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I. Migrations: un état des lieux en

Suisse

_ Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, I'ensemble
des pays européens est le théatre d'intenses mouvements
migratoires.

Er Suisse:

au plan externe:

1) Immigration
d'étrangères

et émigration d'étrangers et
1981-1 989

Source: OFS 15, Berne

au total, en[0
L4lZ- r( .oo a

quelque entrées, pour
quelque sfiruuo

l(, l. oo6 -7[ -;-, > l(.r;oasorties

soldes entre en es sont toujours
positifs, sauf en 1

souligner: 
Z.f_ J ,-- I'important volume des flux d'entrée (6e-gCIO00/an)

et de sortie (5É=6'fl000/an)rFlo---

entre -3'000 23'000
tions très importantes:
selon les années (laI

conj
'LO\ (.e,
rTto-l \- au plan interne:

(Suisse, 1989)co8

Arrivants

Départs

; au total, en 9 ans, env. 110'000
tation>).(

Total Dtun au

114'875

II4',875

com-mune
du même canton

252'229

252'229

367',1.
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Ajoutez les centaines de milliers de déménagements à

I'intérieur des localités.

f Sutil.*tr'r
pkST

t\rtdt'r-'Al
gx/)t*.'ca

I bi sâuber e t. Bin im Aargou gebore, mi
Mueter het
Mueter Z'erscht

sche Vatter und an Aargouer
han i dtitsch glehrt, denn

Schwiiz

z studiert, denn z'Biirn gschaffet
un nacheme lângeren Ufenthalt in Spanie nach

cho. Hiit diinke di meischte Ltiiit i sig a Gânfer
und i fi.iehle mi ou als Gânfer. (objktif undsubjektif)
Das pflegen i ou idëim i sogar i der dtitsche
ender Schrtftdtitsch rede als Bârndiitsch.

Exercice: entretenez-vous avec votre/vos
question d'Où venez-vous?

volsln e sur

Où habitait votre grandmère, votre grandpère?

Où est né votre père ... et votre mère?

Où avez-vous passé votre enfance, fait vos études ?

I'identité de I'autre se définit en partie à partir de ce
que savoir de sa provenance, par I'accent
avec par par le nom qu'il porte, par ce qu'il

origines géographiques et politiquesdit de

ç'^'t4
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Cela ne concerne.pas seulement ce que nous appelons
des "étrangers" dans le langage administradf:'Même
entre "autochtones" I'accent (neuchâtelois, valaisan,
genevois) et le nom sont interprétés en termes
d'appartenance ou d'origine.

- 1r* hr.où, &t*i"* dz k" f," {rA zo,r. l""Jrrva.q /^ûh
r.lltc.



flda .: e'.71f't"#"t donné l'ampleur des mouvements migratoires, il se
,ltir\iJn ? forme, dans les pays ou les zones d'accueil de.-s <minorités,*"1-;3)^r plus ou moins étendues, qui se définissent et qui sont

û repérées par les indigènes en raison de leur nationalité ou
" 4# p, plus généralement de leur altérité (étranges étrangers).

_ ;1 /<q,-t-*'- ij+Jr-.r Il importe d'abord de souligner I'extraordinaire-;/ï-J &a*l hétérogénéité de cette catégorie des <immigrés> ou des
:;[î;' <étrangers>. Sa signification et sa fortune doivent plus à sa

"autres"; elle désigne un ensemble par la différence, le
"venu d'ailleurs" plus que par son contenu. ce faisant, elle. assimile joyeusement des gens qui ne se reconnaissent
guère semblables entre eux. Car au même titre que
I'ensemble des populations des pays industrialisés, les
immigrants forment en réalité une catégorie très
hétérogène: de par leur nationalité certes mais àussi de par
leurs langues, leurs cultures, leurs niveaux soclo-
économiques. Une même origine nationale cache souvent
des clivages ethniques profonds: entre les gens du piémont
et ceux de la Calabre par exemple ou entre les Andalous, les
Castillans et les Catalans. Il y a parmi les immigrés des
résidents anciens et permanents et des nouveaux arrivés,
des passants qui savent qu'ils repartiront sous peu, d,autres
qui compten^t_se fixer. Il y a même des nationaux : les
Fribourgèois 6e husanry$ fes Jurassiens de Genève, etc.

Ne serait-elle pas si pregnante et déterminante dans le
discours politique et les pratiques sociales, on hésiterait à
recourir à une notion aussi floue.

ï#i
- lf,otcuvri(

2) tut juridique étrangers, l97l-Sta
89

Acétate G OFS 15

t des années '70



cà) très rapide a
(5-10 ans) et

e) - diminution

tÀ -3'-
,rg'''dtu nombre des établis
de et

rapide encore des étrangers

hu,'^t-l'20;l:',i{'*_-1-2

3)

sous séjour, jusqu'en 1979:

- sous de la récession économique env.
25 étrangers en moins ("exportation du

)

Pays d'origine: d'où viennent les
étrangers?

Acétate Gr. à base OFS 15 I6

Allemagne
Autriche

France
Italie

Espagne
Podugal

Yougoslavie
Grèce

Turquie
Autres

En tout
Source: OFS 15, p.16

1960
16
6
5

55
é
0
0
0
0

10
95

1970
11
4
5

54
10
0
2
0
1

10
97

1 989
I
3
5

38
11
6

10
1

6
12

100

980
9
3
5

47
11

1

4
0
4

12
96

Diversification progressive des provenances:

- 1960: plus de la moitié des étrangers sont Italiens
(vague des années '50). Le discours distingue encore
à ce momentlà les Italiens des originaires des autres
pays limitrophes (Nord-Est-Ouest) qui représentent
près du tiers

- 1989: Italiens = un p€u plus du tiers (3\o/o),
péninsule ibérique: I7o/o, Yougoslavie, Grèce +
Turquie = 17 o/o. [a part des pays limitrophes Nord-
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Est-Ouest n'est plus que de 160/o (ils ne sont pas
nécessairement moins nombreux pour autant).

