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Contr:ibr.rtion à
scolarji-satiort

1rôtude
le cas

des relatj-ons entre mi.graLions et
de Genève

Faut-i1 l.e rappciler brièvemen'i: ? La mobilité géographigue
des pel:sonnes est une des caractéui-stiques majeures de la
société j.n<lustrie1le. Dès son début, e11e est marquée pa::
des trarnsferts rnassifs de pooulatJ-on depuis les zones
rurales vers les centres urbaitis'où se développent le
nouveau inode de J:roduction, les nouvelles relations de
travai.l et les nouveallx r:appo::ts sociaux. Les phénomènes
de migrat-i-on rre datent-. donc pas c1'aujourd'hui ; mais. s.i-

les centre.s de concent::at j-on restent à peu près les mêmes,
les zones de recrutement ont cirangé. Au siècle passé, Ies
travailleurs supplémentalres se r:ecrutaient dans Ie voj--
sinage plus ou moins immédiat des centres urbains en
développement : lrexode rural est le corollaj-re de la
croissance urbaine. De nos jours, dans les pays for-
tement .i.ndustri.alisers comme la Suisse , 7.e dépeuplement
des campagnes at.teint sies limites" On note même certerines
tenda.nces de reflux, sinon au gens dtun "retour à la terre"
du noj.ns dans celui de I'urbani.sa.t.ion des campagnes. Les
courants d'échange de populations qui apportent des
forces de travail supplémentaires aux pays fortement
indu-strial-isés traversent aujourd'hui le continent euro-
péen tout entj.er. [r,eu travaj.l]-eurs imrnig::és de la Suisse
(mais aussi ceux dê I'Allemagne ou de la Suède) provien-
nent:des pays moi-ns développés du sud. A I'rt-alieroù à
Ia fin du siècl.e pa-ssé déià la Suisse recrutait un
grand nombr:e de travaill-eur:s, sê sont ajoutées I'Bspagtre
et pJ-us ::écemment Ia Yougoslavi.e/et la Turquie .l
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Au cours c1e la récent-,e pé::jode de haute conjoncture, sans
pr:écéclent. par sar clu::ée et par lar r:apidité de lar c::oiss;rllce
écononri.clr.le, le nOmbre cles t-ratr;r:i-f leurs étr:arir-1ers a ::erpide-
tnent aucltrlent"6 etl Suisse. La rx>mrlalt:r-c.:'n r6s'i-dente d'ori-q:i-ne ét-ran-
qèr'e cloub-Lerj.t tous les di>l ans entre 1950 eL J-970, passa-nt en
gl:os il'un guer::t cle mj.l-lion eI-I 1950 à un demi*Ini.LIion en
:1.960 r e l:. à pl-usl d'trn rnil-Lion en I.97 0. La ral-:r-i rlit6 dr-t

phénonrëne, les e{.f ets s;trr-rct-u-re.Ls dc cet{:e imntiqraLi.on
tnassj-ve au pl-an cle 1réconomie (1*ransJlc+rts massifs de
Su.j..sscs \rel:s cles occu.l:;:tj.ons mo:ltrs péni.bles; eL: mj-cttx
r:émtrn€.i:ér:s ) e-L' au plan cle -1. 

rl:ral:it;rt (déveloy:pement
rapirle rles v j. l-1.c-:r.; I cons;1;.r:'u.r-:t j.on cl,: " citi:s sat-.e,1.1i-t.:es" ,
colrsjt-j-'L:r-r'l*ion c.le "c;het--t-os cl'jriimiclr:6s"), m;ri.s,; auss:i" eL
prlut-*être sr-t.i:torit- -l- 

t akisencc-: dtr.11'r(,r pcili ti-qr.re
d-e 1r i nri-uj-.9::at j on cle .l-a irieL,:t d(:$ co1lec'l- j rrités publi.ques;
on't: crirriiui-t ''rel's 1.it f in cles artnéer; 60 à ItC,:mergence cfc
l'é'i:i"irrb l-r,':s mouvemr:nts; xilrno1:hobcrs. Ilntre-'ternps, la r(iq"Lc'-
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mentat.j-on de I'immi-gration ét::angère, et plus encore
la récession économique, ont quelc-1ue peu ralenti le
rythme de croissance de la popul;r'L.ion, réduit f inten-
sité cles échanges mais sans arrêter pour autant les
déplacements de personnes.

Crest dans ce contexte généra1 qu' j-l faut placer le
bref aperçu des phénomènes.migr.lLoires dans le canton
de Genève que je présenterai dans la premiè::e partie de
mon exposé. Ce canton, êfl majorité urbain au tournant
du slècIe déjà, représente cependant un cas particulier
pour la Suisse, dans l-a nresure où l-es étrangers ont tou-
jours const.i-tué une fraction importante de sa popuJ-atj-on.
A la veille de la première guerre mondiale (1913), les
étrangers représentaient- 42 ? de la pouulation genevoise.
Sous I'effet de 1'exode tié à la première guerre moncliale,
de la stagnati.on relative de la ponulation entre les
deux querres et du vieillissement, la part cles étrangers
n'a cessé de diminuer pour atLeindre 15 % en 1945. Depuis
lo::s, Ia pa.rt des étrangers dans la popul.at j-on rés j-dente
a de nouveau augmenté pour attej-ndre 32 % en 1977.

En me f ondant sur les données dérnographiques disponj-bles,
je retracerai. br.i-èvement les grands traj-ts des phénomènes
migratoires dans le canton de Genève, ses dimensions
num(:riques et quelques-unes de ses caract6ristiques. I1
ne sragit guère ici que de fj-xer l-es ordres de grancleur,
de retracer 1révolution récente et de situer Ie moment
présent dans cet.te évolution.

--e
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Car je voudrais assez rarr.idement en venlr aux ranports
entre migration et scolar:j.sation. Tout d'abord, je cher-
cherai à distinguer cla.irernent enLre l-es enfants qui
sont eux-mêmes; miqrants et ceux Qui, nés à Genôve, sonL
issus de narents récemment immigrés" Les problèmes de
scola::isatj-on et. de socialisation se posent en effet
clans des termes assez diffé::ents poulr les uns et les
autres. l,ês enfants rnigrants ont oass6 une part 1:lus
ou moins importante de leur' enfarirce dans un environ-
nement social et culturel déterminé ot, venus à Genève,
se trouvent confrontés à un univers qu-i- leu:: est étranç;"er:
une autre langue, dtautres marrières de se comr:o::ter , de
sentir, de penser, de srhabiller, etc" Leurs camarades,
leur parent6, le rêseau drami-tiés et de connaissances
dans lequel il.s évoluaient sont restés "au pays", De
nombreuses at-taches se sont ron'roues et leurs écluivalents
sont à reconstrui::e. S'ils ont di:jà frôquent6 -1.'écol.e
dans leur pays drorigine, ils aurout, eI) plus des
difficultés linguistiques, à faire face aux multiples
différences dans .les méthodes d'enseiqnement, les Dro-
grammes, 1' ambi-at)ce de 1 | éco1e, le rô1e d'6rcoli.e:: ,
les rapports entre camarades, etc"

Four les enf ants issus de miqra-nts, les choses se pr6-
sentent un peu différemment. Nés à Genôve, leu:: existence
s I inscr:Lt c1'emb1ée dans 1r espace soc:Lal- local. Leur r:éseau
de rapports sociaux, leurs attaches se constituent -icj-.
Ltâge venu, ils entrent dans une ôcole qui leur est
r:rirsentée depuis lonqtemps cotnme -leur: flrl-ure école et ils
y retr:ouvent des camarades que souvent j,.-ls connaissent
déjà.

Sous des formes di-ffér'entes maj-s non noins rôelles, ces
deux types d'enfants sont confrontés au p::oblème de Ia
distance cu1Lurelle entre deux univers de rC:fôrences :

la Jlarni l1.e et l- | 6cole " Sottverrt, ;-i clomic j- l-e , 1.es paren'Ls
parlent la laugue d.u palzs d.rorj-qiue : les enf ants appren-
dront-. le fraucais erl commetri;;rnt lf i:cr:lc avec la maîtr:osse
enfantine et a"vec les cama-ra.des. z\u bc'rut de quelque t-.errps,
il-s le savent souvent mieux que leurs pareuts;r ce euj.,
clans .l-a famille, r)c nianc;ucrrëi pas c1e poscr cluc.Lctues pro-'
bl.èmes sous 1'ar':qle c1u rafrDo:rt'. enLi:e arito::ité et-. compi:--
t-ence Liajs l.a cultur'e ne se r:i.:clu-i1- p.rs à la l-;-inçJr.rc.
Au niveau niêm: des moda.'l-:L't-és cl 'exr:::ess j-on, elle rêcol.r.V-r(;)
aussi toute' une sô'rie c1e pos;tui:es cor:r->c)i:elles, cle gcst:ers;
signif j.ca'Lif s ,de miraique"'-; ; au..-c1e1à, c'est I'univers clu



sens qui varie : la cultut:e c1étermi.ne unfigue de rnanières de Denser , de sentir,
dragir-'r un ensemble de :lapnorts au t_emps,
aux adultes, à lrautorj_té, au savoir ,
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ensernble sp6ci-
d | évaluer:,
à 1'espace,

à I I école.

Tl est p;sfable que ces clistances curturelles sont plusaccentuées pour Les enfarn.L.s issus de milj_eux dits pLprr_laircs que pour les autres, êt cela pour plusieursraisons : l-es parents des pr:enri-ers s,rnt pJ-us souventor:igii-nai::es des régions ru::ales de pays r:âlativement peuindust-r::Lalisés te-r-nc1is que ceux d.es seconcls ont plus 
)

souvent atte-int-" un niveau de scolarlsation rel.ativement:élevé, .l.es farniliari-sant avec une sorte de culture i-nter-nationale des s.ciétés i'clustr:iar-isées avancées.

