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TEXTE

ملخّصاستنادا إلى مدونة تتكوّن من حوالي
200 مقابلة مع المهاجرین القادمین من شمال
أفریقیا بما فیهم أحفادهم، یسلط هذا المقال
الضوء على تطورات وتغیرات الهویة في سیاق
الهجرة وما بعد الهجرة. في الواقع، إن تغییر
البلدان بالنسبة للمهاجرین یفرض إعادة هیكلة
الشبكة الاجتماعیة، وبالتالي مواجهة لغة
وتمثیلات جدیدة، الشيء الذي یؤدي إلى إعادة
النظر في الهویة. بالنسبة للأحفاد، إن عملیات
نقل الأسرة للغة، والولاء للهویة الأصلیة،
ورفض المجتمع أو استحضاره تكوّن مصادر
تكثر فیها تذبذبات الهویة. هدفي هو إظهار
القوى المؤثرة على الهویة في سیاق الهجرة أو
.ما بعد الهجرة، وخصوصا من الجانب اللغوي

In tro duc tion
Cet ar ticle fait suite à la de mande des étu diants du mas ter 2 « Plu ri‐ 
lin guisme eu ro péen et in ter cul tu ra li té » à l’Uni ver si té de Stras bourg
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de com mu ni quer au tour d’une pro blé ma tique in ti tu lée « Le rôle de la
langue dans la re ven di ca tion iden ti taire d’une com mu nau té lin guis‐ 
tique 1 ». Le but de ce tra vail n’est donc pas de dé crire mes re cherches
les plus ré centes, mais plu tôt de faire un état syn thé tique de mes tra‐ 
vaux qui ré ponde au mieux à la pro blé ma tique des étu diants. Cet ar‐ 
ticle se fonde sur :

105 en tre tiens semi- directifs en re gis trés avec des mi grants magh ré bins,
primo- arrivants ou non, sur 13 or ga nismes so ciaux (Bii chlé, 2007) ;
35 en tre tiens semi- directifs en re gis trés avec les membres de deux fa milles
d’ori gine ber bère sur trois gé né ra tions, soit 14 fa milles (Bii chlé, 2012a) ;
8 en tre tiens semi- directifs en re gis trés au près de 4 Fran çais ara bo phones,
dont 2 d’ori gine magh ré bine, et de 4 Magh ré bins ré si dant en France de puis
plus de 25 ans (2012) ;
une soixan taine d’en tre tiens semi- directifs en re gis trés ef fec tués par mes
étu diants de mas ter 2 2 au près de mi grants d’ori gines di verses, Ita lie, Es ‐
pagne, Tur quie, Maroc, Co lom bie, Rou ma nie, Laos, Japon, Ré pu blique
Tchèque, Pays- Bas et Por tu gal.

Ainsi, j’abor de rai les phé no mènes iden ti taires que j’ai ob ser vés au près
de mi grants mais éga le ment au près de leurs des cen dants par le
prisme de leurs re pré sen ta tions, no tam ment lin guis tiques, et de leurs
ac tua li sa tions iden ti taires (Bii chlé, 2010).

2

À la de mande des étu diants stras bour geois qui m’ont in vi té, j’abor de‐ 
rai éga le ment cet as pect consub stan tiel de la mi gra tion qu’est l’in ser‐ 
tion au sein de la nou velle so cié té à l’aide d’un outil théo rique  : le
conti nuum in té gra tion nel (Bii chlé, 2007) 3.

3

1. Des mi gra tions et des consé ‐
quences
Si les phé no mènes mi gra toires sont in dis so ciables de l’his toire de
l’Homme, la très grande ma jo ri té d’entre eux ré sultent de contraintes
po li tiques ou éco no miques. En effet, contrai re ment à ce que pensent
cer tains, on migre le plus sou vent dans la dou leur et le cha grin parce
qu’il faut aban don ner les siens, tout ce que l’on pos sède, pour aller
vers un en droit où tout est à re faire, où il faut re struc tu rer son ré‐ 
seau so cial, ap prendre une nou velle langue, «  une nou velle ma nière
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de com mu ni quer, de se dé fi nir soi- même par rap port au monde  »
(Lüdi et Py, 1986 : 56), ce qui im plique une sé rieuse re mise en cause
de l’iden ti té, des re pré sen ta tions. En d’autres termes, le ré seau so cial
du pays d’ori gine est pour voyeur d’un input so cié tal 4 par ti cu lier
(langues, re pré sen ta tions et iden ti tés) et la mi gra tion im plique, la plu‐ 
part du temps, une re struc tu ra tion du ré seau qui pro voque le chan‐ 
ge ment de cet input et donc, le chan ge ment de langue(s), l’évo lu tion
des re pré sen ta tions et de l’iden ti té. La mi gra tion est donc « par ex‐ 
cel lence un lieu de conflit iden ti taire » pour les mi grants (Lüdi, 1995 :
242) tout comme l’entre- deux cultu rel, qui est éga le ment très pro pice
à l’in sé cu ri té iden ti taire pour leurs des cen dants (Van den  Avenne,
2002). Or, en ces temps où le concept d’iden ti té semble pro pice à de
nom breux dé tour ne ments, er reurs ou ré cu pé ra tions, no tam ment po‐ 
li tiques, il m’ap pa raît im por tant de le pré ci ser.