Mais I'Italie a changé de statut dans I'espace socio-
économique européen; devenu pays "dévèloppé"; au
total les ressortissants de pays limitiophes
développés représentent plus de la moitié (54%o) des
étrangers (B & C)

Les ressortissants de pays de la Communauté
européenne forment au moins T}Vo des étrangers
résidant en Suisse (les tableaux ne permettent pas de
repérer les Belges, les Hollandais, les Britanniques,
les Danois, etc.). Avec les perspectives d'ouveriuré
de I'EEE ou d'adhésion de la Suisse à la Communauté,
le statut de ces personnes est pleine redéfinition.
- au plan européen: leur liberté de mouvement

dans I'Europe occidentale est plus grande que
celle des Suisses

- au plan suisse: droits
communal et européen.

politiques au plan

Parmi les "Autres" il y a le reste du monde, soit aussi
bien lgs 

-pays 
du Nord de I'Europe (pays nordiques,

Grande Bretagne, Belgique, etc), qué lés Américains
et les Canadiens, les gens du continent Sud-
américai!, des pays de I'Est européen, des pays du
Proche Orient, d'Asie et d'Afrique. En fout, ils
formaient 10%o des étrangers en t960 et 1970,'I2o/o
depuis 1980.

C'est dire entre autres que I'incidence numérique
des mouvements en provenance d'Asie ou d'Afrique
(réfugiés politiques et économiques récenrs) reite
assez marginale, sans rapport avec I'incidence
politique.

Il est un fait cependant qu'au gré du développement
économique et social er du changement pohlique en
Europe, la Suisse est devenue et deviendra encore
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moins attractive pour les ressortissants des pays qui
ont formé le "réservoir" traditionnel de recrutement
de main d'oeuvre au cours des récentes décennies.

Les gn autres pays européens connaissent la même
évolution, la diversité ethno-linguistique y est d'ailleurs
plutôt plus^ffi qu'en Suisse:

- Belgique: Forte progression des ressortissants
marocains et turcs

- France: idem pour I'ensemble du Maghreb plus
I'Afrique et I'Asie

- Allemagne: Forte immigration turque durant les
années'80

- Italie: Pressions depuis I'Afrique
- Pays-Bas: augmentation des flux de Turcs et

Marocains

- Espagne: le o/oage des étrangers d'origine africaine a
doublé entre 1980 et 1988

- Suède: changement radical de la composition des flux
migratoires: au début des années '70, plus de 80%o
de I'immigration provenait du continent européen
contre seulement 44o/oà la fin des années '80 (Turcs,
Maghrébins, Africains)

Royaume-Uni: Forte augmentation des provenances
du Pakistan, du Moyen-Orient et d'Afrique.

L'un dans I'autre, semble
beaucoup plus sensi e autour de la Suisse qu'en Suisse
meme.

Pour compléter le tableau, il faut ajouter que les
populations migrantes sont dans I'ensemble plus jeunes et

. démographiquement plus dynamiques que lesæigmnts('{ a4-^+ européens. Les flux migratoires ont des effets
multiplicateurs à moyen terme; même si un flux s'arrête, la
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population correspondante continue de croître durant un
certain temps.

4) Part de population étrangère seloncàcons
sulsses

Au total, 1 million 100 mille étrangers résidaient en
Suisse en 1989, représentant env. I7%o de la
population totale

Les cantons diffèrent sensiblement entre eux de ce
point de vue comme le montre le graphique suivant

Gra ue : Acétate Gr. base OFS 1

plus de 7/3: GE (37Vo): cas parriculier
plus de L/5:TI (2559, YD (23o/o),BS (ZLVo), NE (20%)

1,1LO et moins: JU (109/o), FR (10%o), AI (1020), BE
(97o), UR (\Vo), NW (7%o)

s) Composition de la population étrangère
selon les cantons suisses

Gra ue : Acétate Gr. à base FS 1989

Ensemble cantons romands: moins de Turcs,
Yougoslaves et Allemands, .plug d_q Français, Italiens,
Espagnols et Porrugais. (h,t"*Ç )

Forte proportion d'Autres: GE VD, FR
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6) Couche sociale selon origine

G Acétate Gr. OFS 15 1

Commentaire:

- fortes proportions de couches défavorisées (employés
et ouvriers sans formation, manoeuvres) parmi les
Italiens (I/3) et plus encore parmi les ressortissants
d'autres pays du Sud de I'Europe (péninsule
ibérique, Yougoslavie, Grèce, Turquie (plus de l/2);

- fortes proportions de couche moyenne supérieure
(cadres, prof. exigeant une formation universitaire
ou artistique) parmi les ressortissants F, RFA et A
(I/3) et plus encore.parmi cAux qui proviennent
d"'autres pays"-t / Fæ, ;( fo i 1o.-3*tJ

7 ) Elèves étrangers par pays d'origine,
[97O-FF l?- 7".ta Lq..Q3-, 6g

Elèves

Allemagne
Autriche
France
Italie
Espag

Turquie
Autres

988-89
13
4
5

53
8
0
1

1

2
14

4
1

4
39
13
6
o

1

I
14

122',000

Gra ue : Acétate Gr. OFS selon tableau .L9

N= 100 % 147'0OO
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Constats:

- A la fin des années '70

Les Turcs
fortement
les (18%o)

Ces

de

8) Tangues étrangères à I'

Çp-(^( e
Alle

\&
nguistiques
Française

2--L t t-t

Allemand
Français
Italien
Romanche
Espagnol

16

21

Slaves du
Grcc
Turque

ilv

les "Autres pays" sont un peu plus
ts parmi les élèves (22Vo ) que parmi

47'000 élèves
ét/rangers dans I 'ensemble des publiques et
privées suisses (y c. forma emploi); il y en a
25'000 de moins à la fin des '80
Comme pour la résidente, la diversité
ethno-linguistique s'est durant cette période;

