nous croyons) que parler une autre langue aide a

developer I 'enfant d 'un cote positif Cela enrichi sa vie. Ensuite j 'ai

beaucoup de fierte pour mon eritage. Mon enfant est partie de la 13e

generation de mafamille ici au Canada.
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Pour certains parents (souvent anglophones), ce n'est pas la langue

d'enseignement qui prime mais un milieu scolaire positif et epanouissant pour l'enfant.

-- I chose to send my children to Ecole [ ] because I was convinced it

was a good school environment --- regardless ofthe language spoken

. .. [parent anglophone]

-- I looked at both the public english andfrench schools and the

catholic english andfrench schools. It was the friendliness, the

enthusiastic teachers, Mr. [ ], the students themselves that drew me to

send [my child] to [this schoolj, the french language will be a benefit

to my child, but foremost is the environment that was most important!

[parent d'un foyer linguistiquement mixte]

D'apres ces commentaires, nous pouvons faire deux constatations: premierement,

les parents qui s'interessent aux ecoles franco-ontariennes dans ces trois villes ont des

profils et des origines differentes; deuxiemement, les interets des differents groupes de

parents pour les ecoles franco-ontariennes varient considerablement, souvent selon leur

profil linguistique ou leurs origines. Les differents groupes de parents qui s'interessent

aux ecoles franco-ontariennes sont les suivants: familles de milieu ou d'origine

canadienne (c'est-a-dire, par exemple, dont les familles ont vecu au Canada plus de 100



112

ans, et dont la langue matemelle est Ie fran~ais et qui parlent Ie fran~ais au foyer);

mariages linguistiquement mixtes ou les parents emploient Ie fran9ais a des degres divers

au foyer; familles francogenes, (c'est-a-dire ou l'un ou les deux parents sont d'origine

francophone, mais parle(nt) peu ou pas Ie fran9ais au foyer). II existe en outre un nombre

croissant d'immigrant(e)s francophones ou, en famille, on emploie Ie fran9ais a des

degres divers. Finalement, il y a des familles d'origine anglophone qui ne parlent pas ou

tres peu Ie fran9ais au foyer.

En ce qui conceme les motivations a l'egard de l'ecole fran9aise, la justification

qui ressort des commentaires de la plupart des parents est Ie bilinguisme. De meme,

Heller (1994) constate que Ie bilinguisme est d'importance primordiale pour les parents a

Toronto: "For almost everybody, bilingualism is important because of the opportunities it

opens up for their children" (Heller, 1994: 155).

La valorisation du bilinguisme s'exprime a la fois en termes economiques et en

termes symboliques. En general, les francophones et les francogenes accordent plus

d'importance aux questions symboliques que les anglophones. Pour les francophones et

les francogenes, la langue fran9aise est la langue du coeur qui fait partie de l'heritage, de

la culture et de l'identite francophones qu'ils desirent sauvegarder ou recuperer se10n Ie

cas. Pour les francophones qui parlent au foyer souventltout Ie temps Ie fran9ais aux

enfants, les ecoles de langue fran9aise sont un prolongement du fran9ais deja appris par

ces enfants comme langue matemelle familiale. Quant aux francogenes, l'ecole est la
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plupart du temps Ie seul moyen de transmettre Ie franyais a leur progeniture. Pour ces

deux groupes, Ie franyais symbolise une identification aux origines dites "ancestrales".

De plus, l'importance du bilinguisme se justifie pour des raisons instrumentales; pour ces

deux groupes, il constitue un tremplin ala mobilite sociale et une chance supplementaire

pour l'avenir.

Pour les immigrant(e)s de pays francophones, les ecoles de langue franyaise sont

peryues comme Ie moyen de sauvegarder un patrimoine qui fait partie de leurs origines

ethniques non-canadiennes; cela pourrait etre aussi Ie moyen de s' integrer a la societe

canadienne et de s'adapter al'Ontario, la province d'accueil.

En ce qui conceme les parents anglophones, ils s'interessent aux ecoles de langue

franyaise plutot pour des raisons instrumentales et les possibilites d'avancement social et

economique associees au bilinguisme. En outre, ils sont heureux d'exposer leur(s)

enfant(s) aune autre culture, afin qu'ils apprennent al'apprecier.