De plus, 1es famirres aisées peuvent pl-us facirementrecou::,ir aux services d'une école trrivée. Le canton deGenève r:résente sous cet angle urr i:qui.oement assez crif*férenclé dont plusieurs écoreu "ru.ignant cra's ta J-angued'un autre Days (a'çrlai-s, ar.remand, àt."). Les familresont a.insj- la possibilité de nlacer leurs enfarrLs clansun env-i-::onrrement scolaire moins différ:ent_ de celui cleleur pays d I orlgine ou clui prencl plus explic j-tement encompte 1es dif f érences dror<1re lingu-i.s ui_que, scolaireou culture1.

ce partaoe entre les deux r6seaux scola,ires est rlne desr.risons pour étucrier cre plus près la composition desenfants rnigrants se.l-on l-eur: origine social-e. I{ai-s i.L yen . une autre. on sait en effet- que les e'fants issusde fainj".Lles modestes ont (en termes de probabiJ--ites)
moins de cha.nces de réussi:: -reur: scolari.té que ceuxissr-rs de rnil.i.errx soclaux :favorisés. on cloit dès lorsse dernancler si. .l-es di.f fic,l-tés scolai.res rles enfanLsmiqrants ne t-i-enrrerit llas IJI-utôt à l_cur oriqirie socialequ'à lcur état- drirnmigrants . J'abordc'ai cette questlonanrès av'ir: te't6 <1e rnetti:e en êv-ide'ce-r;;-Jirjir*i",.*de r6u'ss;ite sc'l-aire ert.re l.es enfan.L.s m,i-gr.ar-it-s et resautres (l )

Les :Lnf-'ornrat1ons st-atist:'-ques por:t;rni- srrr 1.r ddmog::aplLi.e qé'ér:a,re cluc;rrtton sollL L:Lr'ées des; pr-rbli,ca'L-.j-ons clu service cant-ona-1. d<r s1-atist:iq'r.r.Les clontrcies pc'rrt-atit-' snr: cles qrolrpe,.s clré.1 èver;r par contre ont clté él_;r.-borties par: 1c: se:i:v-ice rjc: f a r:eclri:rche soci.oJ-ocyique, à p;rrt-.-ir des ficlrierstcttus ti jour tr>ar J-e selîv:i"ce cles f-ir:hj.eir:s gcirr6raux clu cl6pa-rt:.emen.b c1el- t irrs;t.ruci:ion pul:1j.c1r.re.
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1. Le peuplement du canton dér:end de f irnmigration

En 1900, fe canton de Genève comptait 130'000 habitants
il en compte trols fois plus en Lg76: 336'000. voiciles principales étapes de cette évolution :

l

Au cours des dix
années quj. séparent 1960
de I970, I' auqmentation
est aussi forte que
durant toute la pre-
mière moitié du s.iècle,
et ce à la faveur dtune
croissance économique
$ans précédent dont te
rythme se ralent-i-t
cependant à partir de

Année Nbre habitants Différence

1900

.1950

r960

1970

r976

r30. 000

204. 000

251.000

327.000

3 36. 000

T

I
Ij

74.000

85. 000

I97 2-197 3 .

Dans cette évolution numéri-que, je propose de distinguer
lraugmentation endogène (dont 1'oriqinê se trouve dansla populat-ion résidente : différence entre les naj-ssanceset 1es décès) et 1'augmentation exogène dont I'origine
se trouve à lrextérieur : les rnigrations. ta part. dàsfacteurs endogènes clans la cr:oissance de la pôpulation
est traditionnellement petite dans le canton de Genève.
La natalit6 y est une des plus faibles cl'Europe depuisla fin du XrXe siècle ; la mor:talité au contrair:e est
assez proche cle la moyenne suisse (les avantages de laville sont compens.és par le vieilli-ssement de la popura-
tion) . Le tabreau ci.-<lessous donne un bref aperçu- dà ces
phénomènes de croissance et cl6c::oissance naturelles dansle canton :

Périodes
Différence
naissances
- décès

1900-1914

t9t5-1929

t.930-r944

L945-1949

1950-1959

1 960-1969

7970*L916

+ 2L2ù

- 68ee I
- 6r.6e 

I

- u^-)

+ 1.852

+ L6204

+ BB39

- LO.944

+ 15.951

+ 26.895
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Au cours de la pr:emière noitié d; siècle; la bal-ance
naissances-décès est franchement négeitive" Sous lfeffet
du seul- mouvement naturel, la popui.ation aurait dimiuué
de 11'000 personnes. Après la seconde guer.'re mondiaJ-e,
la balance est plus favorable, les naissances ayant
considérablement augmenté, notamnient entre 1955 et 1964,

Maisr eû
du canton

gros, ltaccroissement de la population résidente
s'explique surtout par l' :i-mrnigrat- j-on :

entre 1900 et 1950, lriinmigration compense une
décroissance naturelle cle IIt000 pet:sonnes en plus drune
augnrentation de la g:ottlation de 74'000 habitants
entre l-950 et I976, Ia popirlation auqmente d'en-
viron 131'000 personnes i augmentati.on gui
résulte pour 27'000 de l-rexcédent ders naissa.nces
sur les décès, et 104'000 clu gaiu migratoire.

La réapoar:j-tion d'une croissance na'burelle entr:e 1950 ert
7.976 s'expJ-ique d t ailleur:s elle-même pat: J- t j-rffr,l9ration.
On peut parler d'un ef f et secondaire : les tttiqr:ants sotrt
en majorité âgés de 17-29 ans, l'âge où on se marie et
où on a des enfants.

En résutné, l-e cantgn de Genève est traditionnellement
une col-l.ectivité d'immigration qui puj-s;e une part impor-
tante de ses "ressources humaines" à l-rextérieur, atLi-
rant cles travailleu:r:s de pays relat-j-vement proches d'abord
(Irrançais et Ital:iens forment le gros cle la pcpr-tlation
étrang<)re au tournant du siècl.e) pui-s dans cles pays plus
lointains. Ce type de croj-s;sance dénrogr:aphiquc es;t évi*
derunent 1-i-é au développement des actj.vi.l3és économiques
eui, à Genève, présentent r-rn cer:Lain nombre cle catracté-
ri sti.tlues par{:i.cul i.ères :

préponclérance et croissance rapide c1q pe::sonnel
des ent::eprises cle seLvj-ce , rectroupées clans ce
qu t il- erst cclnvenu d'apncler le seci--eu:: tertj-ait:e
(banque / commerce , a.cltnj-n-i-strat j. on, ;.rssurance r etc. )

en 1-975, set>t pelrsonnes arcLives sllr dix 1;ratra-L1l-c*nt
dans une entrep::is;e de cc) type

stagnat-Lon r:el.ei'L:ive du pei:sonnel
de pr:orluctj-on de bi-ens rnaiterj_els

des cntrepr.ises
(secteur secondaire,
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y compr:j-s consLruction)

réduction
primaire
2 Z).

à la por,tion
(agriculture,

congrue du secteur
mines dt carrières :

Années
Secteur d'activité économique (B)
Primaire Secondaire Terti5l.ire

1900

1950

L970

r975

IO

4

2

2

42

4L

33

2B

4B

55

65

70

Le tableau c.i-dessus retrace les prlncipales étapes de
la transformation de I'économie genevoise. Rappelons que
depuis 1950, ce sont 1es ent::eprises de productj-on indus-
trj-elle, le bâtiment (secteur secondaire) et I'hôtellerie
(tertiaire) qui ont accuelli le gros des travailleurs
étrangers. Ce mouvement a ét6 accompagné d'un certain
exode des travaj-1Ieurs suisses depuis ces activités vers
les entreprises du tertiaire.

2. Le galn migratoire dj-minue, le brassage reste

Jusqu'ici, j'ai raisonné exclusivement avec les notions
draugmentation et de d j-minution de la population sur la
base de la d.iff6rence entre les naissances et les décès
d.rune part, êt entre l-es immigrés et les émigrés dtautre
part. Mais loi:squ'on traite du problème des mig::ants, -i-1
est importarrt de se fai::e une idée pJ-us précise des mou-
vemen'bs de .population dont r6:sultent finalement les dif -
férences observées 

"

Potir le <1ire en quelques chiffres : entre 1950 et Lg75l
la populatj-on totale du canton a augmenté de 82'000
unités ctont 63'000 résultent du gain migratoj-r:e (772) .
Maj-s du.rant cette même périocle, le canton a enregistré
568 '000 entr:ées et 505 ' 000 sort j-es, soj-1- plus dtun milrion
de mouve*e.tt*. Les enLrées et les sorties sont si nombreuses
qLle théoriquemenL, les nouveaux immigr.rnts renouvel.leraient



la nopulation
dix ans. 11 ne
comme nous le
une franqe de
rapi-de, tandis
stables.

B

genevoise tout entic':re en lrespace de
s t aqit 1à 6vi-dernment que d'une image car ,verrons plus loin, les échanges affectent:

la population don.t. Ia "rotation" est trèsqurune majorité des habj_tants restent

wew

rl est i-mportant par ailleu::s de noter que te brassage
de population nrest pas diiectement proportionnel au gaintnigratoire:.

Périocles
Mouvenent annuel moyen de la popuJ-ation

Immigrés Emigrés
Mouvement
' totat

Gain
mig::atoire

L960-64

L965-69

L970-74

L975-77

37.020

38.480

33.480

23.490

30,240

33.520

32. 300

25. 000

67.260

72..JOO

65. 780

48.490

6.780

4.960

1. 180

- 1.510

Le tableau ci-dessùs disti-ngue quatre périodes entre
1960 et 1977. chacune se ca.ractéri-se par.. un gain miqra-toire annuel. moyen différent. Très fortement. po,si"tii
entre 1960 et L964 (env.6'800), l"e gain es.t franchement
négatj-f entre I97S et 1977 (-1'510). Otî, même lorsquela population nrauqmente pJ-us, le mourzement res1-e impor-tant. 11 serait donc faux de penser que re problème des
immigrés ot, partant, des enfauts m.igr:anb.s, n'existe
glus parce que l-e gain migr:atoir:e a dinrinué, voir:e
dispar:uf Les deu.x phénomènes sont part--iellement indé-
pendantls : schématicluemen{,, on peut dirc-: que le gain
mig::atoire .est 1ié à 1a création d'ernploisJupplémà.r1rri.re*
(nuls du f aii: de la récessj_on économique) tandîs que lamobilité qéoqr:aphi-qr-re des personltes est liée plus auxbesoins de remplarcement ctans des emprois existants(réduits mais pas nuls) .



9

3. Enfants migrants et enfartts de migrants (f )

La mobilité géographique est l.e fait drabord, of princi.-'
palement des jeunes adul'b.esren majorj.té célibataires ou
du moj-ns sans eufant'.s. C'est l-à une constaute des phéno-
mènes mi.gr:atoires, du moins pour le canlon de Get"rève.
Le tableau ci-dessous ref l.ète la coml:osition par âges
des iminig::és et des émigrés, observée entr:e L962 et l-9'76 î
iI stagi-t drune moyenne autour de laque}le cependant les
f luctuations sont très faiblcs :

La majorité des j-mm-'r--

gr:és (et des émigrés)
ont entre 20 et 34 ans
(55%) ; si 1'on ajoute
à ce groupe les jeunes
de 15 à 19 ans, on cons'-
tate que J-es mouvements
migratoires sont pour
2/3 le fait d'adoles-
cents ou cle jeunes
adultes. Quant atlx en-
fants en âge de scola-
rité obligatoire (5-14
ans) i1s ne r:eprésentent
qu'une petite minorité (

des émiç1rés. Il s'agit 1à
phénomènes migrato:Lres :

surtout <1'enf ant-s cli.minue
phique.