Les Français, Allem et Autrichiens forment
seulement 9o/o des pour 160/o des résidents;

la présence des et Portugais est
celle

tiennen t aux structures d'âges des
d'étrangers plus qu'à la différence

7
41

1

11

12
1

12
2

12

24
2

Italienne
49
11

10
6

Romanche
86

1

8

1

1

2
17
18

1

\'

,{-,
(tro

U

Gr. WH selon OFS 15 27

A

/o
l-- 

6
f.. ^ Le-

6
4

13



N= 100% 66493
Source: OFS N" 15, p.27

35125 931

L'italien est la première étrangère en Suisse
alémanique, suivi des du Sud, du turc et de
I'espagnol;

Er Suisse c'est I'Espagnol qui est la première
langue
del
une

, suivi de I'italien, du portugais et
élève de langue étrangère sur six a

il
un

langue"
+ -l ( td-.uh

é;rangère.

fr-*-1-

+
o*<-t t-^

lmlnigrants et 2ème (3ème) génération
?ç làEa-

€*.suhse, on estime à env. 80-85%o la fraction des
élèves d'origine étrangère qui sont nés en Suisse

- Cette fraction est particulièrement imnortante oarmiT*,-Pi,^.ç ËË"ieî;'ffii-iË]'i'à;à;i#;i")V:'Ë#Y')
Elle est plus réduite chez les Portugais (estimations
genevoises) dont I'histoire de I'immigration est
marquée par la politique de I'immigration.

e)

^JËti*^ 
a!:_,, r'.

L',[l- ^u]r*r:<-t r* e2< L-*UrY . o

C--r€.r4-( .| ++Ë,r:*16
('

<-- çluti-ec"
)' È

l,,H-(
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Résidents étrangers selon la nationalité %

1W rolal RFA Franc
e

Tlrtq Autrute esgal
llali Autr Espae iche gne

6.6

125

Suisse

CH rom.+Tl

Fribourg

Ticino

Vaud

Valais

l,leuchâel

Genève

Fribourg

Ticino

Vaud

Valais

Neuchâel

Genàæ

Jura

CH rom.+ Tl

Suisse

1040325

392379

19631

66261

lAgn

115Ui5

6',168

0.9 15:t

0.6 3.1

0.5 179

0.8 11.'l

0.4 PA
0.6 æo
0.3 2,6

6.9

3.2

1.9

2.4

1.9Jura

2013

I
572

24B.7

1586

3173

649

1899.5

6673.9

7.8

3.0

4.7

106

365

s7a
110

15.1

112

3.4

52
3.9

3.9

8.2

1.5

1.4

2.1

5.7

1.4

3.3

1.7

1.4

1.3

0.8

1.0

1.0

137

164

21A

5.9

194

120

102
215
8.4

o.7

120

7.6

135

144

æ2

æ:t
n9
æ2
332

38.6

242

38.9

16.4

2.3

118

2.5
æ.3

144
4.6

I
@ Total

résidenùs
(1000)

I
I r Nbre
)2rétugiés

r€@nnus

913

6æ

31n
u1
501

27æ

131

&tæ
æ12

lllombre
éùablb

16/5
571æ

8806
18@1

217æ

811â
47Q.

281586

T7M7

étr.fés
kJents

o/o

établ./ét
rangers

Total
rétugié
s/lésid

ents

o.4

étnangerc
(1ooo)

195

67.5

1æs
æ.9

æ4
13/'2

6.2

4't52

166.1

9.5

æ9
2,.1

127

192

360

9.6

215

160

554

&16

69.6

583

71.4

605

765
678

72A

o.@
0.5

o.@
0.3

o.7a
o{9
o.4

0.4

-/
@

Ie



- "I',



t

ç
IG'\6IIô(2III.t(.

t

r/
v(tr

I

1r1i\a
tY1

Iv'!
a

F.n ir)G

t+
Ià

Y71\,t"q
ùt-2f tr'alIr)o,t)"

wc
4

llt.-I ILlr,|4)

1Y)r

\'1
tta//hnûil

?1)ue

lY,
Il^

I
I

7€

4 btetb1,t^
fln'I

rt
'il7,rsir1.4

w?aIII
+>tq

Iâ

Yl,--4ëc
,Ixr^>,)!.tL

t

't4't7-7f3{+D/
I

û\,a
tJ.

â
T?r!\t!. 1Oa





-8-
II. Politiques d'immigration et

statut des immigrés

... Duqr les pays industrialisés il est habituel d'expriquer
I'immigration par

I . Le <<Besoin> de main d'oeuvre:
Le développement des activités économiques de l'après-guerre s'est accompagné dans tous ces payô d'une période

de plein-emploi, vbiie de sur-emploi dans à" 
"à[tr""*secteurs économiques. En Suisse, on a observé durani cette

p:199"."n umanquel (un excès'de ta a.Àùo" pî,,àppon
à I'offre) chronique de deux types de main d'oerivre: 

J

.J
1filr*-*'\

tUrsi:e'ffi
o$.r.{ -- Az

d*trffir

Aux niveaux bas de qualification: travailleurs peu oupas qqalifiés dans 
l_es champs, sur les chanti"ri, àu^

les ateliers et dans I'hôtelleriej l'élévation generfué â;
niveau de,fprmation en Suisse n'a sans doirte t; É;contribué à la persistance de cette aei"àn'Aei
numériquement 

. c-'est_ vers ces places_là q"" ,Ë

{',l"sa.n+"tt::"ëlL'çLrdff"nfi îrffiilgkf f .i,r"rvr,e-"
de formation suisse ne fo-rmait au contraire pis urrèide personnes capables d'assumer des il;t;;d'ingénieurs, de èhercheurs, d'organisat"*r, aè
responsables et de managers, etc; iumériqu;É";t
ryoiq.q importanr, ce manque fait poïrturri
régulièrement parler de lui.;*^n'k