ENCOURAGEMENT DES PARENTS AUTILISER LES MEDIA FRANCOPHONES

Dans cette section, nous allons examiner Ie pourcentage de parents qui

encouragent leur(s) enfant(s) aecouter les emissions en franyais a la television (question

10). En general, entre 72% et 81% des parents de tous les enfants encouragent leur(s)

enfant(s) a ecouter les emissions en franyais a la television de temps en temps (voir
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appendices V,W,X,Y). Quelques parents pn5cisent que leurs enfants ages de moins de 10

ans trouvent les emissions en fran9ais interessantes. Cependant, les emissions destinees a

ceux ages de plus de lOans interessent peu ces derniers; ils ont une preference pour les

emissions en anglais, souvent d'origine americaine. D'ailleurs, au chapitre 3, nous avons

deja mentionne qu'en milieu minoritaire, au fur et a mesure qu'ils grandissent, les enfants

sont de plus en plus atttires par les reseaux anglais.

ACTIVITES SCOLAlRES ET EXTRA-SCOLAlRES

Dans cette section, nous examinerons les activites sco1aires auxquelles les parents

participent et les activites extra-scolaires auxquelles participent a la fois les parents et les

enfants (question 9, 11 et 12). D'apres les reponses a la question 9, question ouverte, nous

pouvons constater que la majorite des parents participent souvent aux activites scolaires,

comme par exemple, accompagner les classes en voyage, assister aux concerts, assister

aux marchetons, faire un prelevement de fonds, assister aux activites speciales, faire du

travail benevole, aider a la vente de pizza, participer comme membre au Conseil d'Ecole,

etc.

En ce qui conceme les activites francophones extra-scolaires, la participation des

parents et des enfants differe selon Ie groupe auquel ils appartiennent. La plupart des

parents francophones participent a des degres divers aux multiples associations,

organismes, clubs et activites organisees par l'Eglise catholique; cependant, quelques-uns
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signalent les raisons, telles que la distance qui les empeche d'y participer.

Par exemple, la plupart des activites disponibles semblent plutot destinees aux

adultes qu'aux enfants. La majorite des activites attirant l'interet des enfants (telles que

les sports, la danse, la gymnastique, Ie patinage, etc.) sont offertes en anglais seulement.

-- ... sports sont en anglais, YMCA, car connait pas quelqu 'un qui

donnent cours en franrais, sa donne comme cela.

Un des parents de Welland deplore Ie manque d'activites en franyais, l'anglais

envahissant les organismes:

-- Iei aWeiland, ii n ya pas teilement d'activite offerte enfranrais. Meme

ceux qu 'on a, ne mettre pas assez d'emphase sur la langue franraise.

L'anglais semble toujours prendre de I'avant - mais iifaut mettre nos

deux pieds par terre et leur dire - parle-moi enfram;ais! Je suis la

coordonatrice d'un centre francophone parent/enfants depuis 3 1/2 ans, et

I 'interet n 'est certainement pas la. Je ne sais pas quoi faire de plus. Qui,

j e I'encouragerai, si ii en aurait plus!

De plus, dans les familles linguistiquement mixtes, on a moins tendance a

participer aux reseaux francophones; en revanche, souvent ces familles desirent participer

ades activites permettant d'inclure tous les membres.
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-- non, Ie fait que ma femme est anglaise nous empeche de participer a

beaucoup d'activites organisees en.fran~ais.

Plusieurs chercheurs/chercheures concluent que les ecoles ne pourraient atteindre

a elles seules l'objectif d'education en langue fran((aise sans un niveau plus eleve de

soutien communautaire et gouvememental adapte ala realite sociolinguistique actuelle.

". . . the future of Franco-Ontarian education will depend on the extent to which the

legislative and sociodemographic processes . .. interact to favour the development of a

more stable and coherent community which would be able to provide the schools with the

support which they obviously need" (Mougeon et Heller, 1986: 223).

En ce qui conceme les anglophones, l'ecole est pour la plupart leur seul acces aun

reseau francophone.

OPINIONS DES PARENTS SUR L'AVENIR DU FRANCAIS EN ONTARIO

L'objectif de la question 13 est d'examiner les opinions des parents a

propos de 1'avenir du fran((ais en Ontario. Bien que cette question soit un peu ambigue,

les opinions varient selon les groupes de parents. D'ailleurs, les reponses variees a la

question ouverte peuvent se regrouper en plusieurs categories.

Par exemple, divers parents adoptent un point de vue economique, soulignant

l'importance du fran((ais pour l'avenir professionnel. Sur Ie plan politique, la plupart des
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groupes de parents expriment leur manque de confiance dans les subventions provinciales

destinees aux ecoles fran<;aises ou aux services offerts en fran<;ais, etant donne la situation

minoritaire des francophones.

