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TEXTE

Il peut pa raître pré somp tueux de vou loir ana ly ser soixante- dix ans de
po li tique d’im mi gra tion en France, dans un pays d’im mi gra tion qui a
tardé à se re con naître comme tel, où la po li tique pu blique a été da‐ 
van tage, sauf ex cep tion, le ré sul tat de dé ci sions prises dans l’ur gence
que le fruit de ré flexions mû ries dans le temps.

1

La po li tique fran çaise d’im mi gra tion est en effet mar quée par les hé‐ 
si ta tions per ma nentes entre une po li tique di ri giste et une po li tique
li bé rale, entre l’ou ver ture et la fer me ture des fron tières, entre l’État
et le mar ché. L’opi nion pu blique, la mo bi li sa tion des im mi grés et des
as so cia tions de dé fense de leurs droits ont sou vent été consi dé rées
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par les dé ci deurs pu blics comme un obs tacle à l’af fir ma tion de po li‐ 
tiques clai re ment af fir mées ; les po li tiques mi gra toires tendent plu tôt
à ré pondre à des im pé ra tifs à court terme.

La po li tique d’im mi gra tion est consti tuée de deux vo lets : celle ré gis‐ 
sant les flux mi gra toires (en trée et condi tions de sé jour), à la quelle
s’ad joint de plus en plus l’asile, bien qu’il soit pour l’es sen tiel régi par
la Conven tion de Ge nève de 1951 et les ac cords eu ro péens de Du blin,
et celle ré gis sant les stocks, c’est- à-dire les po pu la tions ins tal lées,
c’est- à-dire le « vivre en semble ». Aussi la po li tique des flux est- elle
in dis so ciable de celle de la na tio na li té et elle est aussi condi tion née
par le re gard porté sur l’in té gra tion de ceux qui sont là.

3

Deux pé riodes dis tinguent ces soixante- dix an nées de po li tique pu‐ 
blique : les an nées 1945‐1974, ca rac té ri sées par une ten ta tive de dé fi‐ 
ni tion d’une po li tique de l’im mi gra tion, dé pas sée par les be soins de
main- d’œuvre ; les an nées 1974‐2015, que l’on peut ré su mer à une lo‐ 
gique de fer me ture, dou blée de la ques tion de l’in té gra tion. Ces deux
grandes pé riodes se ront ap pré hen dées ici dans leur seul contexte ju‐ 
ri dique et ins ti tu tion nel.

4

I. Une ten ta tive de po li tique de
l’im mi gra tion, dé pas sée par les
be soins de main- d’œuvre
(1945‐1974)
Trois épi sodes par tagent ces trente an nées, qui sont aussi ap pe lées
les « Trente Glo rieuses » :

5

1945-1955 : l’échec de l’im mi gra tion contrô lée ;
1956-1965 : l’essor de l’im mi gra tion spon ta née ;
1966-1974 : l’essai de re prise en main de la po li tique mi gra toire.

1. L’échec de l’im mi gra tion contrô lée
(1945-1955)

En 1945, les prin ci paux ac teurs de la po li tique d’im mi gra tion
cherchent à dé fi nir une po li tique vo lon ta riste, ten dant à trier les im ‐
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mi grés entre ceux qui ont vo ca tion à l’ins tal la tion et à de ve nir Fran‐ 
çais par la re dé fi ni tion des condi tions d’accès à la na tio na li té et ceux
qui ne se ront qu’une simple main- d’œuvre tem po raire dans une pé‐ 
riode de pé nu rie de «  bras  ». Leurs pré oc cu pa tions sont éco no‐ 
miques, dé mo gra phiques et « éthiques ». L’adop tion de l’or don nance
de 1945, qui crée l’Of fice Na tio nal de l’Im mi gra tion (ONI), char gé du
mo no pole du re cru te ment des tra vailleurs étran gers, conco mi tante
de la ré dac tion d’un nou veau code de la na tio na li té, at teste de la ten‐ 
ta tive de ré in sé rer la po li tique d’im mi gra tion dans une lo gique éta‐ 
tique plu tôt que de la lais ser aux mains du pa tro nat, comme c’était le
cas dans l’entre- deux-guerres avec la So cié té Gé né rale d’Im mi gra‐ 
tion. Un dis cours as si mi la tion niste prône une im mi gra tion «  équi li‐ 
brée » eth ni que ment, géo gra phi que ment, cultu rel le ment, dont la na‐ 
tu ra li sa tion se rait le terme et le sceau de l’ap par te nance à la nou velle
com mu nau té na tio nale.