,,.C" f3.a9ur/.ett évidemment important; il y aurait moins
o'rmmlgreszs'il n'y a13it pas de places de travail. Au plan
interne, la question d.'unè pofitique de l'immigiâtiô" -"taux prises divers milieux aux lntérêts plus" ou moins
convergents ou divergents:

- les_entreprises de diverses branches sont intéressées
à I'ouverrure du marché du travail et a rinexibilité
de I'embauche; pour 

-les 
emplois non quatifies, aans

I'ensemble, leur préférencé va à """ poiitiàLe derotation des travailreurs étrangers (iis vieïnent
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quand on a besoin d'eux et repartent quand c'est
fini); le statut de saisonnier illustre à I'e^xtrême cet
intérêt;

les organisations syndicales sont placées dans une
sorte de dilemne: I'ouverture du marché du travail
risque de peser sur l'évolution des rémunérations du
travail de I'ensemble des travailleurs, y compris les
indigènes; mais d'un autre côté il y â la soiidarité
entre travailleurs (l'initiative "Etre solidaires" p.ex.)
qui ne tolère pas bien les discriminations à^base
ethnique ou raciale; I'absence de droits politiques
des travailleurs étrangers contribue aussi-à rédirireI'influence des courants favorables aux
revendications syndicales;

les. collectivités publiques et les milieux politiques
qui les animent sont confrontés aux coniéquences
plus générales - non économiques - de I'immigration:
- besoins accrus d'infrastructures
- gestion de la diversité ethno-linguistique dans

les écoles, les hôpitaux, etc.

,//n.b - confrontation avec la (<montée> de divers
,^1-|t _ mouvements xénophobes (Schwarzenbach au
P77--/., tournant des années '7Oi Action nationale,'Lr ryai?" V+ Vigilance, Front narional en France, équivalents
q-*ff"""1^ dans d'autres PaYs)
g-'z-t , f\.1" ' - gestion des rapports avec les Etats de provenance
_, fu,. f " ' qui, à partir d'un certain volume d'émigration,

revendiquent le droit de défendre les intérêts de
leurs ressortissants dans le pays d'accueil et de
conserver un certain contrôle sur leurs destinées
(langue et culture d'origine, assurances sociales,
etc.)

- les milieux de la politique économique sont de
plus divisés; alors que les uns privllégient les
avantages à court terme pour les entreprises,
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d'autres affinnent que le recours trop facile à la
main d'oeuvre étrangère, notamment non
qualifiée, représente un frein à la rationalisation
des méth.odes de production, au progrès
technologique et aussi au développement de
nouvelles productions réclamant môins de main
d'oeuvre.

Mais.les enjeux économiques ne sont pas seuls en cause
en matière d'immigration. 

_Il y a dgs*,effets structurels de
I'immigration- qui,_ s'ils er'figûrentft#Ê rarement dans les
déclarations de politiqqe_ d'immigratiô-n n'en sont pas moins
réels et souvent sensibles. J'en soulignerai deu'x q"i -"paraissent importants: la lutte contre le vieillissement
démographique et la pacification sociale p.r t^ -àuintesociale.

2 - Lutte contre le vieillissement
démographique:

. [a population de-tous les pays industrialisés se reproduit
à un rythme insuffisant p-our que, compte tenu de la
mortalité, les nouveaux-nés remplacent à moyen terme les
décès. A long tenne,. leur population risque âe diminuer;
mais les préoccupations cbncernent avant tout le moyen
tenne: le viellissement comporte deux risques maieir/i
pour les sociétés industrialisées:

- le _risque de diminution du potentiel de
créativitié (si indispensable dans là compétition
économ.ique,. scientifique et technoîogique
internationale) et

- celui de voir augmenter excessivement la part de
la population "économiquement à charge" qui
peut entraîner des troubles sociaux graves par
une mise en danger des systèmes dê sécuiité
sociale et d'assurance vieillesse fondés sur la
solidarité entre générations.
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Les migrants étant plus souvent jeunes, ils apportent ,,du

sang neuf' dans une population chroniquementïieillissunt"
même si leurs conduites en matière de procrèation
s'ajustent très rapidement aux conditions 

"t aù* standards
du pays d'accueil. L'éducation des enfants d'immigrés est oe
ce point de vue un eljeu_d'avenir, du moins si les-immigrés
tendent à s'installer durablement dans le pays d'accueil.

3. Pacification par la mobilité sociale interne:
Malgré leur haut niveau de développement, les sociétés

industrialisées recèlent (encore) des inégattés'de condition
g.g.o"gpique et sociale considérables. ùepuis le début du
XXe siècle en tous cas et particulièrement àprès la seconde
.C"grl" Mondiale, elles doivent une part noi négligeable dela (relative) paix sociale malgré ces inégalités à"Ëmobilité
sociale, àla possibilité (réelle, espérée oùrêvée) d'améliorer
sa situation ou celle de ses énfants. or, lâ masse des
travailleurs non quSlifié_s qui viennent diautres régions
occupe en général des places de travail et des condiiions
sociales que les indigènes considèrent comme les moins
enviables_ (pénibles, peu rémunérateurs, p€u estimés). Ia
langue allemande.appelle ce processus'iuhterschichtung";
on- pourrait traduire par "peuplement des couchés
inférieures de la stratificâtion sôciaie.