-- I hope that it stays the same. But unfortunately with all the cut-backs

I can foresee that it might not remain available as it is now.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- Je suis tres pessimiste que I 'Ontario va garder ces programmes

francophones. [parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- I think it will be an uphill battle to keep services and schools for a

minority with all the government cuts oftoday.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- I think that French is a small community here in Hamilton. I hope

that all French organization and so forth will always be available.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

--Nous esperons que Ie gouvernement va maintenir et ameliorer nos

institutions et ecole fram;aise. [parents francophones]
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Toujours d'un point de vue politique, la majorite des groupes de parents, surtout

les francophones et les anglophones, relient leurs opinions sur I'avenir du fran9ais a la

question de l'unite nationale.

--Avec qu 'est-ce qui se passe au Quebec a present, je pense que

l'avenir dufran~aisest pas trop beau.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- IfQuebec separates, I don't thinkfrench will continue to be as

popular as it is. [parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- J'ai bien peur que nous allons nous faire assimiler. - en particulier

si Ie Quebec se separe. Le gouvernement ne supportera pas les couts

de continuer les services en deux langues.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- Le francais est necessaire en Ontario puisque nous somme voisin

d'une province oufrancais est en usage.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- I think the future ofFrench language and culture in this province is

dependant upon 2 factors. The first being the uncertainty ofour

present politics. The second, and the most important, is our need to

build bridges between English and French. [parent francogene]
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Les parents anglophones emettent des opinions similaires:

-- always have a presence assuming there is not a negative effect

should Quebec decide to separate

-- That depends - ifQuebec stays with Canada. I hope the French

language and culture survive.

Tous les groupes, a l'exception des anglophones, remarquent qu'ils doivent

encourager leur(s) enfant(s) aparler Ie franyais surtout au foyer, sinon ils risquent de Ie

perdre et d'etre assimiles. Les commentaires suivants emanent de parents francophones:

-- Je crois qu 'it va falloir encourager les enfants acontinuer aparler

en jranc;ais, si nous voulons la gardez.

-- Que la langue sera toujours en vigeur rendu que les parents

continuent aencourager les jeunes de parler jranc;ais - et qu 'its y

mettent [,effort aussi!

-- Si on ne Ie parle pas ala maison pour monfrer I'example anos

enfants, nous ne pouvons pas esperer qu 'its Ie parleront quand its

seront seule avec d'autres personnes.
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Vne mere francophone d'un mariage linguistiquement mixte constate que l'avenir

du fran9ais est incertain et qu'il depend du choix de lajeune generation, s'ils decident ou

non de garder Ie fran9ais. Elle constate que ce sont plutot les francophones adultes et plus

ages qui dirigent les associations et organismes francophones ou y participent, tandis que

les j eunes sont moins actifs dans ces associations et organismes.

-- Je croie que r;a seras a voir, car plusieurs de nos organisme sont

diriger par nos parents et nos grand-parents et les plus jeunes ne se

mele pas autant dans la communoter. Est-ce que nos enfants vont

gardez Ie franr;ais actif? Comme je dis r;a seras avoir.

La plupart des francophones d'origine a la fois canadienne et non-canadienne

expriment un certain optimisme concernant I'avenir du fran9ais, mais acondition de faire

un effort conscient pour Ie preserver.

-- L 'avenir est pour Ie franr;ais si que nous continuons a nous affirmer

en franr;ais et qu 'on dit que Ie Franr;ais est Ires important et a une

tres grande "Valeur". Sinon I'anglais va prendre Ie dessus.

[parents francophones]

-- Faut que Ie franr;ais feront les demandent pour service franr;ais et

qu 'Us les utilisent je crois que I'avenir en franr;ais en Ontario sera

toujours disponible. [parents francophones]
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-- Je pense qu 'il vafalloir qu'on continues as 'afjirmer enfram;ais

autant que possible si on veut gardez notre place.

[parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- sans etre expose assez souvent anotre langue fram;aise, on risque

de l'oublier, au pire: d'etre critique dans Ie melange qu 'on tombe

dedans. [parents d'un foyer linguistiquement mixte]

-- Je pense que si on ne fait pas attention, Iefran~ais risque de

disparaitre completement, au profit de 1'anglais. Mais avec beaucoup

de volonte elle ne (langue fran~aise) ne disparaitra pas.

[parents zaYrois]

Un parent francophone d'un mariage linguistiquement mixte exprime l'idee que la

situation du fran9ais restera toujours la meme, sans changement ni negatif ni positif.