}]n tout

5 ? ) de lrensembl.e des in-Lmj grés et
arussi dtu.n trait universeI des

Ia présernce d'une famille et
fo.rtement lar rnr:bi.L.iL6: géogra-

Maj.s ici encor:e, i.l faut voi:: les choscts sous .l'angle cltr
br.rssage" Bnt::e 1.9'10 et 1915, le gain mig::atoj.::e du g]:oupe
d'âges 5-l-4 est nul voj,r:e ni:gatif . I{éantnoins, ot:I a eTlre-
g.i str:é Llne rnrJyer)ne) annuel-l.e c1e Lt 7A0 a::rlv6es cotrl:ensées
par: env j-r:on I;750 c1ép;rL:ts d'enf ;rtrts cle ce qrotlpe cf iiqcs"
l,es I | 700 irLrnj-qrés r:epr:esetrtent enrrj-r:on 4 ea de 1a pol:tt-
JaLion l-ota.l.t,: d-e: l; à J./+ ans rôsidatrL clans l.e canton ;
1".'impact. de l-'imm:i gration est clotrc troj-ns fo::t- que pour
la popu.l ell-i or: t-ot-.ar,1r:, tous; âges confonclus, pui.sc'1ue'Lhêo'-
r-'"i-guement il f ;ru11r'a j-t ic-L ?,5 ;tns pour.' que .l,es; inuiti çir:i,':s;
rein;r1.acenL tcirite 1a popn1.;rLio:r cle 5*:l-4 a-11s. Lt:s; eri:fani-s
rni.c;rants r:epi:ô$r:,ilrt.ent utre mj"nor::i.té non négJ-i.geab.Le
c:er'[--<-rs m;,Lis :ni.no:r:i [,é: quanc.l ntôntc.

( l.) Darrs J-a -1. 
j. Ltci,i:.et-.trr.'e spécia.'l- j.s;éc on ;rlrpcrJ-le s';ouvent 1c,:s" enf atit r.;

de nri.crro.trts;" 't j-.lrtl.;r-nts; trr.Lcyr:'an1-.s clrs 1.a 2cine çJi-.n15r:at-:i.on".

Enri grésGrorrpes d'âge

0*4 ans

5-14 ans

l-5-19 ans

20-34 ans

35*40 ans

50 ans et {-

4

5

9

55

19

B

Imrnigrés

4{
s+

13 lV

55 52

17 \b
6b

r00 r_00



10

Mgis lri.mmi-gratj-on a sur le volurne de la oopulat j-on
drenfants un effet indirect beaucoup plus important.
on vj-ent de le voir, urle major:Lté des immigiés sontdes jeunes adultes en âge de se marier et de proc::éer.
Dans la mesure où ils se fi-xent à Genève - plus ou moinsdurablement il.s contribuent à lfaugmentation des nais-sances. crest bien ce qui s'est produit à Genève corTrmeIe montre le graphique ci-dessous, eui il-lustre 1'évo-lution du nombre de naissances d'enfants sui_sses etétrangers, depuj-s 1950 :

tv0[urtoli cu li0r[Rt cts tiÂtsgrrcts 0tfuts lg50

Itrlr:aacer

5c00

75 il,rdu
lllrrru rcoltlrr
(orri!tonCûnt
rn l9?ti-71

t000

30c0

2000

1000

0
û0 65

Ins.: I trsrcnt
t ec ocrla I rt
rupdrlcur

resaal
Clrsses

çf

tl.
enf

Bn 1950r ur1 nouveau-né sur sept étai-t d'o::igine étran-gère ; cette proporti.on a pass6 à un sur deuxces dern-ières années. Lrimpact i-ncli.rect cles mig.rationsest <lonc Ï:eaucoup plus important que Iref f et cli-rect iici, le "frein à la mobi-tité" que constitue Ia présenced'une' fami-l1e et drenfant.s*contribue à fi_xer à ôenèvedes enfants qui y sont rrés, En Lg76, r: population
totale de 5 à 14 ans (43 ' 100 enfant-s) corrpor1*ait 43 zdrenf ants dtor j-gine étrangère.

lc

I

ir
I.I

I

I

I

I

I

I

) I

T

I

I

-l
I

I

lrançerr

Sui
I

I

I

I

I

I

t-

I
II

)l( agit en sens inverse et
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Du pojnt de vue str:ictenent nunÉrique, il faut donc ne.L.tement ôlstinquerentre l-es enfants miqr:ants (arrivés r6cerrment à Genève et ayant parfoisdêjà fréquenté lte:cole dans uur autre cantcn ou pays) et les enfants demigrants (nés à Genève de par:enls eux-mêmes .immigrants).- .:
Dans .l-a s j.fùation genevoise actuel-le, les seconds sont
beaucoup plus nombreux gue les p::em:Lers, même s'il- y a
des enfan'bs de migrants qui quittent le canton (et par-
fois y reviennent) et des enfants migrants qui s r instal.-
lent plus ou moj-ns déf inj-tivement "

Pour saj"sir mieux les effets des deux types de
phénomènes sur 1a popuration scola::j-sée, it faut changer
de pe::spective et anal-yser la composition des corrortes
d'é}èves actuellement prêsents à r'école en les distin-
guani: seJ-on la nationalité d'orj-gine. ,Je préseni:eraj-
brièvernent quelques données sur deux groupes clré1èves
présents à Genève à fin 1916 et drâges différents. Le
gr:oupe le plus jeune est consti.tué d'é1.èves nés enLre
1966 et r910 qu-i sont entr:és dans ra scolarj-té obliga-toire en.tre 1972 et L976 et se trouventrâu flornent de
lrobservation ,c1ans les pr:emi-ers clegrés de l,' écoleprinaire. Lrautre groupe est constitr.ré d'élèves plus
âgés, nés entre l.962 et 1,9G4, eui ont commencé .leur sco.-larité oblj-gatoire entre 1968 et rg7o, êt fré:quentent
auiourd'hui les derniers degr6s de 1a scolar:ité obliga-toire (cycle dtorierrtation) . Dans les deux cas, il s;agi_t
de lrensemble des élèves cles i:cor.es publiques et privées
du canton, êt pui-squ'on se situe aux âges cle scôla::itéol:ligato-ire, on a à peu de chose pr:ès rrensemble desrésidents de ces âges.

Dans l.e groupe Ie prus jeu'er orr cornpte 56 ? cle suisses,
23 ? d'élèves esnagnols ou italiens et 2L ? clrautres
étrangers. ltou.r l-es deux pr:r:ini-ers cJroupes de national.i.Lés,

ture fort-e ma-jo.i:j-té des é1.èves; sont- n€:s à cienèrre (su:Lsses :86 eo, It-al.:Lens et }Tspagnols; z 79 %) et une petite frac*tion sr:ulement sont arrj-vés à Genève ::écemmeiit (immigrés
depni.s 0-l- an resp. 3 ? et 5ré ). Le qroupe cles éi-èvesclrautres national.j.i-és se distinque nettement de ces deuxpremiers parî le f ait que 44 ? seulement- d rentr:e eux sonlni:s à Genève et qlle 2r I sorrt d'i.rnnr:'.gr:ar.Lion r:'écente(0*1 an) .

Dans l-e gl:oupÉl d.tC':.1èves
cl I ori gi nr: su j- sse est un

plns âigé:s, J-a f ::action des élèves
pcu. p.Lus forLe ( 6: Z I que cirez -l_es
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plus jeunes. Ici encore, une ma3orité des 6lèves suisses,
italiens et espagnols sont nés â. Gerrève, mais avec une
dif fé::ence plus nette entre les premiers (BSZ) et les
deux seconds réunis (60%). Par contre, moins d'un tiers
des él-èves d'une autre nationalité sont nés à Genève
(2ez) .

Générations âgées de 6 à 10 ans, fj-n 1976

20704 100

100

Générations âgées de 12 à 14 ans, fin L976

S ui. s ses
Nombre eo

63

Durée du séjour
à Genève

Suisses
Notdrre Z

Italiens .{-

-isr:esg.l:*,\Tombre Z

Autres
étrangers Total-

Nombre % Nombre eo

Nés à Genève

Inmi-grés I0 ans et *
depuis . .. 5-9 ans

2-4 ans
0-I an

9909 86

25
780
470
340

*
7

4
?

3862 79

IB
389
396
220

*
B

ô

5

1871 44

23
692
794
915

1!

I6
IB
2J.

L5642 76

66
t86r
1660
r475

*
9
ô
.7

Total LI524 100 4885 100 4295 r00

2L% par groupes ori-gi-ne s6 23

Durée du séjour
à Genève

Ital-iens J-

Espa.gnols
Nom]:re eo

Autres
étrangers

Nombre %

Total
Nombre 3

Nés à Genève

Immigrés 10 ans et -F

depuis ... 5*9 ans
2*4 ans
0*1. an

Total-

% parr grollpes r:rigir-rc:

679L 85

440
529
154
117

5

1

2

I

1506 60

2Bs
406
224

BO

1.2

16
9
)J

642 29

292
49r
303
455

13
23
I4
?1.

2,1183 I00

T7

8939 70

r017
r426
681
652,

B

1t
6

5

B031 100 250L 100

20

L21L5 100

r00
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Le lecteur int6ressé tr:ouver:a draut-res inci.ications dans
1r anarlyse des cleux tab_t.eaux de 1a page pré-

céclente. 11 notei:a par exemple l.a forte mobi.lité desrrautl:es étrangers" ou plus clu tj_ers des él-èves sont
immigrés à Genêve depuis moins de cinq ans (groupe p1.us
jeune: 39eo1 çlr:oupe pl-us âgê : 35 A) . f 1 trouvera drautre
par:t un indice cle l-reffet des regroupentents familiaux inLer-
venus au tournânt des années 70, dansle fait que dans Ie grotlpe
plus âgé, 28 ? des enfanL.s d'o::i.g.ine italj-enne et espa-
gnol-e sont immigrés à Genève depu-is cinq ans et p1us,
alors que les mouvements récents dans ce mênre groupe
sont nettement plus f ai.bles.
Deux conclus j.ons s I imposerrf dtemj:lée :

malgré l-r intensité des molivements migratoires
au cours des der:nières années, la part_ des enf ants
en âge cle scol-arité obligatoire qui sont nés à
Genève reste larcTernent orénondôrantei (voisi ne de 3/ 4)

pa.rmi les étrangers, deux groupes droriqines ,se
distinguent nettement : les élèves j_talj-errs et
espagnols, dont une m;rjorité. sont nés. à Genève
(indlce drune certaine stabil-isation des
familles) et les élèves drautres natj_onalités'
dont une mlnorité seulement sont nés dans le
canton, tanclis qu I un sur cinq sont cles immigrés
récents ( 0-1 an) .