;r^[.al..-
qÇ.Ke-:l*
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lmmigration

mmigration et mobilité sociale sont très étroitementassociées: on a vu- ainsi, au cours des trentè a"i"ltr",
' années les suisses abandonner progressivement les postes

) f-:fLfu,?, r"s p"riiià"s sociales lei -m-o-ins 
enviabl 

"s/ 
,;t des; ){2-,F ê\' travailleurs étrangers venir les occuper. --^-7 -"

I tt-ts*<'a
,,A.Ggrève par exemple, on estime que la population

I g'origine suisse ne èomporte prus -qu'envi 2où a.
I travailreurs manuels (la plupart qualifiè, o" .o^iàere,
I :omme,tels) contre 4s-so% en tgob. Mutatis 

^"ià-Àa "nI o^ A peut.admetrre que la même ransformation ,'ert-àpère"I e1f^r dans les autres czrntons et dans d'autres pays ou bien qîielle
I *rj>ï esr en cours. cette véritablè ^;i;;i,T;/;rilri;;ïi" o",'{,ft?,ffin"#',"3ilJ".:ï}îffi .ti;f ïi;ff :,u.i:ri"*ï",r,r,.,'li

ï-(r?!l proprement ouvriers.dans l'a-rène politique. Toujours àr*"('t*û' ) Genève, la moitié seulement des ouvriers sont s"'issàs et' peuvent en tant que tels défendre de leur vore leurs intéietsdans la représeniation et dans les déàisions poritià"às--
Les en-jeux sont complexes et I'on comprend que, fauted'accord, 1a politique ôfficielle d'iàmigràtion rË-i.irm,rr"plus sur le mode restrictif du contrôîe des n"* Ëi-à",



#V-.- \,-
proven an. 

" 
r- tf" *Ëâffi,ro i s c er.cl e s p ar 

" 
r"iil* l 0,, "g11 c,elui de.l'organisation de l'accueil et àe u ià-frutation

ffi'^"i:?:i Jffi,-V#ii,'ïFl'ttlff s trav alr eurs

Mais l'immigration ne s'exprique pas seurement par les<<besoins>> des Etats industriaiiseT. clÀment comprendre
sinon- la persistance de |immigration mêm" Ëîrq";]"marché {e l'e-mdoi se rétrécit" 

"t "it même aeriËiiàii"(France, Grande Bretagne, p.ex.)? Il fâut retenir aussi lesbesoins des- personngs_migrantés,-1a-quet" d,un travailrémunéré, l'envie d'échapler ur ."i.t" d; Ë;ir;Ë-i"souhait de reformer la ceîlule famiiiaË apres emigiàtiond'un de ses membres, la ,".fr"iifre;,;;;-;Ë.ËËî;;
sécurité matérielle et aussi - pour iès i"querants d,asile _
civique et politique .

Freâ,#l;iit'iiîât:l:îji:Lir,â:iïî:'ji-f {î,'"','îr}i:ffi
sans doute du fait de I'internationalisitiôn des fiien5-J"communication.

On ne peut donc pas comprendre les politiques àl'égard des étrange,rs. sans prôndre en compte aussi reconrexre internarional changeant (en Europe). rË, u"àâi, olI'idée p3 llnavs;' ou de ,,patrie,i ;.il^; ce point de vueinai-catifssirln$-%în:iHflhtrytqtru,r"38rx*.,".r"encore.

rf t'Et16Re étair_habitee pu, ";;;éri"^â"";,i;;tir;;;patnotiques fêrmés les uns par rapport aux autres etcultivés - noramment aulsi à liécole _ A;, -";contexte international où les pays se considèrentréciproquement ,comme pouvant constituer unemenace les uns à-l'égard dês autres; A", oiiiu.ir;;;
ancestraux sont fondamentalement ancrés aans ùnsentiment d'appartenance identitaire à une Wàtii"mobrlisant une volonté d'unité nationare contre leiautres; la <barque> supposée pleine est un territoire;
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- pl_o_gressivement, les clivages économiques et les
différences de développemelnt devienneni .r' oiter"prépondérant dans liappréciation de la uâiè",

^ - - -_k respective des Nations; les pays riches n'offraient oàsfls}r,ffi lr#"î:L1s"'oîiËlx*î:î'.î."r-;'ff î'{1'".îîî1;j
o\wsy''-' a-- croissance de leurs capacités prbductiv", 

"r 
i"tt"valeur supérieure leur était auisi reconnu";;iè,

autres (parfois avec une certaine envie); te r"n'tiÀ"nt
de _supériorité_des pays rich"s .,rerï t"rq""1, 

-r"
dirigent des flux d'immigration et aË 

-ià"i,
indigènes, et I'acceptation far les immigrân;;;"
cette supériorité justifiait cependant uil ."rtui'ostracisme à l'égard des étràngers. La barque
s.upposée pleine est un marché duiravail nationai àt
des avantages sociaux à défendre;

*mxhæ*
pub o(*

%qU'/^

?! gre d'un cçrtain rééquilibrage du développement
economique/les images de supériorité héiiiées serelatrvisent,/ on est obligé de tenir mieux ou plus
compte des intérêts.des immigrés, d'ailleuri friusefficacement défendus par làurs pays a,ori-ginÀ(l'Italie dès la seconde môitie des annéer roi"àîià,
I'Espagne, le Portugal, la yougoslavie plus ,*ài---^--'
pJys 1éc-qgmenr, la montée en force d'une nouvelle
idée de I'Europe y compris son extension vers I,Est _

ToFS Europe des patries que <<maison commune> des
Nations européennes - môdifie très sensiblem.rrr iècontexte dans lequel se pense la politiq". à",migrations. D'une part, les différences cuiturelles
s'atténuent (les médias, I'homognénéisation âàs
technologies et de.s modes de viel ou sont perçues
comme moins significativ$; d'autre pârt 

-les
interdépendances économiqties et politifuÀ-rô"i
plus denses et complexes _éntre pays eriropéens;
en.fig,. I'Europe ?ppàrait plus comme un des ilôtsprlvrlegies de richesse dans un monde qui compte 5milliards de pauvres. L'ouverture à t'uuiàpà-ièr'ù.;
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économique o.u adhésion) changeraJradicalement lestatut de trois _quarrs des étrâng;d iil;lTés enSuisse: droit de vore et ehgibïitè, 

- àrîii a r"reconnaissance gg ru langue maternené .À-" ,rrr"des langues de I'Europe,"liberté ae mou.ré_Ërra 
"r,Suisse comme en Europ-e, etc.