-- A mon avis les chases ne changent pas tellement en comparaison a

quandj'hais plusjeune. C'est stable. /1 y a toujours une certaine

participation qui "garde les chases aller" mais ~a n 'augmente pas et

ca ne reduit pas. Lefran~ais y sera toujour et avec la meme intensite.
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La majorite des parents ang1ophones et quelques parents francophones justifient

leur optimisme par l'augmentation des ouvertures et des inscriptions dans les ecoles

franyaises et les programmes d'immersion.

-- I feel that the future ofFrench in Ontario will be growing due to the

fact that this school's enrollment is very high and I feel that parents

are just realizing the benifit oftheir children learning a second

language. [parents anglophones]

-- I believe the french language will increase progressively in Ontario.

Interest and enrollment in french schools is increasing andfrench will

be an asset to the future ofour children. [parents anglophones]

-- It seems to me that there is a lot ofinterest in people I know (30yrs

+/-) to school their children in French. [parents ang1ophones]

-- Je croix que Ie francais grandira plus surtout si les ecoles emersion

continue et il a plus d'activite en Franfais. [parents francophones]

-- J'espere que sa s 'enforce, il y a plus en plus de gens anglais qui

veut avoir leurs enfant dans les ecoles franfaises.

[un parent francophone d'un foyer linguistiquement mixte]
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Un parent d'un mariage linguistiquement mixte fait reference au nouveau

changement concernant la gestion francophone des conseils scolaires.

-- Je crois qu 'avec la nouvelle reforme des ecoles, les ecoles

fram;aises auront plus de pouvoir et plus d'initiatives.

Parmi les commentaires des differents groupes de parents sur I'avenir du franyais

en Ontario, la plupart sont d'ordre politique et economique. La majorite des groupes de

parents tels que les francophones, les parents de mariages linguistiquement mixtes et les

anglophones signalent leur manque de confiance dans les subventions gouvernementales

pour les ecoles de langue franyaise. Us constatent aussi que I'avenir du franyais depend en

grande partie de la question de l'unite nationale.

Les parents francophones trahissent un manque de confiance dans Ie maintien des

services en franyais, surtout acause des coupures du gouvernement provincial. De plus,

les francophones d'origine canadienne et non-canadienne voire les francogenes precisent

que s'ils veulent transmettre la langue a leur progeniture et assurer Ie maintien de la

langue a l'avenir, ils doivent encourager leur(s) enfant(s) aparler Ie franyais au foyer.

Comme l'a note l'un des parents, l' avenir du franyais depend des jeunes. De meme,

Cardinal et al. (1988) constatent l'existence d'un leadership vieillissant dans la

communaute francophone de Welland. Les anglophones semblent plutot optimistes,

basant leurs opinions sur l'ouverture d'ecoles de langue franyaise.
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11 est interessant de mentionner ici les resultats d'Erfurt (1996) qui compare Ies

reponses des eleves de I'ecole secondaire de Welland en 1978 et 1994; sa question portait

sur "l'importance du franyais pour I'avenir" ; les eleves pouvaient choisir entre les cinq

categories suivantes: "tres important", "important", "assez important", "peu important",

"pas important". Ses donnees montrent que les opinions et les attitudes des jeunes sur ce

sujet n'ont pas beaucoup change en l'espace de seize ans. Par exemple, plus de 50% des

repondants accordent un degre eleve d'importance au franyais pour l'avenir (Erfurt, 1996:

108). Cependant, selon Erfurt (1996), ce resultat "semble contradictoire a l'egard du

comportement linguistique habituel", si l'on tient compte du taux de maintien du franyais

extremement bas dans certaines situations de communication tel qu'entre parents et

enfants, ou entre freres et soeurs (cf. ch. III).

CONCLUSION ET DISCUSSION DES RESULTATS

L'objectif de cette enquete etait d'etudier Ie profil sociolinguistique et

sociodemographique des parents qui envoient leur(s) enfant(s) dans une ecole de langue

franyaise en milieu minoritaire. L'interet principal etait de comprendre les perceptions

des parents francophones en milieu francophone minoritaire, face au choix d'inscrire

leur(s) enfant(s) dans une ecole de langue franyaise dans les villes d'Hamilton, de

Welland et de Niagara Falls.

Bien que Ie bilinguisme soit pour la plupart des parents la raison principale
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d'inscrire leur(s) enfant(s) dans les ecoles franco-ontariennes, il y a differents points de

vue exprimes par les repondants et repondantes de I'enquete.

Dans les trois communautes d'Hamilton, de Niagara Falls et de Welland, la

majorite de la clientele scolaire se compose de francophones de souche canadienne

franyaise; on trouve Ie plus d'heterogeneite ethnique dans l'ecole d'Hamilton, puis dans

les ecoles de langue franyaise de Niagara Falls; a Welland, Ia clientele scolaire est

majoritairement de souche canadienne-franyaise.