2. Des ou tils concep tuels
Afin d’abor der ces su jets com plexes et pro téi formes en mi ni mi sant les
risques de sub jec ti vi té ou d’eth no cen trisme dont nul n’est exempt, y
com pris l’au teur de ces lignes, je po se rai quelques dé fi ni tions des no‐ 
tions que je gar de rai à l’es prit tout au long de cet ar ticle :

5

l’iden ti té est « un sys tème dy na mique de re pré sen ta tions et de sen ti ments
axio lo giques » (Tap, 1985 : 3) ;
la re pré sen ta tion so ciale « concourt à l’éta blis se ment d’une vi sion de la réa li ‐
té com mune à un en semble so cial (groupe, classe, etc.) ou cultu rel » (Jo de let,
1993 : 22) ;
une re pré sen ta tion est « tou jours une ap proxi ma tion, une façon de dé cou per
le réel pour un groupe donné en fonc tion d’une per ti nence don née » (Moore,
2001 : 10) ;
« the lan guage spo ken by so me bo dy and his or her iden ti ty as spea ker of this
lan guage are in se pa rable » (Tabouret- Keller, 1997 : 315).

À tra vers ces dé fi ni tions, on peut consta ter la dif fi cul té qu’il y a à sé‐ 
pa rer le trip tyque langue/iden ti té/re pré sen ta tions. Ces trois élé‐ 
ments sé vè re ment in tri qués se fa çonnent, évo luent et changent au fil
des contacts entre les membres des ré seaux hu mains dans un in ces‐ 
sant mou ve ment to ta le ment dy na mique et in ter ac tif. Le ré seau so cial
agit donc sur ce trip tyque comme une sorte de ma trice ou d’in cu ba‐ 
teur ; les re pré sen ta tions com munes, in car nées par les langues, fon‐
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de ront les iden ti tés qui gé né re ront des groupes, les quels ra ti fie ront,
crée ront ou chan ge ront les formes lin guis tiques, gé né rant des re pré‐ 
sen ta tions qui, si elles sont par ta gées, fon de ront des iden ti tés et ainsi
de suite.

Mais, si l’iden ti té prend vie dans l’in ter ac tion, d’où sa sub stance dy na‐ 
mique, elle éga le ment vouée au pa ra doxe de si gni fier à la fois la
« res sem blance, la dif fé rence et l’uni ci té » (Li pians ky, 1992 : 7) et se
ca rac té rise sou vent par l’ac tua li sa tion de fa cettes qui, en fonc tion
d’un contexte par ti cu lier, donnent une image dif fé rente de l’in di vi du
(Goff man, 1974). Cha cun pos sède donc un ré per toire d’iden ti tés so‐ 
ciales (Saville- Troike, 1982), de fa cettes iden ti taires (Bii chlé, 2010) que
l’on ne doit pas ap pré hen der comme un cos tume que l’on pour rait
en dos ser puis lais ser au ves tiaire le mo ment venu (Li pians ky, 1993  :
36) mais plu tôt comme dif fé rentes iden ti tés qui « consti tuent des fa‐ 
cettes d’une seule et même per son na li té, que l’in di vi du réus sit à
consti tuer en sys tème » (Lüdi, 1995 : 252) et qui s’ac tua lisent en fonc‐
tion des contextes. Or, la plu part du temps, c’est le ré seau so cial des
per sonnes qui est pour voyeur des contextes. L’ob ser va tion de la
struc ture de ce der nier peut donc four nir des élé ments im por tants
de com pré hen sion des mé ca nismes qui ré gissent le trip tyque iden ti‐ 
té/re pré sen ta tion/langue. Par exemple, la den si té 5 d’un ré seau et sa
mul ti plexi té 6, traits qui vont sou vent de pair, agissent comme des
mé ca nismes de ren for ce ment des normes (Mil roy, 1987), qu’elles
soient lin guis tiques, re pré sen ta tion nelles ou iden ti taires. On peut
pen ser à ces formes lin guis tiques, ac cen tuelles ou autres ex pres sions
idio ma tiques qui cir culent en fa mille ou au sein du groupe de pairs et
qui fi nissent par pas ser in aper çues et sem bler presque nor ma tives.
Ainsi, par exemple, cette fa mille où l’on ap pe lait «  pa tates à la
croûte » les pommes de terre frites à la poêle, forme ra ti fiée par les
pa rents et qui pa rais sait à toute la fra trie être la forme stan dard. On
peut éga le ment pen ser aux « pâtes de ma mère » ou à « la tarte de ma
mère », qui bien en ten du, sont tou jours les meilleures puisque re le‐ 
vant de notre ha bi tus, de notre re pré sen ta tion du bon, de notre re‐ 
pré sen ta tion du vrai puisque cor res pon dant à la vé ri té des proches,
de ceux qui la par tagent ou savent, les pairs, le ré seau.

7

Enfin, pour ré pondre aux in ter ro ga tions des étu diants quant aux phé‐ 
no mènes d’in ser tion des mi grants dans la nou velle so cié té, j’aurai re‐ 
cours aux cor ré la tions qui ap pa raissent dans le sché ma (le conti nuum
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Ta bleau 1 : Des iden ti tés et des ré seaux

Ac tua li sa tions langues et ré seaux

  T. en France In dices ré seau/langue Ac tua li sa tions iden ti taires

in té gra tion nel), entre mo no lin guisme et ré seau dense (sé gré ga‐ 
tion/mar gi na li sa tion), plu ri lin guisme et ré seau ou vert (in té gra tion),
et mo no lin guisme en fran çais et ré seau ou vert (as si mi la tion).

Bien en ten du, le po si tion ne ment sur ce conti nuum est un in di ca teur
concep tuel à un temps  T du par cours mi gra toire d’une per sonne,
mais ne ré vèle en aucun cas une ca pa ci té in trin sèque de l’in di vi du,
sa chant de sur croît, que les phé no mènes in té gra tion nels sont ex trê‐ 
me ment dy na miques.