Elle ne changerdh.u, 
"l,revanche le clivage entre lemonde riche et le liers Monde, Elle risquË-Lèî" o 

"I'aggraver encore.

Le fossé entre le Nord et le Sud continue à secreuser

Dans son dernier rapport sur le développemen humain,tle PNUD (Prog
développement), début 1992,

ramme des Nations Unies pour leparu constate que l'écart descontinue ase creuser. Le pNUD a n

s

t

A cette aune nouvelle mesurée pour IggO,les pays du
No.td les mieux placés sonr le Canadâ, re lapon, iu tt-r,Jeg", tuSuisse, la Suède, le.s Etats-Unis; la deinière piu.Ë i""ient à laRoumanie. parmi.lg_s pavs du'sud id Àid;piu.lïio"t ruBarbade, 9Lypt", lUrugây;. q.gtyngn oes paf-à'Àiri"q.r" ,"trouvent à I'autre extrême de lÈchèle.

- -ta part du continent africain dans le pNB mondial était de
L,9_%.o it y a une vingtaine.d'années,-ètt" â Ë;,È; il)ùr, 

^to^qu'il compte près de loyi de la population mondi"rL.'i; p^r.
9*gr^ les échanges n'est pr"s âuË-d" iA-;;;îrJî,îy, .r,7970.

umain) où le cri
otions, mo

I'espérance
d'accès à
d'expre
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Globalement, le fossé Nord-Sud ne cesse de se creuser. En7990 les revenus du milliard d'humains les plus aisésétaient 1 50 fois supérieurs à ceux du milliard le pluspauvre. Er 30 ans cet écart a doublé. Le Sud abrite 80%o dela humaine -et donne près de 9 naissances sur
des travaux de recherche scientifique

du parc d'ordinateurs du monde.

étrangers (payés à
plus ipécr"t;i"""t

grands frais), les eurs
les ceryeaux t vers I'E

"l'Afrique a perdu près ers de sa main d'oeu
spécialisée", consta Ainsi, durant la seuleL979, le a "perdu" LTVo de ses médecins

ses enseignants universitaites, 30 %
de la moitié de ses géomètres, etc.

et

tden de
, Près

- chaque année 7s MIo de ressortissants du Sud quittent
leu.r navs pour trouver un emploi et un avenir dans le Nord.
Ët le rapporr du PNUD de conclure: ',Si I" ^;;d; nJ prendpas conscience qu'il lui faut créer /es débiuchés
économiques /â où ils font Ie plus cruell"^"ni-défui,"i" xxt"
siècle- risque de connaîtrê des flux ^ig;;;;i;;"' "uo"pré-cédent, dont l,ampleur dépassera de hoi ceuxqui oyt permis Ia colonisation' des ftàis_ùiis, duCanada et de l,Australie,,. )

pau se passe passe-port" concluent leséconomistes du PNUD. El même temps qu'ils érigent desbarrières à I'immigration non ualifiée, les paysindustrialisés
q

favorisent I 'entrée de personnels formésBttre 1960 et 1990, les Etats-Unis et le Canada ont accueilliplus d'un million de cadres et techniciens du tiers monde.



genevois.il y a peu. Et d'une manière ou d,une ut"',r" .",a"préparation passe aussi par l'école.
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Politiques scolaires face à I'immigration

(
,') )

Dès sa naissance - XVe siècle - l'école apparaît comme un
instru.ment des pouvoirs civils et/ou religiéux au service dela.politique urbaine, par le biais ae i'nomôgétteiration
c.ulturelle-, religieus_e ai,ssi bien que politique iv"iiorrrr"*d'après Magnin, Bodin, d'après petitati. L'écôle næiàn ville;elle s'adresse aux éJite9 _{{_ora, au peuple ptus tarA,
d'abord timidement dès le XVIIIe siêcle (v coinpril-iertaines
camapasnes ) Ruisry;'yÆT:gr1!1 gï â*" $l"JF: ç,-nLes Etats-Nations mbâernes t'els qu'ils se construisent aucours du xIXe siècle se définissent pour la plupàri non
seulement 

-par le monopole du droit âe violence itrysique(armée, police, iustice, brison) mais aussi par ra oerinitiôn,
sur un territoire donné, d'une culture, et notajnment d'uné
langue homogène. Corollairement, tafutanguér&r, pàyrr, 

"rtdevenue le principal symbole d'appdrt"nin." ei â;identite
nationale ou - comme en Suisse - rèfionale. Cetté utaneue Ou
pays' n'est pas nécessairement la séule langue, mais ë,est la
l1''gy".offic_ielle, reconnue et enseignée dâns res écàres, à
I'exclusion d'autres.

Dans ce processus volontariste, certaines langues parrées
dans les territoires des Etats-nations sont d&enuies des
langues <étrangères>) ou en tous cas mineures dans leurpropre pays (le breton, le bas_que, I'Occitan en France, les
<<patois> de nos régions romandés). En même temps re môno-
linguisme esr devenu la règre, ra norme de réféiËn;;;é;"

l 
-'.*!( f ".* i3.ii ffititâHS iî*ir:utieroi 

s multi-lin g',".','i lé -o o"
!.-f ..rr;1-. 