La comparaison entre les deux ctroupes drâges conme s'il
s'aqissaj-t du même ltroupe observé à deux âges d:Lf fér:ents
nr est pas ent:i-è::enrenl- 1égitiure" l,es conclj.L.j-ons .socio-
économiques et politlqr-res gu"j- ont marquf: 1eur
existence dj-ffèrent en effet sens;-iblement" Néanmoins,
on noter:a que dans le groripe plus âgé, J.a parL. des élèves
imm-i-grés de:puis plus cle clua'Lre è1lls est nettenent supéi:ieure
pour tous 1es groupes de nertj.onalitêsr cê qu.i- résulte
sans doute dIune cert-aine "sédi-mcntati-on" clu mouvement
rnigratoire :

% é.1-èves i.mmi, ct- l:C.<; cle s 5 arns eL pl_us

Gr:oupes d_r âge Sui- s ses
f tal.i.ens; .{.

E slragnol.s

B

Au.i-l:es
c5t- rariclers;

L7

36

En tout

9
6-l-0 ans;

J-2*f 4 ans

7

J2, 2B 1.9
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Les élèves dro::i-gine étrangère nés à Genève ne sont
évidenrnent pas tous enfants de mi.qrants au sens où
chacun seraj.t né de parents eux-mêrnes irnmj.grés. Lâ popu-
lation du ceiirLon compor:te tra<1j-tj.onnellement Lrne f::trc-
tion erppréciable d!étranc1ers" Ma.is 1a populat-:ion
d'ét::angers résidant à Genève a eu tendarrce à viej.llj_rjusquren 1945, suite aL1 g::and exocle de ra première guerre
et à la stagnartion rela'Lj-ve de la population entre-<leux
c{uerres. Dif férents lndices permeLtent clrestimer à un maxi-*
muin de 20 % la part des enfants ét-.rangers nés à Genève,qui sont issus de parents eux-mêmes nés ;f Genève. Nous
admetL--rons cette hypothe-)se, non sans ::éser:ves runiquementpour donner une estimation grossière de la part des
é]-èves étr:angers des écoles genevoi-ses qui sont res*
pectivement enf ants de mi"grants ( 2ème génération) en--
fanL.s d'étrangers eux-mêmes nés à Genève et enfan.ts
m-ig::ants propr:ement dits :

fssus de parenLs
nés à Genève

Enfants de migrants
Imm-igrés depuis
5anset+
Immigrés depuls
(0-4 ans)

Total = 100? 4295

on ne saurai.L assc.'{ sou-Li,qner -l-e corrtr:aste entre le
çjr:oupe de-:s rt-.rl:i-ens eL !lspaqnols et celu-i. cles auti:es
é't-rancle::r.; : 1a uroport-jon cles enf;:.nts clr.: mj.qi:ant-s v6rj.e
clu s;i.m1:J-e au doubl.e, cel.-Le cles jrnrnicrL:iis riic?:nts (O*a ans). clu sj.r-Lnl-e
ëru t-r:i-pl<r " Dans I'ensernb-lc,:, la 1:o1:ul-ation d'é].èves il'or j--.
qlne i't-;rl-.ienne c-:t esperqnol,e app;rrË;ît beerucc;up plus souvelt:
apD;rr{:c-:nj-:: à une fam,L.l.1e c1uj. s'esL f.ormije à Gc,:nève:, t;rnclj_sque cc:-l-lc ci-cs "aut.r:.cis 6:tt:arr<;eLs" cc,mpoi:.l_e à chaque âgeune ma--jo::.i tô d'c-:nf;rnts iirnm-i.qr'és (l;716 à 6*.1_0 ans, et 7'Ltàà l0-14 aris)"

I+E Autres Atrï+E

13

o

16

63

I7

40

9

aÂ

E]èves étran
12 à 14 ans

Total

I2

25

6àl0ans

13

s0

2B

L2

I2

4B

36

35

6

23

31

23

9

37

4B85 9r-80 2501 2.1.83 4684
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4 Réseaux scolaires : public ou pr:ivé

Le canton de Genève comporte un réseau dtécoles privées
relativement étendu et différencié, fréquenté par l-0-12 Z

des éIèves aux âqes de scolarité obligatoire. Comment les
immigrés de fraîche date se répartj-ssent-ils entre ce
réseau des écoles privées d'une part et celui des écoles
publiques ?

Entre 1975 et 1976, guêlque 3'500 enfants âgés de 5-14
ans sont arrivés à Genève. A fin L976r oo trouve dans les
écoles quelque 2 I 800 élèves âgés de 5*I4 ans
et immigrés depuJ.s moins de 2 ans. La dif f érence en'Lre
l-es deux nombr:es s'explique par la réémigration (séjours
de courte durée) et la scolarisation hors du canton, ainsi
que par des différences.dans la définition des deux popu-
lat-ions (les enfants immigrés de 14 ans en L975 ne se
trouvent pas dans la population de 5-14 ans observée en
r976) .

Sur les 2r800 élèves immigrés en 1-975 et L976, environ
1f 800 (642) se trouvent dans une école publj-que.et 1'000
dans une éco1e privée (364). Des différences notables
apparaissent selon que l-es élèves sont de 1râge des clas-
ses primaires (69v" dans .les écoles publiques) ou de celui
du Cycle drorientation (49%).

Enfants de 5-14 ans, immigrés depuis 0-l an, selon Ie r:ésearr
scolaire fréquenté (estimation fin L976)

Total

5*11 ans 12-14 ans 5-14 ans

2150

1490 (69?)

660 ( 3lea)

650

320 (49%)

330 (sls)

2800

1.81.0 ( 66e")

990(34%)

Etts,

lfns.

publique

privé

Conmte l-es deux résea.ux sont cle dimensions très contrastées,I'ef fet nr-rmérique des migrations sry répercute tr:ès clif -féremment ; on peut le mesurer par ra proporti-on que re-présentent 1es élèves i-rnrnigrés récents dans la popurationtotale de chaque résear: (les variations selon llaôe sontici mi:rimes ) :
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Les nouveaux immi-
gr6:s srori.entent à
rai-son de 662 vers
les écoles publ_iques
qui regroupent 904
de 1'ensemble des
él.èves; ma.is l-es im-
migrés (0-1 an) ne représentent que 4 z de I'ensemble desélèves des écoIes publiques. De leur côté, les écoles pri-
véeg 

_ 
reçoivent p1.u s que l-eur part d' él-èves imm,igrés t: a z Iet lrensernble de leurs érèves comporte 28 ? d'enfants

arrivés à Genève depuis moins cle deux ans. on notera éga-
lement que dans l.es écoles publ-iques la part des é].èvesarrivés à Genève depuis 2-4 ans est ptus forte (62) quecelle des éIèves ;rrr:ivés depuis peu (421 i dans Ies écol_esprivées, r'i-nverse est vrai-. cel-a suggère que pour une par-tie des immlgrés, les écor.es p.r:ivéeJ j ouent 1e rôle de"sas dtentréerr et pour une autre I eI fes accuei_llent
9"* él-èves présents à Genève pour un séjour de courte
du::ée.

5. La str:atifi.cation sociale des é1èves i.mrnigrés

sous lreffet de la récession économiclue, f immigrationa sans doute changé, non seul-ement sous 1'angle des pro-
venances des immi.grés, mais aussi sous celui de l_eur
composi-tj-on en termes d'ori.gine natj-onale et sociale" rlfaut donc interpr:éter les donnôes qui p::écèdent commereflétant la situati-on à fin 1.976 et cô^*" conservant une
cert"aj-ne val-idité pour la pé::iode présente dans l_a mesureoù 1a situation écottomique n'a pas fonclamental-eme1t cl-rangé.

rl en va cle même pour: res infornations qui conce:rnent lacomposition cles élèrres irnrniq::ôs selon .L'àppartenance cleleur: f:arni-1.l.e à. l-'une cles classcs socia_Lcs. pl_us encoreque d I aut-res car:act6risticlues <lc J-'immi<;ration r ce lle-ci-
peu'L: avoir chanq6 considér:ab.lement solrs _L'effet rfes nou-vc-Lles concli-tions éco'omi-gues (.rt porit-iques. on se sou-
vi-endr:a- cltaut-re parrt gue lros données ne rcf l-èt<.:nt pas last-'ru-cture cle -Ltertsc':tnble des .i.nurLi.qrés m;ris seu.lelrent cellcldes f;uui,.l-Les Llya.nt cles enfant--s en âge dcr scola,Lritê ol:-Li-ga-toir:e. I à ôc;aJement cles chanqernents peuvt:n.t êtr:e i.nte::ve*rlus r -i-l- est-. r-:;r,ii;onnab-l.e c1e pcnsier clurune fanr_Llle ayantdes enfarrts se cléc,i.ilaiL. pJ,r.:s facilement à êmigrer oi, cou__rs

irnn:igrés
depuis

es d.'élèves i.nmigrés récents
dans les écoles

publiques prrvees

0-I arr

2-4 ans
0-4 ans

4

6
10

2B
l_4

42



de la pér-i-ode de haute conjoncture
qu'auj ourd'hui une tell_e clêcision
f amilles cles classes privi-Iégiées

l4ai-s on sait par: air-r-eurs re rapport qrii existe entre1a réussite et r-'orientation sco.laires d.'une par:t etlroriqi'e nati-onale er sociare des éIèves-;;";;;; J"ra (r)c'est pourquoi je dor:nerai ici. un bref apercu de r_a corûpo-sition cles é-lèves récemment immigrés seron ces deux ca-ractéris Li-c1ues (2) .

À fin 7976, quel-que
inunigrés depuis Lg75
On trouve parmi eux
E.spagnols (14%) e.i: I(652 :). Le tableau
sociale de ces t.rois

I7

que maintenant et
est plus aisée pour les
que pour les autres.

2t 400 enfants, âgés d.e 6 à 14 ans, et
, f::6cJuent-aient une école genevoj_se.
510 Suisses (21?), 340 ftallens ou
' 540 étrangers d'a-utres nationalités
ci-dessous fournit l-a composition
groupes dtorigine natioirale :

f

Groupes
c1 

t origines
national_es

Suisses

Ital-iens +.

