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ROGER BERNARD,

INTELLECTUEL DE L'ONTARIO FRANC;AIS

INTRODUCTION

«Ie poursuivrai inlassablement mon travail intellectuel
jusqu'a la fin de rnacarriereen retenant l'hypothese que je
contribue peut-etreal'invention lntellectuelle'.» C'est par
ces mots que Ie sociologue Roger Bernard concluait en
1995 une reflexion sur la pratique de la recherche en
Ontariofrancais. Cinqans plus tard, ildecedaitsubitement,
la Grande Faucheuse venant Ie surprendre au momentou
il s'appretait acontribueral'invention intellectuelle d'une
autre facon qu'ill'avait fait[usque-Ia. Eneffet, ilvoulait se
lancer dans une aventure d'ecrlture de nature intimisteen
redlgeant un livre fonde sur des carnets de notes noircis
lors d'un voyage en France au printemps de 19982

• Deja,
en 1994, il nous avait confie etre un peu fatigue de creuser
les memes ornleres.

Mais Iedestin en decida autrement et l'Ontario francais
se souviendra de Roger Bernard comme d'un intellectuel

1 Roger Bernard, «Reflexions d'un chercheur», dans Jacques Cotnam et al.,
dir., LaFrancophonie ontarienne. Bilan et perspectives de recherche, Ottawa, Le
Nordir, 1995, p. 339.
2 Robert Yergeau, «Avant-propos», Roger Bernard,A la defense de Montfort,
Ottawa, LeNordir, 2000, p. 7.
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YVES FRENETTE

engage dans l'elaboration d'une these capitale pour les
etudes franco-ontariennes et canadlcnnes-francalses, celIe
de l'emergenced'une ldentlte bilingueau sein de la societe
franco-ontarienne et des autres mlnorites de langue fran
calse dispersecs sur Ic territoire canadien. Oualifiee de
pessimiste par les uns et de reallstc par les autres, la these
de I'ldentitebilingueet son corollaire, la «secondarisatlon»
de la langue francaise, ont fait de Roger Bernard un
Cassandre dans certains milieux. On l'a accuse d'etre un
«determtntste» qut ne regardait que les chlffres. C'est la
deformer une pensee riche, complexe, paradoxale merne.

Roger Bernard derangeatt, en particulier les militants
qui pensaient avec les «tripes» et qut accusaient leurs
compatriotes d'etre tndtfferents envers la langue et la cul
ture francatses. Pour lui, les Franco-Ontariens exhibaient
un comportement rationnel, explicablepar l'analyse theo
rique. Celle-ci etalt seule garante d'une action lucide: «A
l'etape de la refrancisation, lesgensd'actiondoiventprendre
le temps de poser les bonnes questions s'lls esperent trou
ver des reponses satisfaisantes et proposer des strategies
valables. L'actionefficace passe par une reflexion serieuse'.»
En fait, Bernard aimait deranger et il y avait chez lui un
cote pamphletalre, commeen font foi ses critiquesal'egard
de ses collegues chercheurs, qu'il jugeait pusillanimes:

Proceder aun bilan critique [..] est probablement une entre
prise perilleuse qut risque de decupler Ie nombre de mes detrac
teurs: ceux-ci n'heslteront pas arelancer l'attaque. Ce sera de
bonne guerre! Du choc des idees, des ideologies et des clans,
surgiront surcment des problernatiquesnouvelles, qui alimente
ront les recherches des jeunes chercheurs. Assez de complai
sance et de courbettes! Redressons-nous! L'heure est aux defis,
des defismethodologlques et intellectuels. Fini Ie mlserablllsme
de ces pauvres chercheurs des comrnunautes minoritaires, qui
sont supposement pris entre l'arbre et l'ecorce [.. ]4.

3 Roger Bernard, De Quebecois d Ontarois. Lacommunaute iranco-ontarietme,
Hearst, LeNordir, 1988, pp. 10-11.
4 Id., «Reflcxions d'un chercheur», p. 327.
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ROGER BERNARD, INTELLECTUEL DE L'ONTARIO FRAN<;AIS

I - LA GENESE O'UNE PENSEE

Originaire de Departure-Lake, pres de Cochrane, ou il
nait en 1944, Roger Bernard fait ses etudes secondaires au
Petit Seminalre de Hearst. Sous l'influence d'un profes
seur, il decouvre alors Jean-Paul Sartre, Karl Marx, et il
prend conscience que «Ie monde etalt une construction
sociale'». II lit beaucoup, surtout des essais de combat, tel
Ie Negres blancs d'Amerique de Pierre Vallieres. Inscrit au
baccalaureat en lettres francaises, il frequente aussi les
grands ecrivalns, y compris Marcel Proust, qu'il adore.

Muni de son diplome,Bernardenseigne au palier secon
daire pendant l'annee 1968-1969, avant de revenir aux
etudes, cette fois au College Glendon de l'unlverstte York.
Encourage par Ie professeur Jean Burnet, il obtient une
maitrlse en sociologie en 1971. Cesannees aGlendon sont
cruclales: Bernard continue as'Interesser ala question de
la decolonlsatlon, il prend connaissance du rapport de la
Commission Laurendeau-Dunton et il est bouleverse par
la Crise d'octobre de 1970. Pour la premiere fois, il porte
interet aux Franco-Ontariens, qu'il voit comme un peuple
colonise et exploite.

En 1972, Bernard retourne dans Ie Nord et devient
professeur au College universitaire de Hearst, ou il oc
cupe aussi plusieurs postes administratifs. II a beaucoup
de plaisir a enseigner, mats, de temperament inquiet, il
vit chaque debut de session avec febrllite. II considere
comme «une tache presque sacree de former des jeunes
gens, de les mener plus loin dans leur cheminement intel
lectuel et hurnain?». IIobserve Iemilieu ou il vit. Ayanten
tete les recherches realisees pour la Commission
Laurendeau-Dunton, ainsi que les ecrlts des sociologues
Raymond Breton et Danielle Iuteau-Lee, il est fascine par

5 L'Ontario se raconte. De A d X. Entrevues radiophoniques realisees et presen
tees par Francois-Xavier Chamberland, Toronto, Editions du Gref, 1999,
p.415.
6 Yergeau, op. cit.,p. 10.
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YVES FRENETTE

les comportements linguistiques de ses compatriotes du
Nord et decide d'y consacrer un autre mernolre de mai
trise, qui sera soutenu aI'Ilniversite d'Ottawa en 1978 7