-;S
,eËîr--q:yiîïsîË:;lîi,Ï",'àT";"*;"1î3"1i:",i?ili,îiî"Ë:
${if5r*çt différènées de maîtrise, ae riÉtressé, 1", accenrs et lesintonations - autant d'éléments de ia communication _

varient beaucoup entre différents groupes, entre différntes
classes sociales. c'est plus vrai eicorè a" r,rror"àgè"?ite
culturelle au sens étendu et anthropologique a,, t"rilÀ. ôr,
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sait combien les dispositions varient selon la place qu'on
occupe et selon les trajectoires de vie. On sait aussi combien
ces différences sont classantes dans le commerce quotidien
des gens; certains groupes sociaux étant nettement mieuxplacés pour faire reconnaître I'excellence de leur habitus, deleurs manières de faire, d 'être, de sentir et pe juger que

.Æ/8'48{2d'autres. AtL t{"a oA4.^
L'homogénéité turelle est une fiction ou bien, plus

'action unifiante de l'école vise peut-êtreplus la comm unauté des critères et des standards deI'excellence que la réalité de la communau té des savoirs, descroyances, des certitudes, des manières de penser, desentir, d 'agir, de parler -Dans.€€.€âsr ce qui est en jeu c'estque même ceux qui n'acquièrent pas la parfaite maîtrise dela culture cultivée , reconnaissent son excellence et lasupériorité de ceux qui la maîtrisent.

Or voici que sous I'effet de I'

. Au gré de I'histoire de l'unification des standards de labonne .!angue, le polyglottisme, ia maitrise 
-àe 

ptùi"r.rrc
::9:,r^,li:g^"i:l1g_""r, êst devenû r'upurràg; & !,iàrq"èispecraristes considérés comme "paiticulièremeni doués
f:::,]:i*langues". tl est norôire en torri--.â, quel'enselgnement de.s.langues étrangères dans nos écoies,parfois sur des mili9rs-d'heures, î'a iamàii fïrrciionrrecomme si le critère d'efficacité était t'afpreniirrui" à" .",langues par tous ou même simplement par la maiorité. Onpourrait prétendre sur le 

- 
mode â,, t"r;d;;; queI'homogénéisation culturelle ei iinguistiqlé- pârrà *ur*doute aussi par un enseignement peù efficâce d"r iàrrgr",étrangères.

étrang ères et des cultures étrang(
s langues
dans nos

d'élèves qui
maternelle. Que va-t-il se

immigration, le
èr)es pénètr'ent

passer?

f-'
..-11 (.^*,r(\vué-
4ù.tX{?4^1\._
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Que faire de la culture des immigrés?

Telle est- la question. El]e se poy' globalement pour
I'ensemble des traits culturels d'élève6 et"de familléi venusd'ailleurs (langue, pratiques diverses) ;a a u s s i
sélectivement, pour certains seulement de ces grorp"s ou de
leurs traits.

En m'y prenant à grands traits et en considérant unequarantaine d'années, il me semble qu'on peut observer
gle p{og,ressive transformation des attitudes scolaires àl'égard des étrangers, diverse selon les régions et les
établissements, sélective aussi ^selon le gype .de îrovenance.
Jevois quatre configuraqiory 4,..4fu# Ç2;-.i/;f

' te-+l+c IÔû*- r-*\+V-"\(-r r

- / 9"" forme plui ou moins subtile d'exlusion par' ignorance; "none of our business"; la culture âes
immigrés est une "affaire privée", "à la maison ilsfont comme ils veulent, mais à l'école ...,,.
L'enseignement et l'évaluation tiennent peu compte
de l'origine hétéro-culturelle; @
@e:
l'école n'y est pour rien,
"Et puis de toute façon,

o*-'Y
d-rf{J

('n"'-a

si ces enfants sont différents,
n'y peut rien et n'y doit rien.
s'ils ne sont pas contents , ilsn'ont qu'à retourner d 'où ils viennent." Les

êt ,u&-

&t .L
k_ ass atrice: I'origine étrangère est considérée

comme un "handicap" culturel (parmi d'autres) sur le
chemin de la réussite et de I'assimilation à la éulture
indigène. On tolère cependant les cours de langue èt
de culture d'origine lorsqu'ils sont demandés ;i
organisés par les pays d'origine. On peut voir dans ce
type de stratégie des formes folklorisantes de
célébration de I'ethnicité : les danses, les costumes,
les mets, etc. Mais les enfants étrangers restent une
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catégorie à part et font l'expérience d'une certainealiénation; on a ici une fôrme tienvieittànte dediscrimination, de racisme "clean,' q"ï ri"" ,ouvent
se veut sympathique, voire anti_raçifu ru**U- soucis d'efficacité pédagogique,/d'égalité des chances
et de lutre contre les siuitùres diicriminàioire* ael'école et à l'école. La diversité culturelle et ladifférence culturelle deviennent ,rrr- aïàit, lesmanuels scolaires sont expurgés de références
dépsobligeantes, les méthodes péd"agogiq"Ë, !i l'offrecurriculaire sont revues àans- Ë 'r"rr" d,une
reconnaissance du droit à la différence, du droit dechacun de vivre dans sa culture 

"i aËrri.-"r sonidentité. Les cours de langue et culturÀ J;ôril1"".o"t
bienvenus_ et prônds atinom de l'efficàiiiâ o'.rrr"action pédagogique dont les visées 

- 
iestent

assimilatrices pour l'essentiel : il s'agit de renforcer
!'im3se de soièt l'identité des enfanis étrans;rs orrr
les fréouenten{,_ i*r, 4 4;tîr.. à ,tu4;;Zfiffi- ..*

- Perspective inrernationaliste d,enrichi"r"ftil*'
I'opposition entre <(eux>> et <<nous>> s'estompe ou seconfond dans un <(nous>) englobant t"". È"iope); ladiversité culturelle est cofrsidéréè a"-;é une
richessse, une ressource pédagogique, intËiieciuette,éthique er .même potentiel"l"irê"i e.à"àmiq"e
(avanrages du polygiottisme au plan inAivùuet etcollectif); promotion du bilinglism"--ui-."rt"r"r
généralisé par l'enseignement (àes te primàire) ae
de.ux langues à chaqué élève in'digène àn-Ëiiur.g"r,soit même par le iecours à delx langues pour
I'enseignement des autres matières.