IlspagnoJ-s

Autres
étrangers

En tout

Poprrlatj,on totale
Bcoles prj.m. + CO
(public et- p::ivé)

(1)

(2)

walo IIUT'lrlACiTEI{f "Eq'a1it-'é dcs cha'ces et c'l6moc::at,isal-ion cles éLudes (érzo-l-ution récerrte et s;it_uation acLuel.J-e) , SRS 76"03_
Porrr' 1a strettif j'cart-i'on s;oc--iale, 

'ous clisti'cllrcr:ons trois gr:and.s; groupes :ggggb*e*l.tl-=ogrg11.Iç- (rxrl : travarj. l..l.errr:; ,nu',u"1r, .sa--l.arieis (rnarioc:r-rvres,ouvriers spéci-alj'sés et quarlifiés,;, coli.t-rema.ît.r:es, agenl-s de survej..l."rnceet de contrôle)
ç-9*1'1ç:hç--I1]9y!i"li1l9l, (i'loY) : e:rnpj oyés srrtral,t-er:rres, ci:-c1::es inf ér: j-eur:s et uroyernsdc:s bure;irt.x. ct c1u cornrnrll:ccr, art.is;arns, pr.:t j ts cofinr)er.çant:s / ;rgr:icu,ltetursJ:-9-ggLe-js_!uré;i,gi)lç- (sup) : caclres slrpirr:j-r:u::s. pr:.;_r.riéb;rj.r:es ou d,1::i.9crcrn1_sc1c'r qr:arrcles crri:.::<rpr:-ises, prQfe-.s:s:'-c-Irs i.nter-1ecLuctL.es e:t J.il>éi:arles.ces cat-c:ctor:ic':s c;rossi-èr:'c-'s r:r:couf.rcnt-- rrpprox.i,rnat..-i.vemen.t- 

-1 es noti_ons do clas.sesouv:::.i,è.rersr molzç]1y1i(:rs; ct: rJ_i:,::.,gearntes;, l,r-,,s; gl:ouporf aj-rrsi ccrns1_it.riés ctj.ffè_retrt en t-.er'rnes cle conciit.i,on clc: vj.r.ro cler posj.t:i-ç;n soc:j.aJ_c, de raptrrort_aux contt: ers cle clr.ir:j.sion, à. 1a r:u-lt:ur.c, eLc" L(],s.1..i-mj_tes it..,= g.L.rPC:i..- l-s11je111..garb:i.ti:alr:es - ouL-' éléi tr';rccies cle terl.lcl sorte cluc I rhé 
L.cii- ogérrrj j"té à .l , j.rrttj.*::-i.ot11: des cl.asr.les so:i..1. tr.,J-r_is faibJ.e qr.rrent_.rt: c:l.tr:,;s;es 

"

MOY

Couche social.e

ÏNF SUP

TotaI
= 100?

2I

76

7

45

15

29

34

10

64

510

340

1540

20 30 50 2:t90

ar
JO 42 22 43',793
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Dans la dernière ligne du tableau figur:e la composition
sociale cle lrens;emble des élèves des 6:coles publiques etprivées que fréquenteront les êlèves i-mmigrés. sur cent
élèves, on y compte trente*six enfants issus d.'une familre
ouvrière, guarante-deux appar:tenanL à une f amj-1le de classe
moysnns et vingt-deux issus d'une famille de caclre supé-rieur ou de diricyeant. :

Cette répartitior"r servira de base de comparaison pour le
groupe des 61èves immigrés dont la composition sociale
(li.gne "en tout"), est très d_ifférente de cel-Ie de la
oopulation scolaLre genevoi-se de même âge. r,a moitié des
enfants immi.grés présents dans les écoles à fin L976
appartient à une fam-ille alsôe, 1e tiers à la couche
moyenne et 20 ? seul-ernent a\ la classe ouvrière. Rappelons
que ce tableau ne reflète pas Itimmig::ation totale mais
seulement cel1e des faml1les avec enfants en âge de scola-
rité obl j-gatoire.

Les trois groupes de nationa.lités diffèrent très sensible-
ment les u.ns des autres : on notera d'al:orcl l-e cont::aste
entre res deux groupes d'élèves étrangers : trois é1èves
drorigine j-tal-j-enne ou espa.gnol-e sur quatre apoartj-ennent
à une famil.le ouvriôre, tandis que deux tiers des enfants
drautres nationalités étrangères appartiennent à une fa-
mill.e de l-a c.l.asse aisée (f irnpact de l-a récente inmi-gration
d'ouvriers yougoslarzcs, turcs et porLugais est encore faible
dans les éco1es genevolses) . r,â composj-tj-on sociale cles
élèves sui-sses réccmment a::r:i-vés à Genève se situe ent::e
les d.eux cJl:oupes d'ét-r:angersr mais dj-ffère nettement cle
l-a r:opul-ation totale des écoles genevoises.

frê
l-a

biais sociarl de f immiqra'l-ion r:6cerite r>ar rapport à
popuJ-ation r(:s:Ldente (1.9 75 -7 6) s'exp1,iqu.e par plusieurs aspects

la récessj-on d:conomique a cliirrinu6 lf of fre
d'empl.ois drouvriers dans le cant-on et a pat:
conséqrient pesé s;L1r 1-'imrni gra'L j-on ouv::ièt:e,
pri.rrc-ipa 1enent cell.e c1 

I or:i-c;ine j-tarl ienne
et espatqno,l-e d t un€: part., €ivec enl_an'i:s ii t arltre
part i

la récesËion n' a pas (encor:e ? ) af f e crlé l.c.: se c-Leur
telrti;rir:e dalrs l.a. mênre mcrrJi.lre ;. T-es or:oarrj.s:r.bionsj.rrter:n;rt.-Lonalcrs ct les trdrn_j-n-i.s;t-rations de sociétés
é.Lr;ruqc-ircs ou rrLrl-t:inatj-ona.lc-:s prat.iqueni- colrr:;ril.rlrr.€rn.L
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la mobilité des dirigeants et cadres supérieurs ile frein à la mol:ilité géogr:aphique que cons-
titue lrexistence drune famille est moind::e
lorsque la situation sociale est prus favorable )dans certains cas, ]a situation du nnrchô monétai-re jntemational
a même conduit à la création d'emplois dans l-e
secteur tertiaire

De toute façon, la composition socj.ale et nationale desimmigrés contribue à expriquer I'impact particulier delrimmigration d'enfants de 6 à 14 àns sur les écoles pri-vées. Toujours pour lren-semble des érèves immigrés depuis0-1 âûr le tableau ci-dessous indique pour chaque groupedforigine nationare et sociale ra propàrtion ae= éryfantsgui, à fin 1976, fréquentent une école privée i

a

Sur cent élèves
immigrés entre
1975 et L976,
31 g" frê-

quentent une éco1e
privée. Cette pro-
portion est de 9Z
chez les Suisses,
7 Z chez .Ies Ita-
liens et Espagnols
et 44 ? (: ) chez
les autres étran- (t)gers. Ces f réqur-:n-
ces sont évidenunent
l-iées à l-a classe
soc j-al-e d I or j-qine. Ainsi,

INF MOY SUP Tol-al

Suisses

Italiens +'

Espagnols

Autres étrangers

I

I

B

7

20

40

1.7

(1:
( 30)

4B

9

7

44

En tout 3 2B 42 31

un % entre ( ) signifie gue I'effect.if sur
lequel il, est calculé est plus petit que 50

près de la moitié (4BZ) cles
nouveaux immigrés étrangers fréqr:entent une école privée
lorsquf j-ls appar.b.iennent à une famille de cadre supérieu,
ou dirigeant.

6. ]léusslte scolaire et immj-qr:atign à 10 ans

Lf hypothèse qui a cours qérré::al-ement- esl- que .Les enfants
migrani:s et l-es enfarlts de m.igrants réussi.ssent moins bien
? 1'6col.e ilue les autres. Les raj-sons al-J.égu6es concernentLa lang,ne, J-es dj.ff érences de culture, le ni.veau de scol-;r-
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larisation des parents, etc. A 1-rinégatité sociale (liée
à ltanparterlance de cJ.asse) s'ajoute::a1t une inégalité
due soit au déplacement d.'un canton ou pays (drun système
scol.a-Lr:e) vers un autre, soit à" ltorigine naLionale et rulturelle.
Pour y vo-L:: plus clair, nous nous conf inerons dans 1'enseignemepL
public et nous étudier:oris Ia sj-tuatj-on scolaire des
élèves gui, à fin L976, composaj-ent la g6nératj-on de 10 ans.

Le choix de cet âge n'est pas fçrtu-it. Dans le syst.ème
scolaire genevois, les i:lciVes âqés de 10-11 ans se tr:ouvent
normarlemenL en 5ème pr-imaj-re" Pou:: les éle)ves j-mmigrés, il
reste donc en moyenne l\ an avant le pass;rg'e au Clzcle
d'or:j,entatj.on. Les parents per.rven'1., avec u.t1 certain fon*
dement, Densel: que ce temps suffira 'pour gue l-eur enfant
sradapte à ltôcofe qenevo-Lse et préoare son passaqe au
Cycle cl'orientat j.on dans des co rdit-.ions saLisf aisa.ntes.
La sj.tuation n'est pas la môme pour les élèves âgés de
11-12 ans qu.i auront moins de temps pour préparer cette
6chéance et que les parents riscluent donc pJ-us souvent
dtenvoyer dans ur-re école y:rivée" De lrautre côtit, aux
âqes pJ-us jeunes, les instruments disponibles pour mesurer
la rôussite scolaire sont moins sensibles.

Pour apprécie:: le deqré cle réussite scoraire nous clevrons
en effet nous contenter d'un -i-ndic;:teur grossier: : le retard sco-
1aire, soit la dif fér:ence (négative) entre l,âge r:éer des
é1èves et 1'âge théorique du degr:é qu'ils f réquentent. cette
mesure ne clonne évidemment aucune irnage réaliste des diffi-
cultés concrètes que peuvent rencontrer les enfants imnigrés
dans -l-e système c1'enseignement gerievoj-s. rl. faudraj_t pour
cel-a dcs j-nstruments d'aËpr:i:<:iat-Lon des apt-i-t-ucles, cles
compétences et des perfor:mances scolaj-res alr rr:Lvea.u des
dj-fférentes br:anches et des indicat-ions sur le degré cle
marîtrise i:ée1.1-e des savoirs et savoir-f aj-re quj- coÀst-itucntles ol: j ectif s de J-'enseignement. De te j-les inf ormaL j ons
relevi:es sys-b.ôn;rti quement f ont cl€rf:au'L. Irîa:i.s si olt en disposait,il faucl-r:ait de toute façon,clans -lres;pace clont nous djsposons.
recour:ir: à un inciic;rteui synthflt.i..lr,o. Dans Ia mesure où le
.retard- sco.la-j-re est pour: lressenti.cl l.a conséguence clu clou-blage cle l.'un de s clegrés d"e loens;eigrrement primaire, il-fournlt effect.ivenrent ulle te1le mc$Lln'e synt-hétique"
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De plus, on a nrontré ailleurs (1) que lrorient-ation à Irissue de
la 6e pri-mair:e vers ltune ou lrautre cles sections c1u Cycle
drorien'L.ation est f ortentent 1i-ée au retai:d scolai::e : 1a
probabilil-é d'accéder à lrune des f itières exigeantes
(latine ou scientifigue) est deux à t::ois foj.s pJ-r.rs faibte
pour les êlèves retard6s que pour les réguliers (a origine
sociale ôgale). C'es'L dir:e que -le retarrl scolaire carac'bé-
rise en gros des élèves gui, paii rappor:t aux normes de
lrenseignement primaire, lîencontL:ent des difficultés impor-
tantes et relatj-vemenL perlnanentes d'une part, êt que le fait
d'être en retard se tre.rduj.t au moment d.u passage au Cycle
dtorj-entatj-on par une réduction sensible des chances d'accé-
der aux filiè::es scolairement les plus exigeantes c1'autr:e paL:t.