En ce qui conceme les langues utilisees au foyer, on observe des degres

d'utilisation varies selon Ie cas. Les langues parlees au foyer sont souvent une

combinaison de I'anglais et du franyais; seule une minorite des familles parient une

/d'autre(s) langue(s) au foyer. Cependant, la frequence d'emploi de ces deux langues

varie selon Ie groupe auquel appartiennent les familles. Parmi Ie groupe francophone

(canadien et non-canadien), l'utilisation du franyais domine ou equivaut pour la plupart a

celIe de I'anglais. Ces groupes participent Ie plus souvent aux reseaux francophones dans

la communaute.

Dans les mariages linguistiquement mixtes, groupe predominant dans notre

echantillon, l'utilisation du franyais et de l'anglais varie; souvent l'anglais l'emporte sur

Ie franyais.

L'utilisation du franyais et de l'anglais varie dans les familles francogenes. Ces

familles sont souvent en evolution, puisqu'il y a un volonte de la plupart des parents de
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promouvoir Ie fran9ais au foyer; par exemple, ils font beaucoup d'efforts pour parler Ie

fran9ais it la maison, pour participer aux reseaux francophones dans la communaute, pour

louer des videos en fran9ais, acheter des livres en fran9ais pour leur(s) enfant(s), etc.

On observe que les anglophones parlent tres peu Ie fran9ais au foyer et que

l'anglais y predomine.

Ces resultats mettent en evidence l'importance et Ie role des ecoles fran9aises;

pour la majorite des francophones canadiens et non-canadiens, voire les francogenes,

l'ecole joue un role primordial dans Ie maintien et la preservation de la langue et de la

culture fran9aises. Dans Ie cas des mariages linguistiquement mixtes, lorsqu'un parent ne

parle pas Ie fran9ais, Ie parent francophone sera beaucoup plus enclin it dependre de

l'ecole fran9aise pour transmettre Ie fran9ais it sa progeniture. Heller (1994) constate la

meme tendance dans ses etudes it Toronto: "when one parent does not speak French, the

francophone parent tends to rely all the more strongly on the school to support his or her

attempts to transmit French to the children" (Heller, 1994: 154).

Quant aux immigrants francophones, les ecoles de langue fran9aise constituent

souvent un pOle de reference qui facilite l'integration it la societe canadienne tout en

permettant de sauvegarder Ie patrimoine et l'heritage francophones.
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CONCLUSION

Depuis l'etablissement des premieres communautes canadiennes-fram;aises en

Ontario jusqu'a l'epoque actuelle, des facteurs internes et externes ont abouti au til des

annees a une evolution demolinguistique et a des mutations identitaires au sein de la

francophonie ontarienne. Aujourd'hui, les Franco-Ontariens en milieu minoritaire sont

marques du sceau de la societe postmoderne par leur bilinguisme croissant, leurs

identifications fluctuantes et leurs communautes geographiquement, culturellement,

ethniquement et linguistiquement heterogenes. Dans ce contexte postmoderne, l'individu

s'adapte selon les differentes etapes de sa vie, aux differentes situations, contextes et roles

ou il est appele a fonctionner.

Le milieu francophone minoritaire, souvent en voie d'assimilation linguistique, se

caracterise par un faible niveau de vitalite ethnolinguistique. De plus en plus, l'ecole

franco-ontarienne assume la responsabilite de transmettre la culture et la langue

franl(aises, ce qui constitue un enorme defi etant donne la composition de la clientele aux

competences langagieres variees et aux origines parfois pluri-ethniques. On y retrouve

des francophones desireux de sauvegarder leur langue et leur culture, mais qui operent en

meme temps jusqu'a un certain point un transfert linguistique vers l'anglais; on y trouve

aussi des familles francogenes qui desirent transmettre la langue et la culture franl(aises a
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leur progeniture et qui souhaitent recuperer la langue ancestrale; il s'y trouve des familles

d' origine non-canadienne ayant Ie franyais comme langue matemelle ou langue seconde

desirant maintenir la langue franyaise et sauvegarder leur patrimoine; on y repere des

familles de mariage linguistiquement mixte soucieuses de sauvegarder Ie franyais, ce qui

leur est parfois difficile etant donne la dominance de l'anglais au foyer. Finalement

certains anglophones motives pour l'apprentissage du franyais s'interessent aux ecoles

franco-ontariennes qui representent Ie seul moyen d'acces aux reseaux francophones.