•

Les recherches qu'il effectue alors sont cruciales dans
l'elaboration de sa pensee, puisqu'il developpe des idees
qui deviendront la base de ses ecrtts ulterieurs. En effec
tuant des entrevues aHearst,aKapuskasing et aCochrane,
Bernard constate que, aI'extericur du foyer, de l'egllse pa
roissiale et de l'ecole elementaire, les Franco-Ontariens
montrentune nette propensionautiliser l'anglais, dans un
contexte ou les mediasde langue anglaise dominent. Toute
fois, en y regardantde plus pres, il se rend compte que les
individus nes au Quebec emploient lc francais plus souvent
que ceux nes en Ontario. Surtout, il peut etabllr des corre
lations entre le contexte dernographique et la langue
d'usage: plus les francophones sont minoritaires, plus ils
utilisent l'anglaisdans leurviequotidienne; l'anglicisation
est ainsi plus poussee aCochrane, qui compte 44,5% de
francophones, qu'a Kapuskasing, qui en compte57,7%, et
elle est beaucoup moins avancee aHearst, ou les franco
phones representent 80% de la population. Dans les trois
villes, cependant, les Franco-Ontariens lntervlewes par
Bernard s'entendent sur le fait qu'etre bilingue constitue
I'elementessentiel de leur culture.

Enseignant, chercheur et administrateur, Roger Bernard
ressenttoutefois un malaise, etant incapable d'assumer son
role d'intellectuel dans un milieu qui, a l'exterieur des
murs du college, «n'en avait cure?». Bernard sera «gueri»
lorsde ses etudes doctoralesal'unlverslteMcGill au debut
des annees 1980. En cotoyant des intellectuels comme

7 Roger Bernard,LeComportement Imguisiique des Canadiens trancais de trois
villes du nord-est de l'Ontario, Memoire de maitrise (sociologie), Unlverslte
d'Ottawa, 1978, 179 p.
8 Yergeau, op.cit.,p. 8. Le malaise de Bernardn'est pas sans rappeler celuidu
sociologue quebecois Fernand Dumont. Voir son Recit d'une emigration.
Memoires, Montreal, Boreal, 1997, 268 p.
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ROGER BERNARD, INTELLECTUEL DE L'ONTARIO FRAN<;AIS

Walter Moser et Monique Verney, il reconnait que Ie tra
vail intellectuel est aussi legitime que Ie travail physique.

II - DE QuEBECOIS A ONTAROIS

Les annees «nordiques» de Roger Bernard produisent
donc une idee maitresse. Celle-ci s'exprime d'abord atra
vers un essai, De Quebecois d Ontarois, qut devient rapi
dement un classique en etudes franco-ontariennes. Outre
l'influence des Breton, Iuteau-Lee et autres experts des
phenomenes ethniques, on y voit nettement esquisses les
principes developpes par les deux grands maitres de la
sociologie, Emile Durkheim et Max Weber. Bernard em
prunte aussi des elements et des methodes a plusieurs
autres sociologues, notamment Pierre Bourdieu et Alain
Touraine, et il s'appuie sur une masse de donnees statis
tiques qu'il rend en 45 pages de tableaux et d'annexes.

Des l'introduction, il annonce ses couleurs: «L'impasse
qut guette les projetsd'epanouissement culturelet linguis
tique de la comrnunaute franco-ontarienne ternolgne d'une
continulte a travers I'histoire qui nous invite a I'analyse
des situations qut perpetuent ce cul-de-sac".» Dans Iepre
mierchapitre, ilanalyselesbasesde la communaute franco
ontarienneen reprenantleselements theoriques d'un article
publie en 1985 1°. IIcompareensuite les Franco-Ontariens
aux Quebecois. La resurgence decesdernierss'accompagne
d'un projet sociopolitique exigeant une redefinition des
Franco-Ontariens. Utilisant la theorie des conflits de Ralf
Dahrendorf, Bernard etudieleschangements qui entrainent
des conditions dtffercntes pour les francophones des deux
groupes. Ainsi, au Quebec, la segmentation ethnique et
structurelle estpluspousseequ'en Ontario; en consequence,
lesQuebecois ontaleurdisposition un reseau institutionnel

9 Bernard,De Quebecois d Ontarois, p. 10.
10 Id., «L'Ontarlo francais. Pratiques ethniques et theories sociologlques»,
Revue de l'Universite d'Ottawa, vol. 55, n- 2 (avril-juin 1985), pp. 137-150.
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YVES FRENETTE

complet qui s'etend jusqu'au gouvernement et a la fonc
tion publique, alors que les Franco-Ontariens sont forces
de partager des institutions avec la majorlte de langue
anglaise, «de telle sorte que leurs interactions se fontaussi
bien aI'Interieur du groupe ethnique qu'a l'cxterteur" ».
De plus, les inegalltes socio-economiques avec les anglo
phones ne sont pas aussi marquees en Ontario. Contrai
rement aux Quebecois, les Franco-Ontariens mettent leur
espoir dans un Canada bilingue et biculturel. De toute
facon, etant minoritaires, ils ne sont pas en position de
politiser les conflits ethniques. Enoutre, l'interaction quo
tidienne avec les anglophones favorise l'acculturation et
les transferts linguistiques.

Clin d'ceil a l'ouvrage classique d'Everett Hughes, Ie
troislemechapitre s'intitule «Rencontrede deux mondes».
BernardexpliquecommentIepeuplement de l'Ontario par
des Quebecois influence la situation contemporaine des
Franco-Ontariens. En niant Iepasse, commente-t-il, «nous
refusons l'explication des trajectoires sociales franco
ontariennes determinees par l'histoire que nous produi
sons et l'habitus que nous reproduisons depuis Iedebut de
notre htstoire'-». Pour etudier la migration canadienne
francaise, il faut depasser les cadres etroits de la conquete
du solet de l'Ideologle agriculturiste, et observerl'ensemble
des migrations vers les trois grandes regions de la pro
vince. II faut aussi comprendre les migrations interreglo
nalesayantcoursal'lnterieurde l'Ontario, carelIes amenent
les francophones avivre de plus en plus a la croisee de
deux mondes: l'un anglais, l'autre francais.