9

3. Des ac tua li sa tions iden ti taires
et des mi grants
Le pro ces sus mi gra toire pro voque sou vent de sé rieuses re mises en
cause de l’iden ti té d’ori gine (Lüdi, 1995) et, tout au long du par cours
des mi grants, au fil des contacts avec la nou velle so cié té, elle évo lue ra
pour se trans for mer en un autre en semble iden ti taire com pre nant
une fa cette d’ori gine et une nou velle  ; la « pro por tion » de cha cune
de meu rant tri bu taire des contacts éta blis, de l’évo lu tion du ca pi tal
so cial 7.

10

Les exemples qui suivent sont ceux de deux femmes, 18ex et 34ex,
res pec ti ve ment 54 et 52 ans, 9 et 4 en fants, et qui sont toutes deux
ins tal lées en France de puis 29 ans.

11
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18Ex 29 ans « moi je sorte pas beau coup […] tou jours à la
mai son […] tou jours […] parce que j’aime pas
sor tir » ; « Moi je parle pa heu je parle tou jours
l’arabe […] tou jours l’arabe à la mai son, tou jours
[…] si je parle fran çais même, je com prends
pas ».

« je suis al gé rienne ».

34Ex 29 ans « Le fran çais, j’ai ap pris au tra vail » (16 ans
d’hô tel le rie) ; « Y’a des gens qui sont ou verts,
dis cu ter avec eux c’est pas un pro blème » ;
« C’est des Fran çais qui nous ont aidés [...] ils
ve naient à la mai son ».

« Je suis ma ro caine » ; « Je
pense pas que je suis étran ‐
gère » ; « Je suis fran çaise, je
reste ici, […] on est trop at ‐
ta ché à Va lence pour dé mé ‐
na ger ».

La pre mière en quê tée, 18ex, n’a pas d’em ploi, n’a ja mais tra vaillé et
elle dé clare res ter conti nuel le ment à la mai son et par ler tou jours en
arabe, ce qui cor res pond plu tôt à un ré seau so cial dense, voire iso lant
(Bortoni- Ricardo, 1985). Elle re ven dique 8 clai re ment son iden ti té al‐ 
gé rienne. La se conde, 34ex, a tra vaillé 16 ans dans l’hô tel le rie. Elle dé‐ 
clare avoir ac cueilli des Fran çais chez elle, que par ler n’est pas un
pro blème, ce qui cor res pond plu tôt à un ré seau ou vert. À la dif fé‐ 
rence de 18ex, elle ne pense pas être étran gère, ce qui consti tue un
pre mier in dice iden ti taire, et elle ac tua lise deux fa cettes iden ti taires
au cours de l’en tre tien, son iden ti té d’ori gine, ma ro caine, et l’iden ti té
fran çaise. De ma nière gé né rale, les sché ma ti sa tions dis cur sives
contra dic toires comme celles de 34Ex, sont symp to ma tiques des os‐ 
cil la tions ou ten sions iden ti taires (Lüdi, 1995) ; elles montrent éga le‐ 
ment l’évo lu tion re pré sen ta tion nelle de la per sonne et on les re trouve
fort lo gi que ment chez d’autres en quê tés :

12

24ex (mi grante, ara bo phone, au cours du même en tre tien) : « Pour
nous, ils parlent trop vite (eux, les Fran çais) » /vs/ « Je suis fran ‐
çais(e) ».

Dans le cas de 18ex, on pour rait en outre éven tuel le ment par ler d’in‐ 
sé cu ri té lin guis tique (je com prends pas) alors que vi si ble ment, ce n’est
pas le cas pour 34ex (dis cu ter avec eux c’est pas un pro blème). Tou te‐ 
fois, la struc ture du ré seau de 18ex est cer tai ne ment aussi condi tion‐ 
née par le temps consa cré à ses neufs en fants puisque la fa mille nom‐ 
breuse contri bue sou vent à la den si té des ré seaux (Merk lé, 2004 ; Bii‐ 
chlé, 2012). On re la ti vi se ra éga le ment un peu ses dé cla ra tions concer‐ 
nant l’usage de l’arabe à la mai son puisque, comme dans de nom‐ 
breuses fa milles mi grantes, la com mu ni ca tion pa rents/en fants est

13
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gé né ra le ment bi lingue (De prez, 1994), avec plus de fran çais côté en‐ 
fants et plus d’arabe côté mère dans ce cas pré cis.

Ces exemples montrent la cor ré la tion que l’on peut faire entre l’évo‐ 
lu tion du ré seau des per sonnes et leurs ac tua li sa tions iden ti taires. En
effet, plus le ré seau se re struc ture, plus il s’ouvre, plus le ca pi tal so‐ 
cial aug mente, plus l’iden ti té semble de ve nir plu rielle, ma ro caine et
fran çaise dans le cas de 34ex. D’ailleurs, au fil de la re struc tu ra tion du
ré seau, des contacts, du temps passé dans le pays, on as siste à de
nou velles ac tua li sa tions de l’iden ti té qui ré vèlent les évo lu tions en
cours et qui sou lignent à nou veau le dy na misme du pro ces sus :

14

6ex : « C’est (était) pas mon pays (la France), c’est pas comme main ‐
te nant ».