A I'âge de 10 ans, les 61èves se trouvent normalement en
5e primaire. Dans l-a génôration observée à fin I916, tel est
le cas pour 6l ? des él<rves ; 18 % fréquentent déjà la 6e
(dispense s-imple pour 1a plupart) 'tandi.s que 15 ? sont
reta::clé:s, fréquentan'l- soit Ie 4e soit même l-e 3e degré.
Le groupe des ::et-ardés comprend j ci également les élèves des
classes spéciallsées.

SiLuation
scolai-re 0-l arr 2-4 ans:

Avancés et disPensés B

Régul-ie::s t1() L-ô

Retardés -t. cl. spéc. 24 1lJI

Total = 100eà

depuis 0 à 1

alrs auparavant

à Genève avant le
autres (31 2L7 ,

ces di-fférents

Nés à
Genève:

t9

68 ()/

:l- 3 l5

On compte dans 1'ensernble de la cohorte
159 élèves (33) qui sont arrivés à Genève
an (ils avaient al.ors 9 ou 10 ans) , 280
élèves (721 qui ont i-mmigré deux à quatre
(à l'âge de 6-8 ans) et 5'79 i:Ièvcs (L4 Z)
qui sont aussi des iinni-iç1::auts nta:i-s ar:rivés
début de 1a scol-arit.é ob1"j-gatoir:e. T'ous ]es
soj-t 162) sont ués à Cieuève" Volci conrmenl-

Imrnigrési de :t- !;

groupes se présentent Sous lrang,|e d-e la s:Ltuartion scol-a:Lre

5 ans et l-

]BII 15

69

.r.6

Fln

tout-

(1.) Wafo IIU'i.'l\{AClIriIt, 76 "03

159 ')0rl r:'/ (l 32).1 4235
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Prenons les groupes dans lrordre de l-a durée de leur présence
à Genève. Dans l-e çJroupe de ceux qui y sont nés, 13 eô

sont ret;rrdés et pr:ès drun sllr ci-nq ont urle année d'a-
vance. Ces proportj.ons ne sont pas très d.j-ffér'entes parmi. les
élèves -i-ruligrés a.vant 1e début de la scolarité obligatoire,
quoique ler fréquence des retardés soit légèrement plus forte,
ce1le des avancés légèrement plus fai]:le

Par contre, les deux grou.pes cl'é'ièves i-mmigr(;s en cours de
scolarisatj-on se distinguent assez nettement des autres puisque
J-a propo::t-ion des reLar:dés y atteint 242 pou:r les immi.grés
récents (0-f an) e'L même 31? pour ceux qui.. sont arrivés depuis
2-4 ans. Le fait que 1a proportion cl'i:1"èves reLardés soit plus
élevêe dans le groupe d'élèvcs qul sonL ari-ivés deptiis pJ-us
longtemps s'expl.j-que sans cloute par le fonctiorrnement des prQ-
cédures d'aclmis.sion de rrouveau.x élèves en cours de scol.arri.té :

à défaut d' j-ndications sûres conce::nant- Ia scolarité antérj-eure,
un élève.est d'abord intég::é dans le degré correspondant à son
âge ; s'il y rencontre des clifficul.tés, iI es'L transfér'é dans
un degré inférieur; if en va de même dans f'autre sens s'il
s'avère qu'il peut suj-vre L1n degré plus avancé (drorf une '1ré-
quence dtélèves avancés un peu plus forte pour les é1èves
immig::és depuis plus longLemps).

)ê ::apport entre f immig::ation et -l.a sil-uation scol-aire est
donc paL.ent, clu moj-ns pour l.es él-èves gui arrivent à Genèrze
en cour:s de scolarité quj. sont- clans I'ensc:mble deux fois
plus souvenL retarclés que les élèves nôs â Genirve. I)j,st-ance
cul-turelle, dif f ic':u1td:s d'adaptatj-on l j,ngu j-stique, ef fets
de di:::acinernent, cli.f f érences enbr:e systèmes scol-aii:ers se
com]:inent sans doute dans l-a biogr:aphie des él-e)r.'es rnigrarirts
f)our rend.re p-Lus problémaL.jque Leur adaptaLion aux nol:mes
dIexcellencc scolaire qui ont- courîs dans I'ense:Lgnement
prlmaire genevois.

On noter:a toutef:oj.s que .l. r j-r-rcj-dence de 1.'irnmig:rart-ion su.r la
f réquence du ::etar:d scolerire de l- | enseml:le d I urre coJiorte
est rel:rti vement- f alble. D;rns le to'bal des 4t 3?,5 éIèves
(sans clis;l-inction rfes; concl:i-tions d'arrivée à Genclrre) ,c.'n
courpte .l-5 I c1e ::et;r:rdés ; cet-te Trlloport.ion n' est que I elctè-
remeut i.r-rf ai::i eurc (13 d ) par:ml les él èves nés à Genève
(conc1.:i.t--:i.or-rs répui:ôes l-es p"1r-r.s {.avora,rb,l"cs clu point de vue de
not:rc anaJ.yscr). On d-i-r:a clonc que sj- I' inciclence de la mcrbi-
.Lité c;éoqraph,i-qrte s;lrr la s-i.t-uartj.on sco.l.ai:ire clcs rnobj-l-es
n'es;t p.rs négJ.it;crabl.e, J'.i.rrurrigr:a.'bj.on ne cont.r:j-irue par contre
erlc) peu à I'expl:ica{;ion dr.t reLarcl sc.:c'rlaire cl;.rns -Le cant-on.
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'On a vu plus haut que troj.s groupes clrorlqines nationales
se distinguent netternen'L : l-es Suisses;, Ies Italiens et
Espagnol.s et les aut.r:es É:trangers. Voyons sj. la fréquence
du reterrd scol.aire dif-fère selon ces groupes et selon le
moment de 1'i.miitigration. trtant donné l.a petitesse des nombres,
nous ne distinguel:ons plus dorénavanb les avancés et les
réguli-r:r:s et nous constituerons un seul groupe d'6lèves
immi-q::és en cour:s <le scolarité (clepuis 0-4 ans). Le tableau
ci-dessoLls indi.gue 1a fr:équence des é1èves retardés (U de
reta.rdés) dans chaque glroupe d'é.1-èves distinqué sel_on. le
groupe d'ori.ctine et la sitr.ration du poi.nt de vue de f immi-
gration :

Groupes
drorigines
nationales

% élèves retarclés
Imligrés Nés

ca

Genève
Pendant Avant Total-

l-a scolar. la scolar.

Suisses

Ital-iens *
Espagnols

Aut,res étrangers

30

44

19

L2

2.4

L2

r0

2L

I2

11

24

L4

2B 13 1.5Total t6

Entre La s.ituati-on Ia plus favorable (Sui.sses, nés à Genève)
et Ia plus cléfervorable (Italj.ens ou Ilsp;rgnols i-rnm-i-gré:s pendanl,
Ia scolarri.té) , la probabrj-.1j-t-é cLu reterrd scolaire va::ie du
simple au quaclrupl"e. A 1'jntérieu-r cle chaclue groupe d'or:igine,
l-a f ::6quence du ret--ard scol.aj re est cl' autan'L plus f aible que
les él.èves sont à Genèver depu:Ls plus l-onqtentps, mais les dif.-
f érences sont particttlj-èretnenb. i-mpo::tantes enLre les é-l-èves
lmmlgrés eu cour:si de sco-lar:j-t-6 eL -Lc-:s auti:es. Des cljf fêrences
not-abl-er: s'observent auss; j, entre k:s qroupes; d' or j-9itre :

f irnmj-gr:atj-orr err cours rl.e scolar-it-ê sembl-e peir-'b.j-cu1jôrement
n(:f aste pour l.e s dr-Lèves d'o-rigitres i-tail..i-enrte et espagnoJ-e:
(442 cle retar:dés)u un peu nio:Lns pour J-es; Sujssers (308) e1--

nettelnent- moi-rrs pour l.rl s"autr:cs éLr:angers" " En coniparant
1.e r:apJ:or:t cln Lre 1a f réqtteir ce du ::c1'arcl scol.ai-::e cles é -1. èves
ne:s à C-ienôve Çt <lc-: ceu:" qui. sortt- alll:ivcs petncl:rnt la sco-l-a*
r:i.t6: I on tr:ouve mêrrre des obser:vilt-. j-ons; cu:::Leus;es : chez l-es
Srii.sif els, 1;:. prol:t;bi-IiLé de reL;t::d esL', tr:oi.s f <tj.s plus é.ievêe
en casl ci'inurLi-cyra'Li-on en cours de scol.errj-té contrer dcux foi.s
clnez -[es; f t-;i].ierts; et EsJ2a;qtroJ s et selrlemenL l r 6 f oj-s c]rez
I es atui:,res éti:;lncler:s.
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l4anifestement, lrimmigration en cours de scolarisation
nrest pas une variable si.rnple et rle saurait être considérée
seulement sotts I'angle de Ia dj-stance (géogr:aphique ou cul-
turelle) parlcoLlrue par les imrni-grarnts. Tl semble même, à
certaj-r-rs égarcls, gUê les inci<lences scol.aires soj-ent inver-
sément propor:tionrlelles à la distance : plus forte chez
les Suisses que chez les Ïtaliens et Espagnols et plus forte
chez ces dernier:s que chez les autres étrangers (or,1 se re-
trouvent tout.es les nationalités du monde).

Drautres facLeurs sont à lroeuvre qui se combinent avec f im-
migrati.on et le groupe ethniqu.e drorigi-ne. Crest ce que sug-.
gèrent 1es différences entre groupes d'origine à conditj-on
dr j-mmj-gratj-on éga.le (comparaison par colonnes dans Ie ta-
bleau cJ--dessus) . l4ême lor:squrils sont nés â Genève, 1es
élève s d'orj-gines italienne et espagnole sont nettement plus
souvent retai:dés (zLZ) que 1es Suisses (10?) tandis gu,on
note peu de différences entre ces dern-ters et les autres
étrangers (L2%). Oy, on a vu plus haut que l-a compositj-on
selon la classe sociale diffère nqttement dtun gror-lpe
d'origine nationale à lraut::e. On sait par aill-eurs combien
la réussite scolaj-re est Iiée à la classe socj.ale dtorigine
des élèves.

De faitr on obtient une j-macfe beaucoup olus contras'L6:e
e{- plus cohi:rente à la fois en prenant les choses sous
cet ang1e. l,e tableau c j--après montr:e I a f réquence du
retard scolair:e dans chacun des gt:oupes d' élèves âgés de
10 ans à fin L976, di.stingués cetLe fois selon la classe
socj.ale à 1aquel1e appa::tient. leur famj-lle et la situation
du point de vue de I'immigration.