Dans la societe rurale et traditionnelle, l'Eglise et la
famille assuraient Ie maintien des ideologies de survie et
d'epanouissernent de la langue et de la culture francalses.
Le francophonede l'Ontario vivait habituellementdans un

11 ld., De Quebecois d Ontarois, p. 3l.
12 Ibui., p. 40.
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ROGER BERNARD, INTELLECTUEL DE L'ONTARIO FRAN~AIS

village relativement homogene et majoritairement com
pose de Canadiens francais. Les relations avec les indivi
dus d'autres groupes etalent Ilmltees et les possibllltes
d'assimilation linguistique etatent minces. Le reseau insti
tutionnel de langue francaise etalt presque complet. «Dans
ce contexte, la culture francaise n'est pas menacee, et la
volontede vivre en francais en Ontario s'inscrit pleinement
dans l'actualisation de la vie et de la culture francaises au
Ouebec".» Le sentiment d'appartenance ctait egalcmcnt
completet etalt favorlse par les luttes scolaires. Par contre,
apres 1930, l'espace socialet linguistique des francophones
commence ase modifier sous l'effet d'une acceleration de
l'industrialisation et de l'urbanisation. Le cultivateur se
fait ouvrier en dernenageant a la ville. D'une vie rurale
francaise, il passe a une vie urbaine ou la langue et la
culture anglaises dominent. «Nous perdons notre apparte
nance societale traditionnelle et notre assise culturelle [.. ]
Ie groupe majoritaire defintt de plus en plus les modeles
d'attitudes et de comportements qui assurent un meilleur
statut soclo-economique".» Ces phenomenes sont plus
importants apartir de la decennie de 1960. Les franco
phones deviennent alors davantageminoritaires, puisqu'ils
ne vivent plus dans des milieux homogenes de langue
francalse.

Dans Iechapitre suivant, Bernardse penche sur la situa
tioneconomique des Franco-Ontariens. IIanalyseleurprofil
professionnel, leur sous-scolarisation et leur revenu. II
conclut que «Ies lnegalltes socialesaI'interleur de la com
munaute franco-ontarienne sont aussi flagrantes que les
lnegalites ethnlques'>», ce qui ernpecheune prise de cons
cience de cIasse susceptible de se transformer en prise de
conscience ethnique.

13 Ibid., p. 54.
14 Ibid., p. 6l.
15 Ibid., p. 69.
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Le chapitre cinquleme, qui porte sur l'Identlte franco
ontarienne, constitue Ie cceur de l'essai. «Nous ne som
mes pas programmespour etre Franco-Ontariens», affirme
d'ernblee Bernard". L'ldenttte franco-ontarienne est un
construit, ala base duquel se trouve la langue francaise,
qui s'lnsere dans un ensemble d'elements economiques,
sociaux, culturels, et est affecte par des pratiques comme
l'exogamie. Dans ce contexte, Ie groupe franco-ontarien
devient davantage minoritaire et la langue francaise ne
semble plus representer un element culturel central pour
l'ensemble de la collcctivlte:

Si des Franco-Ontariens ont lutte pour definlr et actualiser des
ideologies de survivanceet d'epanoulssement de la langue et de
la culture francaises, d'autres vont aujourd'hui se donner des
instruments et des institutions, ou vont simplement vivre des
situations d'interactions sociales et d'integratlon structurelle,
qui favoriseront l'actualisation des ideologies culturelles et lin
gulstiques axees sur Ie bilinguisme. Cette situation conduira
eventuellement aune assimilationculturelle plus poussee et plus
rapide, qui accentuera la minorisation des francophones et la
perte des elements de differenctatlon ethnique tradltionnelle".

Les luttes pour obtenir des institutions et des servicesde
langue francaise se butent ainsi a des transformations
socletales et aune mutation des representations symbo
liques qui rendent presque impossible Ie maintien de la
langue francaise en Ontario.

En epilogue, Bernard predlt que I'etabllsscmcnt des
eccles secondaires de langue francaise et l'obtention de
servicesgouvernementaux en francais n'ernpecheront pas
les transferts linguistiques vers l'anglais, la completude
institutionnelle n'assurant plus la survie linguistique et
culturelle de la comrnunaute franco-ontarienne.

Les perspectives d'avenir ne sont pas reluisantes. Les individus
sont de plus en plus marques par les nouvelles valeurs d'actuali
sation de sol, de materlalisme, d'individualisme, de degagement

16 lbid., p. 72.
17 Ibid., pp. 98-99.
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politique et ethnique, c'est-a-dire des valeurs, centrees sur le
rapport a l'environnementet au corps, qui entrent en contradic
tion avec certains aspects du developpernent d'une communaute
franco-ontarienne. Les responsablesdes institutionsethniquesde
socialisation devront trouver les dispositions pour concilier les
lnterets individuels et collectifs differents".

En 1996, Bernard publie la seconde edition de De
Quebecois d Ontarois. Pour l'essentiel, il ne modifie pas
son essai, se contentant de mettreajour les tableaux et de
donner de nouveaux titres ases chapitres. II scinde aussi
en trois Ie dernier chapitre pour faire ressortir davantage
les phenomenes linguistiques. «La langue francalse en
Ontario» devient ainsi «Les Franco-Ontariens: un groupe
Iingulstlque», «Minorisation et blllngulsation», «La
secondarisationdu francais». Le chercheurest encoreplus
pessimiste que huit ans plus tot:

L'Ontariofrancais est a bout de souffle, malade de son assimi
lation galopante, de sa fecondite flechissante et de son vieillis
sement lnquletant. Les miseres francaises ne s'arretent pas lao
Lafrancophonie ontarienne est aussi malade de sa francite qui
s'etiole, de sa langue qui s'abatardit et de son bilinguisme
culture1qui prend les allures d'un cheval de Troie".

DeQuebecois d Ontarois est I'ceuvre d'un sociologue qul
a mis tout son savoir au service des etudes franco
ontariennes. La force de l'essai est en rneme temps sa
faiblesse, Bernard utilisant plusieurs theories qul ne se
fondent pas en un tout harmonieux. Comme l'ont ecrtt
Linda Cardinal, Jean Lapointe et Ioseph-Yvon Theriaultau
sujet de la premiere edition, «R. Bernard fait appel aun
certain nombre d'apports theoriques qut ne sont pas tou
joursconvaincants,car Iegenreutilisene lui permetpas de
lesdevelopper suffisamrnent".» Toutefois, l'ouvrage consti
tueune pierreblancheet, en 1991, l'Institut franco-ontarien

18 Ibid., p. 123.
19 Roger Bernard, DeQuebecois d Ontarois, Ottawa, Le Nordir, 1996, p. 9.
20 LindaCardinaletal., ftat delarecherche sur les communautes francophones
hors Quebec 1980-1990, Ottawa, Centre de recherche en civilisation
canadienne-francalse de I'Ilniverslte d'Ottawa, 1994, p. 87.
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YVES FRENETTE

decerne a Roger BernardIeprixOrner-Legault pour Ie livre
Ie plus merttoire sur l'Ontario francais.