Dans cet exemple, la per sonne dis tingue net te ment la pé riode pen‐ 
dant la quelle la France n’était pas son pays, pen dant la quelle elle se
sen tait étran gère, de « main te nant » où elle ne l’est plus. On re trouve
d’ailleurs le «  main te nant  », très sou vent mar queur d’évo lu tion, qui
sou ligne les chan ge ments de la si tua tion mi gra toire et de l’iden ti té,
comme dans les dé cla ra tions sui vantes, avec un élé ment sou vent mo‐ 
teur de ces chan ge ments, les en fants :

15

21ex : « Main te nant, avec mes en fants, je parle heu beau coup de
fran çais […] j’ai oub ou blié un petit peu l’arabe, y’a des choses j’ai
ou bliées mais j’ai pas perdu l’arabe hein ! »

Tou te fois, cette évo lu tion, no tam ment lin guis tique (beau coup de
fran çais, ou blié l’arabe), est tem pé rée par l’ex pres sion de la loyau té
en vers l’iden ti té d’ori gine sym bo li sée par la langue (j’ai pas perdu
l’arabe)  : « La langue d’ori gine ac quiert une va leur sym bo lique in dé‐ 
niable. Elle est la trace des ra cines, on la conserve en soi comme le
sang et on sou haite la trans mettre aux gé né ra tions sui vantes  »
(Billiez, 1985 : 101). On re trouve d’ailleurs ce souci de la trans mis sion
de la langue d’ori gine sym bole iden ti taire chez plu sieurs en quê tés :

16

E2Cg : « j’es saie de par ler sou vent pasque c’est im por tant de pas
ou blier ses ori gines ».
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Mais il ar rive qu’il soit en lien avec la pré oc cu pa tion as su mée d’un
équi libre entre l’as pect iden ti taire et l’as pect prag ma tique, l’école en
l’oc cur rence :

17

29ex : « je le mé lange un peu (arabe/fran çais) […] je le prends (lui
ap prend) le fran çais et tac l’arabe pour qu’elle com prenne ici, où
elle est sa place… je veux pas qu’elle va être fran çais à 100 %, je
veux pas aussi qu’elle parle l’arabe X pour qu’elle va à l’école, se dé ‐
brouiller aussi […] donc je fais mon mieux pour par ler tous les
deux ».

De ma nière plus gé né rale, à un stade donné de leur par cours, cer‐ 
taines per sonnes mi grantes, quelle que soit leur pro ve nance, ont
passé plus de temps en pays d’im mi gra tion qu’en terre d’ori gine, ce
qui mo di fie for cé ment leur per cep tion glo bale de la si tua tion, leurs
centres d’in té rêt ou leurs pra tiques lan ga gières :

18

14E1 : « il y a des mots qui sortent en arabe mais en gé né ral on parle
en fran çais, c’est l’ha bi tude, on est tous ici de puis 30 ans au
moins ».

3M : « tout c’qui me touche ma’nant, c’est quand même plus heu la
France que la Suisse ».

E1Cg : « Fran çais, oui, pasque ma grosse ma jo ri té (de ma vie) je l’ai
pas sée ici ».

Avec des consé quences no tam ment au ni veau de l’ex pres sion du res‐ 
sen ti iden ti taire :

19

6P : « je me suis as si mi lé (in té gré) à tel point que je me sens au tant
fran çais main te nant que hon grois » (on re trouve ici le« main te nant »
qui marque le rap port entre passé et pré sent).

14E10 : « je vis déjà long temps donc je com mence quand même un
peu à me sen tir fran çaise ».

À l’ex cep tion de 18ex, ces exemples confirment les cor res pon dances
que l’on peut éta blir entre la pra tique bi lingue, l’ou ver ture du ré seau
et l’in té gra tion (cf. conti nuum in té gra tion nel). Dans ces si tua tions, la

20
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plu ra li té iden ti taire té moigne éga le ment de l’ef fi cience du pro ces sus
in té gra tion nel puisque, de ma nière dy na mique, l’iden ti té d’ori gine se
trans forme peu à peu pour s’ac tua li ser en une nou velle iden ti té
« com po site » fon dée par sa ren contre avec le nou vel en vi ron ne ment,
la nou velle so cié té.

Le graphe sui vant montre la re struc tu ra tion du ré seau d’une mi grante
dans le quel ap pa raissent de nom breux liens faibles 9 et trous struc tu‐ 
raux 10 (em ployeur, école, col lègues, etc.).

21

Dans ce graphe, les liens entre Ego et ses voi sins, ses col lègues de
tra vail, l’es pace sco laire (pa rents d’élève, en sei gnants, élèves), sont
au tant de trous struc tu raux po ten tiels, de liens faibles par les quels
l’in for ma tion va cir cu ler entre les cercles fer més (De genne et Forsé,
2004) ici sym bo li sés sous forme de cercles. Les liens bi lingues (gris et
gris clair) sont tous mul ti plexes (double ligne), plu sieurs liens mul ti‐ 
plexes sont mo no lingues, en es pa gnol ou en fran çais, et les liens
faibles et uni plexes, sont tous en fran çais. Cette en quê tée pré sente
donc une so cia bi li té assez im por tante, signe d’in té gra tion (Merk lé,
2004).

22

Dans les pro ces sus in té gra tion nels, ces liens faibles, ces trous struc‐ 
tu raux, les liens uni plexes en fran çais la plu part du temps, re pré‐ 
sentent au tant de ca naux par les quels les mi grants pour ront être ex‐ 
po sés à la nou velle so cié té, à ses membres, à leur(s) langue(s), leurs

23
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re pré sen ta tions et donc, leur(s) iden ti té(s). L’iden ti té ori gi nelle évo‐ 
lue ra ainsi au fil des in ter ac tions avec la nou velle so cié té en fonc tion
de la te neur de ces contacts. On peut donc dire que la struc ture du
ré seau so cial est un puis sant dé ter mi nant de l’iden ti té pour les mi‐ 
grants et, bien sou vent, pour leurs des cen dants.

4. Des ac tua li sa tions iden ti taires
et des des cen dants
Si le « choc ini tial » (Pie tro, 1995 : 182) du chan ge ment de so cié té af‐ 
fecte tout par ti cu liè re ment les mi grants, leurs des cen dants ne sont
pas exempts de conflits iden ti taires (Van den  Avenne, 2002). Pour
cer tains, cette trace des ra cines que consti tue la langue d’ori gine
(Billiez, 1985) sert à ma ni fes ter ou re ven di quer une fa cette de l’iden ti‐ 
té ori gi nelle même lorsque la langue a été ap prise en France :
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E17Ag (ori gine al gé rienne) : « ben c’est ma langue (l’arabe) que j’ai ap ‐
pris, l’ai ap pris là ! ».