En une quarantaine d'années, la diversité culturelle etnotamment linguistique à l'école a été successivàmenrperçue comme une gêne, comme un problème, comme undroit et comme une ressource.
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Lr'Y"
noà*X
^"t

Iv

t-l

q

k

- langue ignorée voire interdite: non-valeur
- qslge admis en dehors de la classe seulement (cours

de langue et culture à I'exérieur de l'école)
- usage admis dans la classe (cours de langue dans leslocaux scolaires habituels, parfoii dans I e

programme)

- langue enseignée dans le cadre du programme
scolaire normal

- langue utilisée comme véhicule d'enseignement .

Mais la culture ce n'est pas seulement une question de
,langue; il y va de I'ensemble des:

des croyances, des représentations, des idées, despratiques et des techniques, des manièrej de
percevoir, de pens-er, de sentir, d'évaluer, d'agir
qu'un groupe social hérite de son histoire, qui iui
sont propres, et qui précisément contribuent à faire
de c-e groupe un groupe spécifique, reconnu différent
par les autres et qui se reèonnaî1uffi

4.

(t4 4Gu,
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lapport à I'enfance (techniques de puériculture.
d'élevage, etc) et à l'éducatior, (et I'educâÈiliôç^!Er 

v'

la philosophie de vie (et noramment la question de samaîtrise, de la faisabilité de la destinée)
le rapport à la mort, à I'au delà

rapports hommes-femmes

rapport à I'argent, au temps

rapport au co{ps, à la santé, la maladie

çg^.*b

.=.'f rimi:tgs*;1.' j'#tr"ï:Hff #liïiif ,ifi Ë:
içtr " 1 " i..*a!li'ttoire' géographie, littéiature scolarisée):

-fl'' I 
_ îi"Lcl *-:.y-y_llverl.oyi a presque roralement ,'privatisé,,

1 1es Ouestions religieuses, on ne tolère par fàcilementr res manrrestations publiques de religiosité ou derevendicarion d'appartenance religi eusË; 1:;/; ;;;,2
certaines finalités et pratiques éducatives choquentnos esprits (ce père yougoslave "tapez:te. if "Ë 

r
comprend que ça") -o...r"if-*-61r v -4\'Sl;j;àyd
l'éducation des filtes de certaines populations
heurtent nos sensibilités occid"rrtul", fé;ifil;;

ç\-c-
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enfant espagnol ne le regarde pas dans les yeux pendant
q
I'
u'il lui parle, sans savoir que c'est là un signe de respect de
enfant qui a cours dans la culture espagnole. Des scènes de

ce type sont fréquentes; commen t éviter qu'elles ne
contribuent à envenimer le climat autour de c
étrangers. rv :*t& lve T&rc-

faut, je crois comm admettre
qu' b Le e n'est pas

parce que nous sommes aussi
qui nous habite (dont nous n'avons

- 1ta
-c
',L

:ms*'i fondamentalement tous/racistes:.
crois qu'il faut au contTâfre d'aboid

#ert

pas entièrement conscience ), nous sommes
Plutôt que de le nier je
le constater et I 'accepter

avec une certaine sérénité pour pouvoir éventuellement
maîtriser ce sentiment et I qu'on lui donne.!- É"h{

Mais

{"6'" t -Eeryttrs, la migration
de culture d'origine:

In'est pas seulement une -ouestion
t ^. (;V-rq sor-ïs+ 

1 "*--( 
^

c'est une expérience spécifique que les migrants ne
peuvent partager ni avec les indigènes stables ni
avec ceux qui sont restés au pays

\,,\^)ez_[a.t{,L{,.. ; f* J.fFï;î,
.ge.r.â;*w1- -i

^ 
ùt ek''{e;,.,t*'én 

o

,.'it ^. 
". {e..^ç*** 4.*t-- "l*aL7 "t 't'-,+&-t
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€)- c'est une vie quotidienne dans un environnementpeu familier dont on ne sait pas lire les signes, avecdes gens, des employeurs, des collègues de travail,des voisins, des passants dont on connaît mal lescodes, les critères, les valeurs, les tolérancescomment dit-on bonjour?

,-^.1ç'Fl--' - 17'-
/c'est.touj-ours un traumtatisme relationnel,
;qotjonnel, psychologique (déménagement = niveauz-J o1J stress), un déracinement par rapport auxamitiés, aux parentés et aux lieux famitieri

(D- une vie quotidienne dans un t qui n'apas I'habitude de vos slgnes, critères, valeurs,emotions, sentiments; qui ne reconnaît pas les codesque vous avez intériorisé chez (ex. baisser latête ou regarder dans les

t1 \

vous
ex.'ilsyeux; ne savent pasque chez nous pour saluer quelqu'un on luidemande d'abord des nouvelles de toute sa famille: lepère, la mère, la grandmère, les enfants, les oncles ettantes, etc.; pourquoi donc ne m'en demande-t-onpas? Que signifie cette indifférence à ma famille? Est-ce du rejet, de

demander? Dans
aggressivi té? Puis-je le leur

leur égard?
quelle situation cela me met-il à

cre.st un pari qu'on a pris sur une vie meilleure etqu'il n'est-pas toujourj évident ql-,on l";ù;";ui,qu'il est plus difficile encore d'avàuer qr'r,àrrï p"rà;"

@
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Il n'est pas surprenant
pratiques en ce domaine

que I politiques scolaires et les

ne paraissent pas toujours
relativement hésitantes et
cohérentes. Les problèmes

sont exrêmement une politique générale
et sa réalisation dans les scolaires il peut y
avoir - il y a souvent - un long parcours:

- une réorientation politique met en jeu de
nombreux intérêts qui peuvent parfaitemerrt ,re
pas se reconnaître dans la politique;



Mesdames, Messieurs, chers amis,

Signore, Signori, cari amici,

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

ladies and gentlemen, dear friends
tL,&+llt,r.t

ù€norâs,)Èr€nos€s, caros amigos

_ 1r _

Salmon Rushdie: Le migrant est Ia figure centrale de ce
siècIe

Max Frisch: On a fait venir des travailleur,s et ii est
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