III - L'IDENTITE BILINGUE

La question de la langue occupe une position primor
diale dans l'essai de Roger Bernard. C'est la qu'il devc
loppe pour la premiere fois la these de l'ldentlte bilingue
des Franco-Ontariens qui s'enonce comme suit: pendant
les decennies de 1970 et de 1980, Ie bilinguisme est de
venu l'elernentcentral de la culture franco-ontarienne. Ce
bilinguisme accorde une place de plus en plus importante
a l'anglais, Ie francais se trouvant relegue au second plan.
Dans une sene de publicationssubsequentes a la premiere
edition de De Quebecois d Ontarois, Ie sociologue affine
sa these. A cette epoque, plus precisernent en 1990, il
devient professeura la faculte des sciencesde l'educatlon
de I'Llniverslte d'Ottawa; il dirige egalement la recherche
de «Vision d'avenir», un grand projetnational de cueillette
et d'analyse de donnees sur les francophones du Canada,
ce qui lui fournit l'occasion de tester ses hypotheses a
l'cxterieur de I'Ontario.

«Vision d'avenir» est une initiativede la Federationdes
jeunes Canadiens francais, dont les dirigeants veulent
comprendre la situation dans laquelle evoluent les fran
cophones canadiens et «identifier les elements essentiels
pour assurer Ie plein epanoulssemcnt des cornmunautes
acadiennes et francophones et celuides jeunes en particu
ller".». Le livre 1, lntitule Le Declin d'une culture, contient
une presentation des grands courants de la recherche dans
les annees 1980, une analyse des societes francophones
minoritaires et une bibliographie. Bernard y propose une
serie deprincipes pourunprojet decommunaute canadienne
francalse:
21 Roger Bernard, dir., Le Declin d'une culture. Recherche, analyse et bibliogra
phie: francophonie hors Quebec 1980-1989, Livre 1 du projet«Vision d'avenir»,
Ottawa, Federationdes jeunes Canadiens francais, 1990, p. 8.
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-la dualite linguistique et culturelledu Canada exige une charte
des droits collectifs

-la survie et l'epanouissement de la cornmunaute canadienne
francaise doivent constituer un objectifpour tous ses membres

- la culture et la langue francaises doivent devenir une valeur
fondamentale

- ildoity avoirdistinction entre l'espacelinguistique du francais
languesecondeet I'espace socialdu francais langue maternelle

- la langue doit etre centree sur la culture; l'ldee d'un bilin
guismecultureldoit disparaitre et etre rcmplacee par l'ldee d'un
bilinguisme fonctionnel

- les elements intellectuelsde la culture doivent etre stabilises
et materialises dans les bibllotheques, les monuments, l'archi
tecture, les livres, la langue et l'histoire

- l'ldentite individuelle et la culture personnelle des membres
d'une cornmunaute minoritairedoivent etre maintenues par un
reseau d'institutions

- la survie et Ie developpement du Canada francais exigent la
mise sur pied de structureset d'institutions plus restreintes, qui
deviennent ainsi Ie cceuret l'arne des comrnunautes

-l'ecole de langueet de culturefrancaises doitetre Ielieud'inter
actions qui resserrent les liens des membres de la comrnunaute

- Ie developpement de la culture individuelle passe de plus en
plus par les communications de masse

-les «agents deculturatlon» doivent garder vivante la culture
canadienne-francalse et favoriser Iedeveloppement culturel, ainsi
que la participation des francophones ala creation de leur cul
ture et de leur communaute".

Dans Ie livre 2, l'equipe de Bernarddresse, apartir des
donnees qulnquennales de StatistiqueCanada et d'autres
sources, un portrait statistique de la francophonie cana
dienne en 1986, en remontant parfois jusqu'en 1951. Le
constatqut s'en degage confirme les recherches de Bernard
sur l'Ontario: hors du Quebec, l'assimilation linguistique
des francophones se poursuit aun rythme accelere, parti
cullerernent dans Iegroupe d'age des 15 a24 ans. Deplus,
Ies effectifs chutent et les pyramides d'age s'inversent. La
22 lbid., pp. 132-133.
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fecondite, elle, est en baisse, en nombres absolus et par
rapport ala population anglophone. Les apports migratoires
sont peu importants et l'exogamie a souvent pour conse
quence l'anglicisation. Quant ala scolarisation des franco
phones, elle est conslderablcmcnt plus basse que celle des
autres groupes linguistiques et culturels. Enfin, I'ecart des
revenus persiste entrelesfrancophones et lesanglophones".

Le livre 3 a pour sujet les comportements linguistiques
et la conscience culturelle des jeunes Canadiens francais.
Bernard s'appuiesuruneenquete realtsee aupresdequelque
4 000 jeunes francophones hors Quebec repartis dans plus
de 75 etablisscments secondaires, collegiaux et universi
taires. Les comportements des jeunes touchent la famille,
l'ecole, les amis, Ie travail, les medias, les actlvites cultu
relIes, ainsi que lesattitudes et lesperspectives d'avenir en
regardde la langueet de la culture francaises. II en ressort
que Ie problerne de la representation symbolique est pro
fond, les jeunes ne se reconnaissant pas dans les medias,
ou dominent la langue et la culture de la majorite. Toute
fois, les jeunes Canadiensfrancaisont les memes attitudes
que les jeunes Quebecois en ce qut a trait ala valorisation
du francais". La conclusion n'est pas des plus encoura
geantes: «Si Ie passe est garant de l'avenir, les presages
sont tristes et lourds de consequences. Au Canada, en
situation minoritaire, ce n'est pas l'assimilation des fran
cophones qut surprend, mais la survlvance".»