D’ailleurs, quelques- uns se sont tel le ment bien ap pro prié cette plu ra‐ 
li té iden ti taire (fa cette fran çaise + fa cette d’ori gine) qu’à leurs yeux,
dans leur re pré sen ta tion lin guis tique, la va rié té de ré fé rence en
arabe, du moins au ni veau de l’ac cent, se trouve en France (Bii chlé  :
2014) :

25

E18Ag (ori gine al gé rienne) : « en France, y’a pas d’ac cent, y’a pas d’ac ‐
cent […] nous, Fran çais d’ori gine magh ré bine on a pas d’ac cent (en
arabe) ».

Cette plu ra li té de l’iden ti té se ma ni feste donc par la re ven di ca tion de
fa cettes qui in carnent cha cune un pan de l’iden ti té glo bale de la per‐ 
sonne comme dans l’exemple sui vant où sont convo quées les fa cettes
ma ro caine et fran çaise :

26

E5Cg (ori gine ma ro caine, ber bère) : « Ch’uis franco- marocain, ch’uis
fran çais ma ro cain, ch’uis avant tout fran çais et ch’uis ma ro cain,
d’ori gine ma ro caine » (on no te ra que l’iden ti té d’ori gine, ber bère,
n’est pas men tion née).
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Par fois, ces ac tua li sa tions iden ti taires peuvent sem bler contra dic‐ 
toires comme dans le cas de E5Kg, fils de mi grants al gé riens, non ara‐ 
bo phone, qui a tou jours re ven di qué ses ori gines ber bères qui dé cla‐ 
rait cou rant 2006 «  ch’uis arabe  !  » ac tua li sant ainsi l’iden ti té arabe
(su pra na tio nale) qui est sou vent op po sée à l’iden ti té ber bère (lo cale)
ou à l’iden ti té fran çaise (na tio nale). Tou te fois, il pré ci sait, « quand on
veut vrai ment sa voir d’où ch’uis, ch’uis al gé rien, ch’uis ka byle  », ac‐ 
tua li sant l’iden ti té al gé rienne (na tio nale d’ori gine) et son iden ti té ber‐ 
bère (lo cale d’ori gine). Lors d’un se cond en tre tien en 2011, ce même
en quê té me ré pon dait «  Fran çais […] ch’uis fran çais d’ori gine al gé‐ 
rienne et si on veut, on veut sa voir, ch’uis ka byle, on n’est pas des
Arabes quoi  !  », ac tua li sant cette fois ses fa cettes iden ti taires fran‐ 
çaise (na tio nale) et ka byle (lo cale, avec l’op po si tion iden ti taire
arabe/ber bère).
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Ces ma ni fes ta tions de la plu ra li té de l’iden ti té, ces ac tua li sa tions
iden ti taires ap pa rem ment contra dic toires, ces os cil la tions iden ti‐ 
taires, sont bien sou vent la marque de conflits (Lüdi, 1995) et les fa‐ 
cettes ap pa raissent en fonc tion des contextes au sein du ré seau so‐ 
cial.
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Dans les exemples sui vants, les en quê tés d’ori gine ber bère ex pliquent
dé cli ner dif fé rentes iden ti tés (arabe ou ka byle/chleuh 11) en fonc tion
du lieu (bar) ou des per sonnes (col lègues, co pains) :
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E5Kg : « moi, quand ch’uis avec mes col lègues (co pains), ch’uis
arabe ! […] Vis- à-vis d’la per sonne qu’est en face de moi, j’di rais
ch’uis ka byle, ch’uis arabe, c’est pour pas faire d’em brouille au bar
par exemple ! ».

E3Kg : « J’ai des co pains arabes, pour eux, faut pas dire qu’on est
arabe ».

P6Cf (3  gé né ra tion) : « Arabe, arabe nor male, genre si ch’uis avec
mes co pines, j’vais pas pré ci ser si ch’uis une Arabe nor male »
(Arabe nor male /ver sus/ ber bère, confu sion ?).

e

On re mar que ra que dans ces trois cas, l’iden ti té fran çaise n’est pas
évo quée même si, à d’autres mo ment, ces en quê tés tous nés en
France la citent. On peut d’ailleurs ex pli quer cela pour par tie par le
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fait que, si le ré seau a un rôle pré pon dé rant au ni veau des ac tua li sa‐ 
tions de l’iden ti té, il est éga le ment sou vent le vec teur d’as si gna tions
iden ti taires :

E2Kf (ori gine ber bère) : « J’me sens fran çaise, fran çaise pasque j’ha ‐
bite en France mais au fond de moi, j’me sens aussi al gé rienne
pasque tu vois, j’ai pas la cou leur lo cale et les gens me le rap pelle
sans cesse ».

Dans ce der nier exemple, c’est l’iden ti té phy sique, la moins dy na‐ 
mique, la plus vi sible, la plus ra di cale et la moins fa ci le ment contes‐ 
table qui est mise en cause ; l’en quê tée se sent fran çaise mais, sur des
cri tères phy siques, cer tains membres de la so cié té lui as signent une
iden ti té arabe, magh ré bine ou mu sul mane : « Se cher chant une iden‐ 
ti té re con nue, le sujet se rait en clin à en dos ser l’iden ti té […] que la
ma jo ri té lui prête » (Tri maille et Millet, 2000 : 30), iden ti té so ciale as‐ 
si gnée dont les per sonnes ont sou vent du mal à se dé par tir (Sa ba tier,
2011 : 77).
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Ces quatre der niers en quê tés sont tous d’ori gine ber bère, chleuh ou
ka byle. Or, l’iden ti té arabe est sou vent va lo ri sée aux dé pens de l’iden‐ 
ti té ber bère (Bii chlé, 2012), ce que montre bien l’exemple sui vant où,
l’en quê té, fran çais d’ori gine ber bère de troi sième gé né ra tion, re ven‐ 
dique clai re ment une iden ti té su pra na tio nale «  idéa li sée », l’iden ti té
arabe, op po sée à une iden ti té ber bère dé va lo ri sée :
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P4Cg : « J’aime pas les Chleuhs, ch’uis un Arabe ! […] J’ai dé ci dé,
ch’uis un Arabe, pas un Chleuh, moi, ma fa mille, ce s’ra des
Arabes ! ».