')c) I6

Le cont.raste cnt:re c.Lassses s;oc:Lal-cs; pr':Lses q.l-obalemen[: clra]xrL:cl
sur l-00 6liives.i-ssus de l-a c.1-asse des cerclr:es s;upôrieurs e1-

di:r:iqeants, 4 seuleirient sont ::eLardés; contre 22 (5 fojs plus)
r:arin"i. 100 é1r-:r.,'crs :i-ssu"s c1o -l a c,Lass.;e ou\rr:iarre ( colonne "ToLal") .

Iruni.gres;
Total

19

IO

I

scolarisati-on

45 25

26 r0

an a

1.1 1

Avalrtr a
s col ari"s a.ti" on

13

22

l_ l-

t5

4

Inféri-eur:e

Moyenrre

Supé::ieur:e

'Iotal

% élèves retardés
Classes social"es

à
Genève
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Ces chiffres corroborent des observatj-ons faj-tes pour d'auLres
groupes d' él.èves genevois et cleins d' autres contextes socio-
polit-.1ques et c;ui, depu-is une vingtaine d'années, a1-i-mentent
et fondent le dêbat autour de 1-rinégalité sociale devant-
1'école. Nous n'approfondirons pas cette problématique ici
car ce qui nous intéresse est en fin de compte de savoir si
f immigratj-on contribue à réduire les chances de réussite
scolaj-re des migrant-s d'un.e part et à augmenter l-es différences
entre classes sociales sous cet . angle d'autre par:t.

Que1le que soit la classe socj-ale drori.gine, Ia pr:obabilité
de r:etard scolaire est net-tement plus élevée chez les enfants
j-mmigrés pendant Ia scoJ-arisat:Lon que chez les autres, mais
les différences entre cl-asses sociales sont considérables :

les difficult-és liées à I'imnigr:ation s'ajouterrt à cel.Ies
qui ::ésul-tent des conditions de vie et de la position sociale
de la famille.

l4ais on notera que l-'immigration est loin d'expliqtter
le retard scolaire puisque par:mi les enfants nés à
Genève des di.fférences consldôr:ables susbistent entre les
classes sociales : 19 % drélèves retar:dés chez les enfants
dfouvriers et 1 % (!) chez ceux des cadres et dirigeants.

La combinaison selon ces deux variables al:outit d'ail-leurs
à une sorte de situation-limite pour le q::oupe des élèves
issus de milieux farrorisés et nés à Genève où 1téchec sco-
laire est quasi-ment. j-nexj.s;tant (sur un totar cle 444 enfants
de ce groupe, 6 seu]-ement sont r:eta::d6s). ce groupe compi:encl
évidemment 1es enf;rnt-s des parent-s les plus scolar:isés, les
mieux éLablis à. Genève, les mj-eux inforrnés des instj.tutions
scola-ires locales, sâr-is cloute auss.i les plus conce::nés par
et l-es plus iclentifiôs ii l.eur fonctj-onnclment : aux avantages
de classe s'ajoutent ceux d-e la stabi-lité cles concliti.ons
drexj-stence social-cr culturelle et scolai.re cles enf ants, (r) .

A 1'aut-r:e extr'érnité, parm-i r40 enf ants appa-rtenant à une
f aurille ouvrie)re, €t a-rrivês â Gernève en cours de scolari.-
satj.onr i1 1r en a pr:esque L1n srlr cletrx (452) qui ont rl-u ::et-a:r:<l
à J-râge de -1.0 ans. cebt--e proport--j-on est-: r-:et-i-ement sn1:éri.eur:c
à cel"-l.r: gu ton'oj:serve chez l.es; enf ;luLs cl.e méirne o::-i.giire socj-a-l-c:
nés à Gerrève : les .i.nconirén,i.cnts; dus; arr'x con<Ji-t-i.ons: ur;rtô::i.e-l..les
de vle et è 1.a pos:Ltion soc:i-alc se culru.lerrt a\/ec ce\rx du cilan-
ge:rrenf: de contextc de vie soci.a.J-e, cuJ.tu.i-erl Ie ei: scoJ_eri.rc.

(1) Le groul)e tles é.l crves srr j,ss;es nés àr Geriè,ve et j.r;sus; cl ttttte f arrri--1.1e ar-i.séje

.lla,it- enc-ot:o mj-cr-t>: : 3 é'l.1.èvr:s r'(-t.cr.]-c'lcr.; :;eu1c:tncrnt--. s;rtt.' entr. l'|'/0 é1..èves.
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Si f-i-naleme.:nt les probabilités noyennes de retard scolaj-re
clans chaque c]-asse toutes situations d'i_mmig::ation con*fondues sont relativentent proches de celles des élèves nésà Genève (sauf pour la couche supérieure) crest que les
irnmigrés forrnent malqré tou't une minorj.té dans chacun de cesgroupes, mais mi-nori-té variable selon l-es classes soci-ales
comme le montre le tabl.eau ci-clessous :

Couche
sociale

Inféri.eure

Moyenne

Supérj-eure

I
Pendant la

colarisation
Ava-nt la

s colar-i s ation

L4

7.2

IB

En tout 10 T4 4L41

rr n'y a pratj-quement pas cle dj-ffér:ence erntre l-es classes
ouvr-ière et moyenne : dans les cleux, quelque B0 ? cles
élèves soilb nés à Genève et moi.ns d,un sur di_x est arrivé
en cjours cle scolarj-satj-on. par contre, dans le g::oupe des
caclres supér'ieurs e{- dirigeants, trois sur cj-nq seulement
sonL nés à Genève et un sur ci rq est ar:::ivé à Cenève Les-
pectivenLent avant et pendant -1a scol-arj-satj_on. Répétons
que ces chlff res ne ref lètent nr-r_l-lement ]-a st::uct-u::e cl,en-
sernble des immig.r:ants dans l.e can'Lon ma.i.s tout .ru plus cell e
des; adul.'t.es avec enf ants en âge de scolar: j_té obl :i-ôatoire.
De ce point de vue ce1:erndarit, res <1ifférences solt s;uffj--
samment i.mpo::tantes pou.r sugicléreL: que .l"es ;rdultes ayant
acquj-s des positj-ons socj.ales relartivernent aj-sôes sànt_
propor:t:i-onnclrenrent pl.us rrrobj--les que cenx des classes
moyen-nes et ouvl:iêr:eri daus lesquell-es oïr (:mi.gre pr:obai:1ernr:nt
pl-us jeune et plus fac.Lleinent sô-ns enf ants qu'avec.

On pr-:u"t cnf -itr se clernan<ler: si Lr:s incicleucesi de 1' j-mmiqra.Lj-on
'sLlr l.a r6:i.tsr:i b-e scol-at:i,::e se rnair-i1=i.ennent à I'i.r'rL-ér:ieu.r cl o rln€:
mêrn<-: cl-as;se i;Ot--.i-ale J-.o.rsc1u t on ilj,s:.i:.:Lnquc -l es ql:ou])cs cl ,çrr.i.g:L;rt:
natj-ona-ïe . on ::e joint ains.i- _[ar <1ucst:Lon c1e la cil_f f ôr:encc:
ent-::c-: l-<:s enfanLs :ni-qrelnts et J-cs enf ants cle rnig::ant.s.

Nés
à

Genève
Total

= 100%

7B

79

63

L6B2

l-763

702

76
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On se souvient que les groupes de nationalités sont socia-
lement très contrastés : une majorité d'ouvriers parmi- les
Italiens et. Espagnols, une majorité de cadres et de di::i-
geants parmi les parents d'élèves drautres nationalités. Les
effectifs ne sont donc statj-stj-quement satisfaisants que
pour quelques combinaisons entre classe sociale 7 origine
nationale et situation dr immig::ation.

Dans le groupe des élèves italiens
comparer valablement les diff6renLs
gine ouvrière :

ou espagnols, on peut.
groupes d'enfants dtori-

% retardés

Dans l-es g::andes lignes, ces dif f érences corroborent celles
qui portent sur I'ensemble de la classe ouvrière. Les dif-
férences mj-nj.rnes peuvent proveni-r de 1a petitesse de cer-
taj-ns effectifs et de différences entre Ie groupe des
travailleurs italj-ens e'b espagnols et les autres sous
I'anqle de la qualifj-cation (p1us de manoetlvres et ouvrj-ers
spéciallsés) " r.,'immi.gration se rêpercute défavorabl-entent sur
1a ::ér-rssite scola.ire, notarment 1orsqurelle se procluit
pendant l-a scolariti:. . "

Elèves italiens
et espagnols
d'origine ouvrière

Immigrés NéS
à

Genève
T'otalPendant la

scolarisatiou
Avant la

scolarisation

Nonrlcre élèves

?

86

1l

L24

1.6

579

73

789

t00

49 29 23 32



Chez les I'autres étrangers", on
dont les parents appartiennent
rieurs et dirigeants.

2B

l2eut comparer les enfants
à Ia classe des cadres supé-

Elèves étrangers
(sauf It. et Esp. )

d'origi.ne aisée

Immigrés Nés
à

Genève
Total-Pendant la

s colarisation
Avant l-a

scolari.sation

Nornbre él-èves

%

8r

39

65

3I

63

30

2A9

r00

I retardés 9 B 3 7

Vu la petitesse des effectifs, il est difflcj-le de conclure
définitivement à des différences sensibles entre enfants
mj-grants et enfants de migrants dans ce groupe, quoiquril
semble bien que la. probabilité du retard scolaire soit plus
forte pour les premiers que pour les seconds. En tout cas,
1es dj-fférences sont moins accusées que pour le groupe des
ouvriers .italiens et espagnols.. l.tais it f aut tenj-r en
mémoi-::e que les parents aisés auront plus facilement recours
à une école privée si des difficr"rlti:s scolaires se présentent
pour leurs enfants.

En résumé
conclure sur

, les. données qui précèdent permettent de
quelques points essentiels :

statistiquement et à classe sociale égale,
les enfants rnigrants sont pl.us souvent retarclés
que les enfants de migrants qui le sont à leur
tour un peu plus souvent que les suj-sses ; les
données actuelles ne permettent pas c1e savoir
si le retard scolalre résulte èssentiel.Iemerrt
des difficul.tés initj-ales d'adaptation au moment
de lrarrivée à Genève (languer normes, rythme
de t::avaj-l, etc.) ou d'un handicap dqrable
dont les effets ne se'font sentir qu'avec
le temps
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les différences entre classes soci_ales à
oonditions df imrnigration égales restent
prépondérantes ; dans toutes les sltuations,
les avantagies ou les inconvénients 1iés à
lrorigi-ne sociale s'ajoutent à ceux liés
à lrimmigration

la part du retard scolaiie total dtune
génération, qui est explj-qué par f immigratj-on,
est cependant assez faible, notamment parce que
les enfants immigrés récents ne représentent
qurune infime minorité dans les générations qui
fréquentent les écoles primaires publiques.
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7. Conclusi-on

Les mouvements mi-gra.toires inte::na'Lj-onaux sont ut"Ie
caractéristique dorénavant permanente des sociétés
industrielles. Lraven:l-r ne démentira guère cette
affirmation. Ces mouvements sont liés aux processus
de rééquilibrage cles rappor:ts entre ernplois et ma-i-n
d'oeuvre di.spon.ibles, en tennes quantitatifs et
qualitatifs. Rien rre suggère que dans un avenir
p::oche ces rapports s'équil-ibreront au plan des
dj-ffér:entes régj-or:s, so-it spontanémen't soit par: des
mesures appropriées de plan-ification.