23 Roger Bernard, dir., LeChoc des nombres. Dossier statistique sur la franco
phonie canadienne 1951-1986, Livre 2 du projet «Vision d'avenlr», Ottawa,
Federation des jeunes Canadiens francais, 1990, 310 p.
24 Uneequipede chercheursquebecoisavaitdeja realiseune enquete semblable
aupres de 5 000 jeunes. Voir Uli Locher, Conscience linguistique des jeunes
Quebecois 1\1. Etude comparative du vecu etdelaperception du fait fran~ais dans
les ecoles trancaises et anglaises, Quebec, Editeur officiel, 1983, 158 p.; Les
]eunes et la langue (tome 1). Usages et attitudes linguistiques des jeunes faisant
leurs etudes enirancats, Quebec,Conseil de la langue francaise, 1993, 215 p.
25 Roger Bernard, dlr., Un avenir incertain. Comportements linguistiques et
conscience culturelle des jeunes Canadiens tmncais, Livre 3 du projet «Vision
d'avenir», Ottawa, Federation des jeunes Canadiens francais, 1991, p. 235.
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Parallclernentacette recherche commanditee, Ie socio
loguecontinue apreciser sa pensee dans des articles. Dans
son optlque, l'ideal de beaucoup de Franco-Ontariens est
de comprendre l'anglais, de Ieparleret de I'ecrire comme les
anglophones. Le francais est de plus en plus restreint ala
vie prlvee, ala famille et al'ecole, pendant que l'anglais
devient la langue publique. La francite est alors legltimee
par Ie bilinguisme et n'est pas en clle-merne une valeur
fondamentale. Le Franco-Ontarien est un francophone bi
lingue; il frequente une ecole de langue francaise, mais
celle-ci est, dans les faits, bilingue et ne joue plus un role
de reproduction culturelle. Dans plusieurs milieuxminori
taires, elle devient meme une ecoled'immersionau service
de la majorlte de langue anglaise. II y a, par consequent,
une diminution de l'emploidu francais, souvent restreint a
la relation maitre-eleve, une simplification de la langue
d'enseignement et une modification de la pedagogic pour
tenir compte du niveau de competence linguistique des
eleves. Les effetssont contraires aux buts de l'ecole franco
ontarienne. L'eleve ne peut ameliorcr sa langue mater
nelle, puisqu'll ne l'utiliseque sporadiquementet ileprouve
des dlfficultes a bien maitrlser sa langue seconde parce
qu'il ya immixtion d'une langue al'autre".

Enmilieuminoritaire, Iefrancais est souvent une langue
de traduction qui a comme point de depart l'anglais.
Inconsciemment, cette langue «se transforme subrepti
cement en langue premiere, celIe qui exprime les realltes
fondamentales de la vie, celIe dont les mots portent une
charge emotive, celIe qui baigne dans une culture et une
histoire [.. ] Moliere est rcntre aVersailles".» Apparait
alors un «[e» biculturel qui fait partie de la nature inte
rieure de la personne, qui touche les fondements memes

26 Id., «Moliere est rentre a Versailles», dans Gerard Bouchard, dir., La
Construction d'une culture. LeQuebec et ['Amerique trancaise, Sainte-Foy, Les
Presses de l'Llniverslte Laval, 1993, p. 330.
27 Id., «Reflexions critiques d'un chercheur», p. 338.
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de la personnalite et qui etablit les assises de l'Identite
tndlvlduelle".

IV - EXOGAMIE ET TRANSFERTS LINGUISTIQUES

En 1993, Roger Bernard devient membre de la Societe
Charlevoix. Dans Ie cadre de cette amicale vouee al'etude
de I'Ontario francais, il redigera troisarticles sur les themes
de l'exogamie et des transferts linguistiques, puisant sa
matiere dans les donnees de l'enquete «Vision d'avenir» et
dans Ie recensement federal de 1991. Sa methodologie est
rigoureuse: il travaille apartir d'echantillons qu'il teste par
une sene d'hypotheses. Dans IepremierCahier Charlevoix,
il prend beaucoup de soin areplacer l'exogamie dans l'en
semble des facteurs demographiques et sociauxqui en favo
risent la montee. D'une societe traditionnelle, rurale et
catholique, les francophones canadiens sont passes aune
societe moderne, urbaine et industrielle, ou leur condition
de minoritaires devientplus aigue. L'exogamie cesse d'etre
un tabou, ce qui se traduit par une hausse importante du
phenornene: en 1991, plus du tiers des epoux et des
epouses de languematernelle francaise vivantal'exterieur
du Quebec choisissentun partenaire anglophone. Les taux
d'exogamie varient considerablement d'une province a
l'autre, selon Ie poids demographlque qu'y occupent les
francophones, mais partout l'exogamie est une cause de
«billngulsatlon» et d'angllclsatlon".

Bernard poursuit et nuance cette analyse dans Ie
deuxieme Cahier Charlevoix en se concentrant cette fois
sur les transferts linguistiques dans les foyers mixtes. II

28 Id., «Du social a l'individuel. Naissance d'une Identlte billngue», dans
Jocelyn Letourneau, dir.,LaQuestion idenutaire auCanada francophone. Reats,
parcours, enieux, hors-lteux. Sainte-Foy, Les Presses de I'Unlversite Laval,
1994, pp. 156-163.
29 Id., «Langue maternelleet langued'usage dans les foyers mixtes. Lesenjeux
de l'exogamie», Cahiers Charlevoix, 1, Sudbury, SocieteCharlevoix et Prisede
parole, 1995, pp. 241-289.
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montre hors de tout doute que l'exogamie est une cause
majeure d'anglicisation. Ainsi, a l'exterteur du Quebec,
dans les foyers mixtes, neuf epouxfrancophones sur dix et
huit epouses francophones sur dix utilisent l'anglais dans
leur menage. Les meres reussissent mieux que les peres a
transmettre Iefrancais comme langue maternelleunique a
leurs enfants, rnais, en general, l'anglais devient la langue
d'usage. Cela constitue un echec, puisque les parents
«croient [..] que Ie maintien du francais dans des condi
tions adverses est une question de volontedu couple et de
convictions personnelles, qu'ils reussiront ou les autres
ont echoue'?». C'est ainsi qu'une decision individuelle,
celIe de former un couple avec une personne d'un autre
groupe linguistique, influence Ie devenir collectif d'une
societe.