On pour rait d’ailleurs rap pro cher ce de nier exemple de « l’arabe c’est
ma langue mais je ne la parle pas » (cor pus : Billiez, 1985 : 103) dans le‐ 
quel l’en quê tée re ven dique une langue qu’elle as so cie à une iden ti té
sans tou te fois la par ler et, plus glo ba le ment, du phé no mène de
« cros sing  » lan ga gier (Ramp ton, 1995) ou de l’usage d’un ré per toire
plu ri lingue comme stra té gie iden ti taires par des lo cu teurs sans ori‐ 
gine mi grante (Kall meyer & Keim, 2002 ; Sakar, 2008). Dans tous ces
exemples, « la langue d’ori gine est donc moins per çue dans sa fonc‐ 
tion d’outil de com mu ni ca tion que comme com po sante pri mor diale
de l’hé ri tage et comme mar queur d’iden ti té » (Billiez, 1985 : 102).
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Le cas de ces en quê tés ber bères est assez ré vé la teur de la pro téi for‐ 
mi té de l’iden ti té puisque ceux- ci se trouvent au confluent de plu‐ 
sieurs fa cettes po ten tielles : ber bère (lo cale d’ori gine), arabe/mu sul‐ 
mane (su pra na tio nale), al gé rienne (na tio nale d’ori gine), fran çaise (na‐ 
tio nale ac tuelle). Il n’est donc pas sur pre nant de consta ter leurs os cil‐ 
la tions iden ti taires puis qu’à chaque fa cette po ten tielle peut cor res‐ 
pondre une « force », cen tri fuge ou cen tri pète, qui sol li cite l’adhé sion
et/ou as signe une iden ti té. D’ailleurs, outre d’éven tuelles cir cons‐ 
tances per son nelles et de façon non ex haus tive, il est pos sible de
trou ver plu sieurs sources, conco mi tantes, concur rentes ou as so ciées,
à ces os cil la tions iden ti taires :
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la re ven di ca tion ou l’adhé sion à une iden ti té arabe pres ti gieuse, va lo ri sée et
dé con tex tua li sée, sou vent as so ciée à une langue, l’arabe, et ce, en vue d’adhé ‐
rer au groupe de pairs. Cette adhé sion/re ven di ca tion est d’ailleurs fa vo ri sée
par cer tains types de ré seaux eth ni ci sés gé né rés par la sé gré ga tion ur baine
(Goux & Mau rin, 2004 ; Go billon & Selod, 2006). Dans les exemples pré cé ‐
dents, les amis ara bo phones d’ori gine magh ré bine consti tuent ce groupe de
pairs ;
la pres sion nor ma tive de la fa mille, la loyau té en vers celle- ci ou en vers l’iden ‐
ti té d’ori gine, l’ho mo phi lie 12, le ré seau so cial et/ou les as si gna tions intra- 
communautaires ;
les as si gna tions de la so cié té sur la base de traits phy siques, pa tro ny miques
ou so ciaux, avec par exemple, les confu sions com munes entre Magh ré bins,
Arabes, mu sul mans, jeunes, im mi grés, etc. ou l’uti li sa tion ré cur rente de vo ‐
cables tels que « com mu nau té mu sul mane » ou « jeunes » par les mé dias ou
les po li tiques qui en ferment les per sonnes dans des ca té go ries re pré sen ta ‐
tion nelles qui ne cor res pondent pas à la réa li té (Sa ba tier, 2011) ;
l’adhé sion à une iden ti té su pra na tio nale arabe et mu sul mane très va lo ri sée
in car née par une langue : l’arabe lit té raire, la fusha, « l’arabe vrai » (Billiez et

al., 2012), la langue du Coran. Là en core, de ma nière non ex haus tive, cette
adhé sion peut être mo ti vée par la vo lon té d’in té grer le groupe de pairs, la
pres sion intra- communautaire, par le sen ti ment de rejet de la so cié té, par la
sé gré ga tion ur baine ou par cer taines formes de pro sé ly tisme.

L’exemple qui suit montre pré ci sé ment la va lo ri sa tion de cette iden ti‐ 
té re li gieuse mais en pa ral lèle avec les iden ti tés na tio nale et d’ori‐ 
gine :
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E2Cg : « Je suis mu sul man avant tout, […] je suis en France, je suis
fran çais, je suis au Maroc, ch’uis ma ro cain, j’suis en Tu ni sie, ch’uis
mu sul man ».