Les données démoqraphiques montrent que, même en
périocle <le .stagnation, lorsque la popr,rlation totale
nt augmente pJ-us solls 1 'ef fet cle 1'lmnJ-gration, les
flux <1ri-mmigrés et c1témigrés restent nurnériquement
inrportants. Or, pour Ia prol:lématj-que de la scola-
risation des enf ants rnj-grants o ce sont 1e volume et
les caractéristj"ques des nouveaux a::rivants qui
i.mportent. Le volumer on lra mont::é, est partj-el-
lement indépendant de la c::olssance de }a population,
c'est ce qu'il impo::tait cle constater.

On a vu, dans la pe::spective inverse que lrimpact
numérjque de lrimmigration sur la propriJation résldente,
aux âges de la scola"r:ité obliqa-toire du moins, est
relativemen'L. faibl"e.. Mêrne dan.s un centre urbain, où
les mouvernents orrt été et sorr.t eDcol:e nombreux, une
partie seulement de Ia population "bougeo', la ma-jo-
r:ité resl-ant .sta]:l-e " Pa::mj- les élèves â-<7és de 6 à
L4 ans, quelque 6Z sont des inunigrés récents (0-1 a.n)
et quelque 13? sont- à Glenclve ilepuj-s moj_ns de quai-re
ans. Lês écolc+s pri.vées alrs.;or:betnt par ai"l"leurs une
part j-mportalrite dcs é1.èves i-rnrn-igrês , ces f rac.LJ-ons
sonL el:I(:ore plus f .ri.l:l"es d;rns I t ensieigne.:rnent- pu-irlic
(::es1: " t,Z ct 1.0 9o à J. ' âge cle :l 0 an.:; ) .

l?or:r Llne t;arLi-e des i-uumigrés; en âge cle s;col-a-r:i-t€:
l.e séjou:: Èi Genelvc es'L donc dc court-e du::ée et ce.l-a
suggèr:e au ï-)assage les cltlesi L:Lc;ris sr.r.:i-vant-es : colnrnent
1r=:s; êccll-<-:ls qenevo:i-s;es ;:ccu-c j-,.l.l.cn't.--e1-]-es ce c1.:nllc
drÉ,rl-èves qu.i. sorrt- vi:::j.tarJ:1c,:rneir'i- ile pass.rgcj ? l?eut,:'-on
les j-dent:Lf-ie r: à 1'avance ? Quc.:1. rô1e 'jou.e à lcur
égatrd 1.e :r'ôseau cl-es; itcoJ-es prirtêrc:s ?
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La constatation que les él-èves récemment immigrés
sont relal-ivement peu nombrellx ne doit nullement
suggérer qu'il ne faut rien entrep::end.::e pour faci-
liter a-ux nou.veaux venus 1r entrée et la partic:ipation
dans les écoles genevoises et pour leur assurer
1régalit.é des chances devalnL 1'école. Cette éqalité,
on I'a vu pour Ia scolarj-satj-on prirnaire publique,
n'est pas assurée. A conditi-on socj-ale égale, les
enfants migrants sont plus souvent ::eta::dés que
ceux qui sont nês à Genève.. Les dj.fficrrltés sernl:lent
accrLles lorsque lrimmigratj.on se produit en cours
de scolarj-té. Par contre, les enfair-Ls de migrants
à classe sociale d'origine égale semËfent ::éussir
leur scolarité dans des proportions sensiblerrenL
égales à. celles des Suisses.

Pour avancer vers l-régal-isation des chances cle réussite
i1 faut srinl-erroger drabord sur Ie rnoclèle théorlque
dont on s€) servira pour explj-quer la plus grande
f::équence des échecs chez les enfants m.tgrants. Peut,-
on simpJ-ement admettre, pour ces enfarrl.sr eue stils
ne réussissent pas à 1'école c'est qu'ils ne sont pas
doués (sous-ent.endu de par leurs cararctéristi-ques
bio-géne-it:Lques) ? L'analyse des mesures déjâ prises
ou prévues pour facllj-ter .lrentrée des enfants migrants
dans les structures scolaires locales montre que
cette hypothèse nrest plus guère retenue. I1 serait
en effet 6:tonnant que les enfants m:i-grants repr6sen-
tent une sorte de sélectlon i-nt:erna'bionale d'é-lèves
peu doués, héréditairement parlarrt. On a même quelques
raisons de penseli que les enfant,s migrants et l_eurs
parents, dans lrensemble, apportent à l-técole des
aspiratj-ons sociales et professionnel_les plus él-evées,
des projets de vie plus anùtj-tj-eux, notamment clans les
cl.asses popuj-a-i.re,..;. On observe souvent chez ces
p;rretrts un "surinvestj"ssenent angoiss;é" dans le
travaj-l scolaj-re, un rapport â 1'école :i-nquiet de
"normalj-tê" et d'aclaptation et une dépr,:nilancc: du
jugernent port-é pa:: l'école clui peuvent êt::e fr:encirern:nt
con'i:rep:roduc'b j. fs .

L€s mesu.res déjà p:ri-ses dans .1.'ensei-g.nement public
pour f .:cj.l"i"t-r':r , 1' aclaptat-iolr trrrop::e:ncnt J-j.ngu-istj que
des enf a-ri{.:s m1qr:aint-s son'L (:v-i.clenuncn'l- irrcl_j_sipensab-tes,
étant donrre -Le rô.le cent-::al d.e 1a Ianclue cia,ns l-e
t::eivail s;coltrire et- au clelà. llarj-s, 1a l.irngue rirest
pas 1a seu-l-e cU-f fj"r--.ulté qtLraf fr:orrten't- .l es; enf;mts
migr:ant-s; on -le sait b j-en aru-lour:d'hul, f,êur situation
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les confr:onte à des manièr'es d'être, de pensert
doévaluer et d'agi::, une sensibi:l.itê/ d.if fé::entes de
celles qui avaj.ent cour:s d;rns leur pays drorig.ine
e'b qui subsj.stent dans le ::éseau socj-al- constitué
dans et autour de leur farnille. Au.ssi- voit-on
apparafLre dans la discussj-on de la problêmatique
des enfan'Ls migrants les not-i-ons de distance
culturelle et dridentité cultu::ell-e.

C I est donc I I occasion, pour conclure, clr attirer
Itattention sur la convergence de deux couratlts de
réflexion sur l'école : celui qui part du pro):lème
des enfants migrants et celu-i- qui se développe à
partir du constat d'-i-négal-ité devant 1'école entre
enfants autochtones issus de classes sociales clif-
férentes. Dans ce dernier cas" aussi on est de plus
en plus conduj-t à penser que les diffi.cultés
scolaires ercclrues des enfants issus des cl-asses
populair:e.s ont leur origine dans la coexistence
de moclèles cul-turels parti.el-l.ernent dive::genLs entre
le réseau social cle leur farnille et I'école. La
place me manque ici pour eutrer dans le détail de
cette analyse, mais on trouvera dans un document
de la commission de la recherche du ci6partement de
l-' j-nstrucLion publique un ensemble de propositj-ons
quant aux stratégies possj-l:l-es de recherche et
d'acLiorr fondées sur lridée qu'une p1.us grande
différenci.ation de 1'appr:oche pérlagogique des élèves
et une r:éfiexion sur les objectj-fs_ de formatj-on
permettrrrnt dravanier vers un€r égal-isati-on des
niveaux de formation (.f ).

Car, au pJ-an de 1n action péclagooj-que-: r c€ ne sont pas
les plus ou moj-ns grandes pr:o):ra"bil-ltês de réussir sa
scol.ar'j,té qui impo::tent. L'égalité dcs chances; est
un outj-1 d'ana.lyse statistique util-e puisquril
conduit à. ck:s obse:rvat-j.ons quj. n.olis ol:ligent à
réf1..échj.r e'1. à ::évj-ser not:rc :Lmage du fonctj.orinement
de 1'éco-l.e " Maj.s 1oégaJ.i-té des chances ne coristit-ue
pas, en tant que tel.le, ufl objecl-:if: réalJ..sLe cl'action :
it seraj-'t c.:i-r ef fet j-nconcev;Lkrle, 1:écJ-algogi-cluemenL e'C
poli-tj-quementr gue, par qr"reJ-ciue artif-ice, les chances
de réussite soien'L rf:rluj-tes pour i es enfants de:

(l-) "De l'égal.ité des chances à l.'éqal.i.t,é des niveaux c1e f<">rmation",
Ilapport de synt.hèsE: des jou::nées; der réflexji:n de la- commissj-on
c1e l-a reche:r:ci:e. l)Ip, Gerrève I I97 B (ai par;rître).
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certains groupes sociaux au profit de ceux drauLres.
ce qui importe, c'est 1'acquisition réeller par tous
les enfants (ou la très grande majorité drentre
eux) et quel que soj-t 1eur sexe, leur origine
nationale ou sociale, des savoirs, savoir-fai.re,
compétences et pouvoirs qui leur permettent de
maîtriser efficacement les différentes situations
de vie auxquelles ils son'b et seront confrontés.

La problématique des enfants migrants apparaît donc
comme une sorte drexemple pa.radigmaLique pour une
réflexion plus générale sur 1'échec scolaire : des enfants
dont il serait difficile de prétenclre qu,i-ls sont,
dans lrens.emble, moins doués, moins lntelligents
que les autres, eui présentent par contre des
d-ifférence.s culturelles indéniables gui, si elles
ne sont pas prises en compte au moment de r.a forma-
ti-on, dans la conceptlon des situations d'apprentis-
sage, constituent autant dtobstacres à 1'apprentis-
sage.

Dans une société pluraliste, où les conditions de vieet les positions sociales diffèrenL sensiblement
selon les groupes sociaux, de telles différences
culturelles (peut*être plus subtires, moins irnmédia-
tement perceptibles que par exemple les capacitês
linguisti.ques) sont dans lf ordre des choses aussi
parmi les enfants autochtones. concevoir une 6cole
où le respect des différences se conjugue avec
1rêgalité des niveaux de formation, voilà qui me
sembl.e être un défi de taille pour lravenir:.

Walo I{utmacher

Service <le la
recherche sociologique
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