La Societe Charlevoix publie de facon posthume Ie der
nier article de Roger Bernard. II s'agit d'une etude sur la
langue de communication que les enfants utilisent avec
leurs parents dans les foyers mixtes. Sans surprise, Ie so
ciologue constate que l'anglicisation des echanges est a
l'ceuvre: «Sl Ie bilinguisme ageornetne variable caracte
rise les foyers exogames francophones, c'est l'unilinguisme
qui caractertse les foyers exogames anglophones".» Dans
Ie premier cas, les comportements linguistiquessont com
plexes, Ie choix de la langue d'usage dependant essentiel
lement du niveau de bilinguisme des interlocuteurs et de
I'Interpretationdu contextede l'echange. Les enfants utili
sent un peu plus souvent Ie francais avec la mere franco
phone, surtout lorsqu'ils sont tres jeunes. «II est fort
probable,cent Bernard, que dans la petite enfance, la mere
francophone reussisse amaintenir un statut prioritaire au
30 Id., «Transferts linguistiqueset anglicisationdes francophones. Lesenjeux
de l'exogamie au Canada», Cahiers Charlevoix,2, Sudbury, SocieteCharlevoix
et Prise de parole, 1997, p. 245.
31 Id., «Langue d'usage avec les parents aI'lnterleur des foyers mixtesfranco
phones. Les enjeux de l'exogamte», Cahiers Charlevoix, 4, Sudbury, Societe
Charlevoix et Prise de parole, 2000, p. 22.
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francais, alors que la famille occupe une place prioritaire
dans la vie des jeunes enfants".» La situation se modifie a
l'adolescence, lorsquel'influence des parents diminue, sur
tout dans les milieux ou la vitallte ethnolinguistique est
faible. Engeneral, c'est ala fin de l'adolescence que se fait
Ie passage d'un bilinguisme franco-dominant aun bilin
guisme integral ou anglo-dominant. La tendance vers
l'anglicisation est encore plus forte avec Ie pere anglo
phone. «En milieu minoritaire, conclutBernard, il est tres
difficile de maintenir l'usage habituel du francais dans les
echanges entre les parents et les enfants, en depit du fait
que les foyers mixtes avaient un prejuge tres favorable
envers la langue et la culture francaises et que les parents
avaient choisi de s'Integrerala communaute canadienne
francalse". »

v - LE SPECIALISTE DES MIGRATIONS

Les recherches de Roger Bernard sur l'exogamie, lestrans
ferts linguistiques et la naissanced'une identtte bilingue lui
conferent un role de personnage public, ce qui a rejete dans
l'ombre son ceuvre de pionnierdans Ie domaine des etudes
migratoires, un sujetqui Ie fascinait et auquel ilavaitconsa
eresa thesede doctorat al'universtte McGill en 1987. Dans
ce travail, publie quatre ans plus tard, il demeure fidele a
l'approche weberienne, en sedemandant comment seprirent
lesdecisions individuelles d'emigrer du Quebec versIe nord
est de I'Ontario: «Comment se fait-il que des colons aient
prefere defricher des terres au Lac Sainte-Therese plutot
qu'au Lac Saint-Jean? Par quelles circonstances ou quels
choix tdeologiques ces migrants quebecois arrivent-ils a
prendre la decision de s'enraciner dans une region consi
deree comme inhospltaltere et perlpherique"?»

32 Ibid., p. 28.
33 Ibid., p. 43.
34 Roger Bernard, LeTravail et l'espoir. Migrations, deveioppement economtque
et mobilite sociale Quebec/Ontario 1900-1985, Hearst, Le Nordir, 1991, p. 15.
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Le sujet est doublement original: il constitue une pre
miere en etudes franco-ontariennes et, du point de vue me
thodologique, il n'a son pareil nulle part ailleurs, Bernard
s'etant servi de questionnaires. En accordant ainsi toute la
place qu'il mente al'acteur social, Ie sociologue poursuit,
sans Ie savoir, la meme demarche que les historiens des
migrations nord-americaines". En outre, comme eux, il
s'attache asituer les mouvements de population dans les
contraintes structurelles de la soclo-economic et aexpli
quer la complexite de l'interaction entre les acteurs mi
grants et les dites contraintes.

L'ouvrage comprend trois parties: «Le sentier migratoire
Quebec/ Hearst», «Le contexte economlque, social et his
torique des migrations entre l'Ontario et Ie Quebec»,
«Mobllite et integration des migrants». Lapremiere partie
s'ouvre sur des considerations theorlques. Encoreune fois,
Bernardfait appel aDurkheimet aWeber, mais il s'appuie
aussi sur les cents de RaymondBoudon pour orienter son
questionnement. En ce qut a trait aux migrations propre
ment dites, il est influence par deux approches qu'il veut
complementaires: l'approche fonctionnaliste et l'approche
globalisante du systerne mondial. II fait ensuite appel aux
deux hypotheses principales avancees pour expliquer les
migrationsentre IeQuebec et l'Ontario: la motivation eco
nomique, les facteurs socioculturels de la prise de deci
sion, ce qui I'arnene a presenter une douzaine de
propositions pour echafauder sa problematique. S'etant
ainsi muni d'outils conceptuelset methodologiques, ilpeut
alors faire ceuvre d'historien et decrlre Iesentier migratoire
Quebec/Hearst, en faisant ressortirIeroledu gouvernement
de l'Ontario ainsi que de l'ouverture du chemin de fer, des
chantiers forestierset des exploitations mlnleres. IImontre
35 John Bodnar, TheTransplanted. A History of Immigrants in Urban America,
Bloomington, Indiana UniversityPress, 1985, en particulier pp. 1-56; Andree
Courtemancheet Martin Paquet, dir., Prendre laroute. L'experience migratoire
en Europe et enAmerique du Norddu XIVc au XXC steele, Hull, Vents d'Ouest,
2001, pp. 13-21.
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comment, a leur amvee en Ontario, les migrants pratiquent
une economic agroforestiere qui n'est pas fondamenta
lement differente de celie du Quebec. II trace ensuite Ie
profil du mouvementmlgratolre: un Quebecoissur cinq est
venu avant 1940, alors que les quatre autres sont arrives a
chacune des decennies entre 1940 et 1980. Les lieuxd'ori
gine varient selon la perlode de migration. Avant 1930,
deux migrants sur trois proviennent de la Beauce, princi
paiement des paroisses de I'arriere-pays pres de la fron
tiere avec les Etats-Unis. Cette proportion baisse a 50%
pendant la criseeconomique: des Montrealalstentent alors
I'aventure vers Hearst et ses environs. De 1940 a 1970,
I'Abitibi-Temiscamingue et IeBas-Saint-Laurcnt/Gaspesie
envoient aussi un nombre important de migrants vers la
region de Hearst. Finalement, dans les annees 1970, pres
du tiers des migrants provient d'autres regions que celles
precltees.