L'atout principal de ces ecoles aux yeux des parents est d'assurer Ie bilinguisme

qu'ils assimilent ades chances d'avancement economique et social. En fait, la question se

pose: quelle est la specificite des ecoles franco-ontariennes et quelle attraction exerce-t

elle sur les parents? II s'agit evidemment du medium linguistique de transmission des

connaissances qui fait la specificite des ecoles franco-ontariennes; d'ailleurs Ie niveau ou

Ie type d'attraction pour ces ecoles depend des valeurs associees au franyais lui-meme.

Dans certains cas, cette attraction peut etre purement instrumentale, symbolique ou

affective selon I'origine des parents et leur histoire familiale.

Au sujet du franyais, medium de transmission des connaissances, se pose Ie

probleme de la norme linguistique; en effet, etant donne que les eleves possedent des

connaissances et une maitrise soit d'un franyais vemaculaire, soit du franyais standard

europeen, soit d'un fran<;ais langue seconde typique d'un anglophone, quel modele ou

peut-etre quels modeles linguistiques imposer ou tolerer?
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En ce qui conceme la culture franco-ontarienne, comment la definir? Peut-etre se

trouve-t-elle au coeur des differentes experiences partagees par les acteurs de la

communaute scolaire, ce qui les mene aun sentiment d'appartenance et d'identification

malgre la diversite qu'on trouve dans Ie contexte scolaire reflet de la diversite de la

culture canadienne dans son emsemble (Driedger 1996).

Du fait de la pluralite croissante, l'enseignant(e) devrait-il/elle recevoir une

formation speciale ou incombe-t-il a chacun(e) de trouver la fa<;on de s'adapter aux cas

individuels et a la composition de chaque salle de classe? Ne faudrait-il pas foumir aux

enseignant(e)s les outils necessaires pour faciliter l'adaptation acette diversite? De quels

recours disposent les enseignant(e)s face au pluralisme et a la diversite de la clientele

actuelle? A ce propos, Ie corps enseignant des ecoles franco-ontariennes reflete-t-il Ie

pluralisme et la diversite ethnoculturelle de la clientele?

En 1994, Ie ministere de l'Education a donne mandat aux ecoles de langue

fran<;aise de developper et de mettre en pratique une politique d'amenagement

linguistique. Cette politique qui reconnait la diversite de la clientele au sein des ecoles

franco-ontariennes vise a promouvoir les partenariats entre Ie domaine familial, Ie

domaine scolaire, les institutions et Ie monde du travail. Les documents du ministere

foumissent des objectifs generaux et specifiques et suggerent des strategies pedagogiques

pour les mettre en oeuvre. Les enseignant(e)s doivent travailler selon ces lignes

directrices afin d'atteindre ces objectifs. Recemment mise en vigueur, cette nouvelle
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politique n'a pas encore fait ses preuves.

En outre, grace ala nouvelle technologie, l'utilisation de l'internet ouvre des voies

de communication entre Franco-Ontariens, voire entre francophones au niveau local,

national et international. Cette nouvelle technologie peut sans doute contribuer acreer ou

arenforcer les liens et les partenariats entre francophones de tous les coins de la province,

voire du pays et du monde entier.

D'apres nous, la vitalite ethnolinguistique des trois communautes francophones

Heux d'enquete est compromise; les francophones beneficient et jouissent de reseaux

associatifs et peuvent strocturer leur vie pour profiter des activites et services en franyais.

Cependant, les reseaux associatifs pour les jeunes ne sont pas aussi developpes et les

activites en franyais qui leur sont destinees sont limitees. En outre, plus Ie milieu est

minoritaire, plus on s'attend atrouver chez les jeunes Franco-Ontariens une competence

langagiere caracterisee par Ie bilinguisme soustractif OU I'anglais devient la langue

dominante au detriment du franyais. Ce type de bilinguisme est un signe precurseur

d'assimilation linguistique. Les mesures visant a creer et approfondir les liens entre

I'ecole, Ie foyer et la communaute francophone pour promouvoir et encourager

l'utilisation du francais sont un moyen de combattre l'assimilation.

L'evolution demographique et les mutations identitaires soulevent de nouvelles

questions pour les chercheur(e)s. Par exemple, quelles seront les contributions a long

terme des nouveaux arrivants voire des autres immigrant(e)s, ayant Ie franyais comme
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langue matemelle ou seconde, a la communaute franco-ontarienne? Si pour certains

immigrant(e)s, l'integration a la province d'accueil ou a la communaute francophone

n'est pas problematique, pour d'autres, ce n'est pas Ie cas comme en temoigne la

floraison des nouvelles associations ou organismes charges de proteger les droits des

immigrant(e)s recent(e)s (cf. ch. II). Leur nombre pourrait donner du poids a la

communaute francophone, sur Ie plan politique et beneficier ala communaute d'accueil.