On re lè ve ra que l’iden ti té na tio nale est mise en avant pour l’iden ti té
fran çaise et celle d’ori gine, ma ro caine, mais que pour la Tu ni sie, de
ma nière assez prag ma tique, c’est l’iden ti té mu sul mane qui est mise
en avant.
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Enfin, ces os cil la tions iden ti taires peuvent per du rer au- delà de la se‐ 
conde gé né ra tion puisque l’on re trouve le doute à pro pos de l’iden ti té
dans les dé cla ra tions des en quê tées sui vantes :
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P7Cf (3  gé né ra tion, ori gine chleuh) : « p’têt que j’en suis une
(Chleuh) pasque ma grand- mère c’en est une ».

e

PE16af (3  gé né ra tion, ori gine al gé rienne) : « Franco- arabe ! parce
que toutes mes cou sines c’est ça donc j’pense que c’est la même
chose pour moi ».

e

On re lè ve ra que, dans ce der nier exemple, les iden ti tés fran çaise (na‐ 
tio nale) et arabe (su pra na tio nale) sont convo quées mais pas l’iden ti té
na tio nale d’ori gine, al gé rienne, qui cède la place à l’iden ti té su pra na‐ 
tio nale arabe à nou veau plus va lo ri sée, un peu comme pour l’iden ti té
ber bère. Ce sont donc sou vent des iden ti tés d’ori gine plus contex tua‐ 
li sées et plus contex tua li sables, lo cales ou na tio nales d’ori gine, qui
cèdent la place à une iden ti té su pra na tio nale beau coup plus dé con‐ 
tex tua li sée : l’iden ti té arabe.
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La construc tion de l’iden ti té en si tua tion for te ment mul ti cul tu relle
est […] un jeu d’équi libre entre la ten dance on to lo gique et la ten ‐
dance prag ma tique du moi : au ni veau d’une po pu la tion, l’éven tail de
nuances entre ces deux pôles est pra ti que ment in fi ni. (Manço, 2002 :
81)

Les des cen dants de mi grants se si tuent donc très sou vent sur le
conti nuum entre deux pôles iden ti taires forts, l’iden ti té ac tuelle et
l’iden ti té d’ori gine, avec des stra té gies de dif fé ren cia tion in di vi duante
di verses et va riées (Manço, 2002) au titre des quelles l’ac tua li sa tion de
fa cettes sym bo li sées par des langues oc cupent une place de choix.
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Conclu sion
Au fil de la vie, par son ca rac tère ex trê me ment dy na mique et émi‐ 
nem ment plu riel, l’iden ti té peut os cil ler entre iden ti té ac tuelle et an‐ 
cienne pour les mi grants, entre iden ti té ac tuelle et d’ori gine pour les
des cen dants, entre un cer tain idéal de soi et l’ac cep ta tion prag ma‐ 
tique de la si tua tion, entre loyau té à l’an cienne/ori gine et obli ga‐ 
tion/in té rêt prag ma tique d’ac cep ter la nou velle ou l’ac tuelle. A toutes
les si tua tions cor res pondent donc des stra té gies iden ti taires dif fé‐ 
rentes, cu mu lables, va riables et évo lu tives, dont l’ac tua li sa tion de di‐ 
verses fa cettes en fonc tion du contexte (Lüdi, 1995 ; Moore & Brohy,
2009) ou la re ven di ca tion d’une langue- emblème, qui est assez fré‐ 
quente chez les des cen dants. En cela, par la te neur de son input, le
ré seau so cial ap pa raît comme un élé ment dé ter mi nant de l’iden ti té et
de ses évo lu tions puis qu’il ren force gé né ra le ment la norme du groupe
(Mil roy, 1987 ; Labov, 2001), qu’elle soit lin guis tique, iden ti taire ou re‐ 
pré sen ta tion nelle. Or, le peu ple ment de cer taines zones ur baines
contri bue à dé ter mi ner la struc ture des ré seaux so ciaux des per‐ 
sonnes et, de fait, leur ca pi tal so cial (Merk lé, 2004). Ainsi, par
exemple, être un en fant d’étran ger im pose ainsi « de gran dir dans un
voi si nage où la pro por tion d’étran gers est en moyenne plus de 4 fois
plus im por tante que celle des voi si nages où gran dissent les en fants
fran çais  » (Goux & Mau rin, 2004  : 3), ce qui contri bue à l’as si gna‐ 
tion/re ven di ca tion iden ti taire puisque cette « sé gré ga tion ur baine »
(Go billon & Har ris, 2006 : 4) gé nère de plus fortes den si tés eth niques
dans cer taines zones et pro duit des « ef fets dé vas ta teurs » sur la vie
des ha bi tants en termes de chô mage, de pau vre té, etc. (ibid.). Dans ce
cas, l’effet de ren for ce ment de la norme in duit par la den si té peut
s’exer cer sur le sen ti ment d’ex clu sion et/ou sur la va lo ri sa tion d’une
autre iden ti té.

40

En outre, chez les mi grants magh ré bins et sur tout leurs des cen dants,
la di glos sie des ori gines par ti cipe sou vent à la per plexi té iden ti taire
des per sonnes avec l’idéa li sa tion d’une va rié té su pra na tio nale va lo ri‐ 
sée et dé con tex tua li sée (Billiez et al., 2012), la fusha, langue du Coran,
pas tou jours connue des mi grants et gé né ra le ment in con nue de leurs
des cen dants, avec l’iden ti té su pra na tio nale arabe as so ciée, qui s’op‐
pose à la da ri ja, les arabes dia lec taux, ou aux ber bères, connus, sou ‐
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NOTES
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3  Tra duc tions du ré su mé en an glais par Pa tri cia Na kin tu et du ré su mé en
arabe par Ab de la tif Idris si.
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lingue à Gre noble, LI DI LEM, Uni ver si té
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4  Je re prends ici, sous le terme d’« input so cié tal », la « struc ture struc tu‐ 
rante, qui or ga nise les pra tiques et la per cep tion des pra tiques  » chère à
Bour dieu (1979 : 191) ou en core l’idée d’« uté rus cultu rel » (Picq, 2008 : 69).