L'attrait d'un emploi est la cause la plus souvent evo
quee par les migrants pour expliquer leur decision de par
tir. Quant au choix de Hearst, il s'explique surtout par la
presenced'une connaissance ou d'un membre de la famille
deja lnstalle dans la region. Ladecisiond'emigrerse prend
rapidement, en general lors de la visite d'un individu deja
rendu en Ontario. Bernardcommente: «Nous sommesloin
des analyses complexes des couts et benefices que les
modelesexplicatifs imputent aux migrantset plus particu
llerement aux migrants interprovinciaux. Selon notre en
quete, I'analyse n'est pas complexe parce qu'ils n'ont pas
grand-chosea perdre et beaucoup a gagner".» Et, contrai
rement a ce qu'en dit I'historiographie traditionnelle, les
pretres colonisateurs n'ont pas [oue un role tres important
dans la prise de decision.

Selon Bernard, la continultc socioculturelle est l'ele
mentIeplus frappant du sentier migratoire QuebecIHearst,

36 Bernard, Le Travail et l'espoir. p. 61.
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les migrants s'installant dans des lieux de destination qui
ressemblent aux lieux d'origine. Laregionde Hearst cons
titue done «un prolongementnaturel du milieu quebecois,
prolongement qui ason tour facilite Ie passage d'une pro
vince francaise a une province anglaise?», la frontiere
interprovinciale s'estompant dans l'esprit des migrants.

Dans la deuxlerne partie du livre, Bernard utilise une
approche macroscopique en s'appuyant sur des statistiques
et des travauxpublies.Touratour, il se penche sur l'emigra
tion des Quebecois, sur les migrations interprovinciales et
sur Ie peuplement du nord de l'Ontario. lei, il est clair qu'il
adopte la these fonctionnaliste, la migration des travailleurs
s'expliquant, selon lui, par un «ensemblede situations pro
voquees par des actions dans les socletes situees achaque
extremite du sentier mlgratoire"'».

La troisterne partie du Travail et l'espoir porte dans un
premier temps sur la migration en tant que tremplin de
moblllte sociale et professionnelle. Les migrants, qui pro
viennent de milieux sociaux humbles et qut sont sous
scolarises,connaissent des debuts modestes dans la region
de Hearst, quand ils ne sont pas carrement pauvres. «IIn'y
a rien d'etonnant ala faible scolarisation et ala reproduc
tion de cette situation d'une generation a l'autre, ecrit
Bernard. Avec la migration, Ie problerne se deplace, et les
conditions du monde du travail de la regionde destination,
centre sur l'exploitation des ressources forestlereset d'une
agriculture vivriere, ne provoqueront pas de changements
majeurs en regard des besoins de scolarisation et de spe
cialisation des travailleurs'?». Les migrants proviennent
de milieux ruraux et ils s'installent dans un milieu rural.
Cependant, en demenageant du Quebec vers l'Ontario, ils
travaillent davantage comme bucherons, tout en conti
nuant a exploiter une petite ferme. Ce mode de vie

37 lbid., p. 66.
38 lbid., p. 148.
39 lbid., p. 159.
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agroforestier represente une transition vers des emplois a
temps plein dans les scieries et dans l'industrie du bois
d'oeuvre. Les migrants continuent toutefois d'appartenir
aux memesstrates soclo-econornlques qu'auparavant. «La
moblltte sociale echappe done aux migrants.Toutse passe
comme si la migration ne brisait pas certaines regularites
socialesetabliespar Iemilieu socialet familial et transmises
de generation en generattorr".» Pourtant, Bernard ne peut
s'ernpecher de noter que les migrants ne visaient pas la
moblliteascendante: ils cherchaient avant tout ase procu
rer un emploi regulier, bien rernunere, et des possibilltes
d'avancement pour leurs enfants. De plus, si la migration
n'a pas arnene de mobllite sociale, elle a neanmolns ernpe
che la regression et retabli la repartition des avantages
economiques dans les deux socletes.

L'lntegration des migrants dans la region de Hearst est
favorisee par les caracteristlques socio-economlques et so
cioculturellesdu milieu d'accueil, qui ressemble au milieu
de depart. Au til du peuplement par des francophones, la
region devient un «petit Quebec» et Ie sentier migratoire
continu raffermit les liens des communautesaI'orlgine et a
la destination. Cette integration se fait d'autant plus facile
ment que plusieurs migrants ont l'impression de ne pas
avoir eu Iechoix de partir ou non; illeur faut done s'adap
ter coute que coute. Les migrants beneficienten outre d'un
reseau familial et institutionnel en grande partie de langue
francaise. En plus, ils arrivent jeunes en Ontario. Et, lors
qu'ils vieillissent, leurs enfants demeurent en general dans
la regionde Hearst ou du moins dans Ie nord de l'Ontario.
Ces facteurs expliquent pourquoi les migrants sont con
tents, a posteriori, d'avoir pris la decision de quitter les
campagnes quebecoises pour la region de Hearst.

Comme pour De Quebecois d Ontarois, on peut repro
cher a Bernard d'avoir voulu prendre la bouchee trop
grosse dans LeTravail et l'espoir. II fait ainsi appel adeux
40 Ibid., p. 192.
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theories des migrations qui ne s'accordent pas et qul sont
merne contradictoires sous certains aspects. De plus,
l'ouvrage n'est pas sans problerne methodologique:
l'echantlllon est trop petit par endroits et, plus fondamen
talement, Bernard n'a lnterroge que les individus qut sont
restes dans la region de Hearst. S'il avait tenu compte de
ceux qui sont repartis, il serait sans doute parvenu ades
conclusions dtfferentessur la facillte de l'integratton. Tou
tefois, au risque de nous repeter, c'est un travail de pion
nier sur un sujet trop peu etudle.