Cependant, l'integration des nouveaux arrivants est d'autant plus delicate que la

communaute franco-ontarienne est elle-meme en mutation et en situation minoritaire, du

moins dans les communautes examinees dans notre recherche.

II semble y avoir un morcellement des organismes et associations porte-parole ou

representatifs des francophones. Ce morcellement ne constitue-t-il pas un risque a la

consolidation et a l'unification de la francophonie ontarienne en soulignant l'eclatement

de la communaute et de ses interets?

Quel sera l'avenir du fran<;ais en Ontario si Ie Quebec se separe? Quel destin pour

les Franco-Ontariens voire les francophones hors Quebec? Les communautes

francophones ne seraient-elles pas encore plus menacees sinon en consolidant leurs

revendications et en se solidarisant, ne pourraient-elles pas faire pression sur Ie

gouvemement pour maintenir ou consolider les reseaux francophones?

L'ecole de langue fran<;aise sera-t-elle de plus en plus multiculturelle a l'avenir?

Dans Ie contexte postmodeme de globalisation marque par une dependance croissante
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vis-a.-vis de la technologie, l'existence meme du bilinguisme ne pourrait-elle pas Jouer

paradoxalement en faveur de la survie du franyais au sein d'une francophonie de plus en

plus multiple et diversifiee?
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Appendice A

Cher(s) parent(s),

Je m'appelle Wendy Roopnarine etje suis une etudiante de Maitrise en franc;ais a
l'universite McMaster. Pour rna these,j'etudie l'importance des ecoles de langue
franc;aise pour la population francophone de l'Ontario.

Les resultats de mon etude seront presentes dans mon rapport de these au
Departement de franc;ais de l'universite McMaster en septembre 1997. Toute information
recueillie pour cette etude sera anonyme et restera confidentielle.

Pour mon etude, j'apprecierais enormement votre participation. l'ai attache un
questionnaire aremplir par un parent, avec des questions concernant la langue franc;aise
et I' importance que vous accordez aI' apprentissage du franc;ais par votre/vos enfant(s),
etc.

Vous n'etes pas du tout obliges de remplir ce questionnaire; cependant vos
reponses me seraient infiniment precieuses et donneraient plus de pertinence amon etude.
Apres avoir rempli ce questionnaire, vous pouvez Ie retoumer al'ecole avec votre enfant
avant Ie 30 avril.

Aussije vais interviewer quelques parents durant les mois d'avril et de maio Si
vous avez d'autres commentaires ace sujet, etlou si vous acceptez de m'aider en
participant aune entrevue, veuillez laisser votre/vos nom(s) et votre/vos numero(s) de
telephone ci-dessous. Je vous contacterai des que possible afin d'arranger une date, temps
et lieu d'entrevue qui nous conviennent. Dne entrevue au telephone serait possible aussi.

Si vous avez des questions, veuillez me contacter au (905) 356-4991 etlou rna
directrice de these, D. Lepicq au (905) 525-9140 au poste 23746.

Nom(s): _

Nom(s): _

Tel#: ---------------

Tel#: ---------------

Merci de votre cooperation!
Wendy Roopnarine
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Dear Parent(s),

My name is Wendy Roopnarine and I am a Master's student of French at
McMaster University. For my thesis project, I am studying the importance of French
language schools for the francophones in Ontario.

The results of my study will be compiled in my thesis report and will be presented
to the Department of French of McMaster University in September 1997. All
information collected for this study will be used solely for this report, and will remain
absolutely confidential.

In order to complete my study I would greatly appreciate your participation. I
have attached a questionnaire for one parent to fill out, with questions regarding how
important French is to you, how important it is to you that your child/children learn
and/or maintain knowledge of French, etc. You are under no obligation whatsoever to fill
out this questionnaire, however it would be very helpful for me to have as many
responses as possible in order to make this study more meaningful and well researched.
After you've completed the questionnaire, you can return it to the school with your child
no later than April 30th.

Furthermore, I will be conducting interviews of some parents in the months of
April and May. If you have further comments on this subject, and would like to be a
participant in the interviews, please leave your name and number(s) below. I will contact
you a.s.a.p. to arrange a date, time and place for the interview that would be convenient
for both of us. An interview over the phone would also be possible.

If you have any questions please do not hesitate to contact me at (905) 356-4991
and/or my thesis supervisor, Dr. Lepicq, at (905) 525-9140 at extension 23746.