5  La den si té est « la pro por tion de liens exis tant par rap port au nombre de
liens pos sibles » (De genne & Forsé, 2004 : 57) dans un même ré seau ; au tre‐ 
ment dit, si tous les membres d’un ré seau sont en lien, la den si té est maxi‐ 
male alors que si cer tains membres n’ont pas de lien entre eux, le ré seau est
moins dense. On consi dère gé né ra le ment que la den si té et la mul ti plexi té
vont de pair et que les ré seaux concer nés agissent comme un mé ca nisme de
ren for ce ment de la norme (Mil roy, 1987).

6  Mul ti plexi té (vs uni plexi té)  : une re la tion est dite mul ti plexe lors qu’elle
sert à plu sieurs types d’échanges, par exemple : ami ET col lègue de tra vail. À
l’in verse, elle est dite uni plexe dans le cas d’un lien unique, par exemple : re‐ 
la tion de tra vail uni que ment (ibid.).

7  Bour dieu (1980) dé fi nit le ca pi tal so cial comme «  l’en semble des res‐ 
sources ac tuelles ou po ten tielles qui sont liées à la pos ses sion d’un ré seau
du rable de re la tions plus ou moins ins ti tu tion na li sées d’in ter con nais sance
et d’in ter re con nais sance ». En d’autres termes, l’en semble consti tué par les
re la tions d’un ac teur avec les autres ac teurs, mais « la so cia bi li té ne doit pas
s’en tendre comme une qua li té in trin sèque d’un in di vi du qui per met trait de
dis tin guer ceux qui sont so ciables de ceux qui le sont moins, mais comme
l’en semble des re la tions qu’un in di vi du (ou un groupe) en tre tient avec
d’autres, compte tenu de la forme que prennent ces re la tions » (De genne et
Forsé, 2004 : 35).

8  On peut faire une dis tinc tion entre ce que l’in di vi du dit de son iden ti té et
ce qui ap pa raît de celle- ci sans que l’in di vi du ne l’évoque. En d’autres mots,
on peut dis tin guer «  les re pré sen ta tions iden ti taires ma ni fes tées dans le
dis cours » des « pra tiques iden ti taires (ré per toire varié, énon cé émaillé de
mar queurs) » (Lüdi, 1995 : 213) ; di cho to mie de Pierre Cent livres (1986) citée
par Lüdi (1995 : 211) entre « iden ti té ma ni fes tée » et « iden ti té re ven di quée ».

9  «  Les liens faibles, c’est- à-dire les ponts, qui vont re lier les groupes et
faire pas ser l’in for ma tion entre eux. D’où l’im por tance des liens faibles pour
faire cir cu ler l’in for ma tion entre les cercles fer més consti tués de liens
forts » (De genne et Forsé, 2004 : 128) ».

10  « Les trous struc tu raux sont les vides entre les contacts non- redondants.
Le trou est un tam pon tel un iso lant dans un cir cuit élec trique » (Burt, 1995 :
602). Au tre ment dit, on pour rait ima gi ner deux per sonnes ap par te nant à
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deux ré seaux très dif fé rents, très dis tants, et que ces deux per sonnes se
connaî traient créant ainsi un « pont » entre les deux groupes : c’est un trou
struc tu ral.

11  C’est du vo cable « ta chel hit » que pro vient celui de « chleuh » qui, par ex‐ 
ten sion, est uti li sé pour dé si gner l’en semble des Ber bères du Maroc.
Lorsque les en quê tés uti lisent ce der nier, ils font donc al lu sion aux Ber bères
du Maroc, à leurs par lers ou au ta chel hit.

12  Dans le sens de ce qui pousse vers son sem blable  : la « ten dance, pour
l’ami tié, à se for mer entre per sonnes pos sé dant des ca rac té ris tiques si mi‐ 
laires, est sys té ma ti que ment avé rée dans les études em pi riques  : les amis
sont, bien plus fré quem ment que s’ils se choi sis saient par ha sard, d’âge, de
sexe, et de classe so ciale iden tique » (Merk lé, 2004 : 40).

RÉSUMÉS

Français
Fondé sur un cor pus d’en vi ron 200  en tre tiens au près de mi grants ori gi‐ 
naires du Magh reb et de leurs des cen dants, cet ar ticle traite des évo lu tions,
mo di fi ca tions et chan ge ments iden ti taires en contexte mi gra toire et post- 
migratoire. En effet, pour les mi grants, le chan ge ment de pays im pose la re‐ 
struc tu ra tion du ré seau so cial et donc la confron ta tion à une nou velle
langue, de nou velles re pré sen ta tions et par consé quent, des re mises en
cause de l’iden ti té. Pour les des cen dants, la trans mis sion fa mi liale de la
langue, la loyau té en vers l’iden ti té d’ori gine, les re jets ou as si gna tions de la
so cié té consti tue ront au tant de sources d’os cil la tions iden ti taires. Mon pro‐ 
pos sera donc de mon trer les forces qui s’exercent sur l’iden ti té en contexte
mi gra toire ou post mi gra toire et no tam ment, l’as pect lin guis tique.

English
Based on a cor pus of about 200 in ter views with mi grants from North Africa
(Maghreb) and their des cend ants, this art icle deals with the evol u tion,
modi fic a tion and changes in iden tity in a mi grat ory and post mi gra tion con‐ 
text. For mi grants the change of coun try re quires the re con struc tion of
their so cial net work and there fore the con front a tion with a new lan guage,
new so cial rep res ent a tions and con sequently the ques tion ing of their iden‐ 
tity. For the des cend ants the fam ily trans mis sion of the lan guage, the loy alty
to their iden tity of ori gin, the re jec tion or  as sig na tion of the so ci ety will
con sti tute to so many sources of iden tity fluc tu ations. My pur pose there‐ 
fore will be to show, the forces ex er ted on iden tity in an im mig ra tion and
post im mig ra tion con text and in par tic u lar the lin guistic as pect.
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