VI - LE SAVANT ET LE MILITANT

Nous avons vu en debut d'article que les travaux de
Roger Bernard suscitent des discussions et que ses rela
tions avec les militants franco-ontariens sont parfois
difficiles. Pourtant, lut-merne est engage dans la survie et
Ie developpernent de l'Ontario francais. II y a certes des
tensions entre Roger Bernard Iesavant et Roger Bernard Ie
militant, mais il n'y a pas de contradiction. Le premier est
amoureux de la verite et reticent face au second, de qui il
exlge la rneme probite intellectuelle. Bernard croit que la
«bonne» recherche peut avoir une fonction sociale. Ainsi
souhaite-t-illa creation d'un institut de recherche et d'ana
lyse sociales qui meneratt des recherches fondamentales
pour lescornmunautes francophones, notammentsur l'edu
cation en milieu minoritaire, qui l'lnquiete beaucoup:
«Nous ne connaissons plus l'etudlant [sic] aqui nous nous
adressons".» Selon lui, I'ecole devrait, dans un premier
temps, provoquer un ressourcement aux valeurs fonda
mentales de la culture canadlcnne-francalse, la culture des
«vieux», et, dans un deuxleme temps, l'elaboration de
modeles culturelsfranco-ontariens modernesqui s'lnserent
dans l'univers culturel des jeunes. II est aussi tres critique

41 Roger Bernard, «Proposition pour la creation d'un institut de recherche et
d'analysesociales», dansYolande Grise,dir., ftats generaux de fa recherche sur
fa (rancophonie d i'exterieur du Quebec, Ottawa, Actexpress, 1995, p. 222.
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envers les travaux de la Commission royalesur I'educatlon
en Ontario, qut confond l'educatlon et l'apprentissage en
accordant une trop grande importance a la technologie.
Defendant une conception humaniste de l'educatlon, il
prlvllegie la relation maitre-eleve et la relation entre eleves.

Mais c'est dans l'affaire Montfort que l'engagement de
Roger Bernard se manifeste avec Ie plus d'eclat. En effet,
en juillet 1998, il presente un bref devant la Courdivision
naire de l'Ontario pour la convaincre de renverser la deci
sion de la Commission de restructuration des services de
sante, qui preconisc des fusions d'etablisscmcnts prejudl
ciables au caractere francophone de I'hopital Montfort. II
consldere ce manifeste comme «Ia quintessence de son
cheminement intellcctucl?».

Avec eloquence, Bernard explique aux juges Ie fonction
nement du mecanisme qui permet a la societe franco
ontarienne de survivre dans un milieu anglophone
majoritaire et il montrecommentles modifications du statut
de l'hopital Montfort menacent la vitalite linguistique et
culturelle de l'Ontario francais: Iefrancophone qui frequen
tera l'hopltal bilingue, utiliseraI'anglaispourobtenirpromp
tement des soins de sante. «II reconnaitra rapidement qu'il
se trouve dans une institution acaractere anglo-dominant
[. .] et il sentira qu'il est normalet natureId'utiliser I'anglais
si les circonstances de l'echange l'exigent [.. l- Lapratique
et l'habitude lui enseigneront qu'en utilisant l'anglais il ne
se trompepas".» Ladisparitionde Montfort comme hopital
general represente beaucoup plus que la perte d'un service,
les Franco-Ontariens perdant une institution qui incarne et
evoque la presence francalse en Ontario. «Apres la restruc
turation, il (I'hopital Montfort) deviendra Ie symbole de la
defalted'une communautequi n'a pas ete capablede garder
intact son reseau institutionnel, Ie symbole d'une commu-

42 RobertYergeau, «Preface», Bernard,A la defense de Montfort, p. 23.
43 Bernard,A la defense de Montfort, p. 43.
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naute qui se fragilise..44» Car la completude institution
nelle se reconnait davantage a la varicte des institutions
qu'a leur nombre. «Une comrnunaute dynamique dispose
d'une bonne vitallte si c'est une communaute ou "on peut
naitre, vivre et mourir" [.. ]. Sans contredit, la transforma
tion de Montfort risque de retreclr seneusement Ic reseau
institutionnel franco-ontarien et, consequernment, d'affai
blir I'ensemble de la communaute".» Dans la lutte pour
Montfort, conclut Bernard, les Franco-Ontariens doivent
resister jusqu'a leur dernier souffle, puisque la disparition
de cette institution entrainerait leur declin.

Asa grande surprise, les juges se sont inspires de son
intervention dans leur decisionhistorique: «Le temoignage
du Dr. [sic] Bernardetablit que, dans un milieu bilingue, le
francais est condamne adevenir la dcuxleme langue des
Franco-Ontariens [..]. Dans un contexte minoritaire, le
bilinguisme risque de devenirla premiere etape de l'assimi
lationd'un groupeminoritaire bilingue".» Roger Bernardle
savant et Roger BernardIc militant s'etaient rejoints.

CONCLUSION

De Departure-Lake, ou habite sa famille lorsqu'il nait, a
Alexandria, ou il decede, en passant par Toronto,
Hallebourg, Hearst et Ottawa,ou ilvit et travaille, la trajec
toire de Roger Bernard suit les contours de l'Ontario fran
cats. Dans ses ecrlts, il est avare de details sur sa vie
personnelle, mais ses idees sur la societe a laquelle il
appartient sont autant ancrees dans sa condition de mino
ritaire que dans sa pratique sociologique. Cetancrageest a
la fois producteur de richesse et de mlsere intellectuelles,
mais c'est justement ce double enracinement qui lui per
met de critiquer la societe franco-ontarienne.

44 Ibid., pp. 48-49.
45 Ibid., pp. 52-53.
46 http://radio-Canada.ca/regions/est-ontarten-outaouais/dossiers/montfort/
montfort_fre l.htm
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Ses idees sont controversees, mais de la controverse
jaillissent les progres de la recherche. Ainsi, il n'est pas
possible d'etudler la societe franco-ontarienne contempo
raine sans tenir compte de la these de l'avenement d'une
ldentlte bilingue. Bernardavance d'abord cette these dans
Iecadre de son memoirc de maitrise portant sur trois com
munautes de I'Ontario. Ilia developpe ensuite dans son
essai De Quebecois d Ontarois pour expliquer la mutation
identitaire des Franco-Ontariens, lui ajoutant Ie corollaire
de la «secondansatlon» de la langue francaise. Cefaisant,
Iesociologue contribue 3 la creation d'outils conceptuelset
theoriques d'analyse des groupes minoritaires. Iamais,
cependant, il ne perd de vue les etres de chair et d'os qui
evoluent au sein de ces groupes et les problernes concrets
qui se posent 3 eux dans leur vie quotidienne. S'il fustige 3
l'occasion les militants de la survivance, c'est pour que
ceux-ci soient lucides dans leur action. C'est 13 Ie signe
d'un engagementprofond envers I'Ontario francais.
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