Thank you for your co-operation!
Wendy Roopnarine

Name(s): _

Name(s): _

Tel #: _

Tel #: _
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QUESTIONNAIRE

1. Lieu de naissance/Place of Birth:

MerelMother (ville, province,pays)
(city, province, country)

Pere/Father (ville, province,pays)
(city, province, country)

2. Si vous n'etes pas ne(es) au Canada, indiquez la date de votre arrivee:
If you were not born in Canada, indicate the date of your arrival:

MerelMother Pere/Father
au Canada! in Canada:

a [lieu d'enquete]/ in [location of study]:

3. Avant de vous installer a [lieu d'enquete], avez-vous deja vecu dans un endroit OU l'on
parle Ie fran<;ais? (Autre que votre lieu de naissance)
Before moving to [location of study], did you already live in an area where French is
spoken? (Other than your place of birth)

oui/yes ( ) non/no ( )

Si oui, oUi If yes, where: _

4. Quelle est/sont votre/vos langue(s) matemelle(s): (premiere langue(s) apprise(s) et
toujours comprise(s) ):
What is/are your mother tongue(s): (first language(s) learned and still understood):

Pere/ Father: --------- Mere/ Mother: ---------
5. Connaissez-vous une autre/d'autres langue(s)? Si oui, laquelle/lesquelles?

Do you know another/other language(s)? If yes, which one(s)?

Pere/ Father: ---------------------------

Mere/ Mother: ----------------------
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6. Selon quelle frequence utilisez-vous chacune de ces langues ala maison?
How often do you speak each of these languages at home?

A) avec votre partenaire/ with your partner:

Jamais Presque De temps La moitie Presque/Tout
Jamais en temps du temps Ie temps

Never Almost Sometimes Half the time Usually/Always
Never

Franyais/ French: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Anglais/ English: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Autre(s) langue(s)
Other language(s):
(precisez/specify)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

B) avec votre/vos enfant(s) / with your child/children:

Jamais Presque De temps La moitie Presque/Tout
Jamais en temps du temps Ie temps

Never Almost Sometimes Half the time Usually/Always
Never

Franyais/ French: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Anglais/ English: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Autre(s) langue(s)
Other language(s):
(precisez/specify)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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7. Je me considere:/ I consider myself to be:

Pere/Father:

( ) Canadien-franc;ais/ French-Canadian
( ) Canadien-anglais/ English-Canadian
( ) Canadien-franc;ais et Canadien-anglais/ French-Canadian and

English-Canadian
( ) Autre/ Other: _

Mere/Mother:

( ) Canadienne-franc;aise/ French-Canadian
( ) Canadienne-anglaise/ English-Canadian
( ) Canadienne-franc;aise et Canadienne-anglaise/ French-Canadian and

English-Canadian
( ) Autre/ Other: _

8. Expliquez les raisons precises pour lesquelles vous avez choisi d'envoyer votre(vos)
enfant(s) aune ecole de langue franc;aise?
Please explain the reasons why you chose to send your child/children to a French
language school? Please be as specific as possible.
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9. Comme parent, est-ce que vous participez aux activites organisees par I'ecole? Si OUI,

laquelle ou lesquelles et pourquoi?
As a parent, do you participate in activities organized by the school? If yes, which
one(s) and why?

10. J'encourage mon enfant aregarder les emissions en franc;ais ala television:
I encourage my child to watch French television programs:

Jamais
( )

Never

De temps
en temps ()
Sometimes

Presque/Tout
Ie temps ( )

Usually/Always

11. Est-ce que vous encouragez votre/vos enfant(s) aparticiper aux activites organisees
par la communaute franc;aise a[lieu d'enquete]? (ex. organismes, clubs, loisirs, sports
en franc;ais, etc.) Si oui, laquelle/lesquelles et pourquoi?
Do you encourage your child/children to participate in activities organized by the
French community in [location of study]? (eg. French organizations, clubs, hobbies,
sports, etc.) If yes, which one(s)?
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12. Est-ce que vous participez aux activites organisees par la communaute francraise a
[lieu d'enquete]? (ex. organismes, clubs, loisirs, sports en francrais, etc.) Si oui,

laquelle/lesquelles et pourquoi?
Do you participate in activities organized by the French community in [location of
study]? (eg. French organizations, clubs, hobbies, sports, etc.) If yes, which one(s)?

13. Que pensez vous de l'avenir du francrais en Ontario?
What do you think will be the future of French in Ontario?

Merci de votre cooperation! Thank you for your co-operation
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Ecole catholique franc;aise de Weiland
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Ecole catholique fran<;aise de Weiland
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