Trente ans plus tard, en juillet 1974, la dé ci sion de sus pendre l’im mi‐ 
gra tion de tra vail sa la riée par le nou veau Se cré taire d’État à l’im mi‐ 
gra tion André Postel- Vinay, nommé par Va lé ry Gis card d’Es taing 1,
marque la fin d’une pé riode ca rac té ri sée par la crois sance, l’échec de
l’im mi gra tion contrô lée, sa ges tion en amont par les em ployeurs et en
aval par les pou voirs pu blics à tra vers les ré gu la ri sa tions, la ro ta tion
de la main- d’œuvre étran gère par fois qua li fiée de «  noria  » et le
manque d’in té rêt prêté par les pou voirs pu blics à cette ques tion.

7

 

La pre mière pé riode est mar quée par la pri mau té de la stra té gie des
ac teurs pu blics sur les autres par te naires (par tis, syn di cats, as so cia‐ 
tions). Le choix d’une po li tique pu blique de l’im mi gra tion est ap puyé
par un cou rant d’opi nion issu de la gauche (Parti com mu niste et CGT
no tam ment), en ré ac tion contre la do mi na tion pa tro nale exer cée par
la So cié té Gé né rale de l’Im mi gra tion. Mais très vite les idéaux d’ins‐ 
tau ra tion d’un ré gime de « sta bi li té » et de « confiance » grâce à un
sta tut dé mo cra tique des im mi grés et à une po li tique d’as si mi la tion
« équi li brée » ou vrant la voie à la na tu ra li sa tion s’ef facent de vant la
né ces si té de four nir à l’éco no mie la main- d’œuvre d’ap point au fur et
à me sure de ses be soins. Très tôt, il s’avère que la France n’aura pas
de po li tique d’im mi gra tion, l’État n’in ter ve nant qu’a pos te rio ri pour

8



La politique française d’immigration (1945-2015)

confir mer, ins ti tu tion na li ser, ré gu la ri ser des mou ve ments qui
s’étaient créés spon ta né ment à la de mande des en tre prises.

Cette ten dance se double d’une ten ta tive de dé po li ti sa tion de la
ques tion mi gra toire par les pou voirs pu blics, ana ly sée par Gary Free‐ 
man (1979). Celle- ci se ca rac té rise par l’ab sence de débat pu blic sur
l’im mi gra tion  : au cune loi n’est venue dé fi nir la po li tique d’im mi gra‐ 
tion entre 1945 et 1980 (loi Bon net 2). C’est le règne de l’« infra- droit »
comme l’écrit Da nièle Lo schak (1976), et la ges tion « à la carte » par
les bu reaux de l’im mi gra tion comme l’ana lyse Alexis Spire (2005). La
dé po li ti sa tion de la ques tion ap pa raît aussi dans l’ap proche spé cia li‐ 
sée, voire ca té go rielle de celle- ci, hors des grands dé bats de po li‐ 
tiques pu bliques. Il s’agit de li mi ter la ques tion à sa di men sion éco no‐ 
mique et conjonc tu relle, de tenir les im mi grés éloi gnés de la lutte po‐ 
li tique et syn di cale. C’est ce dont at testent les pro pos de Georges
Pom pi dou 3, en sep tembre  1963  : «  L’im mi gra tion est un moyen de
créer une cer taine dé tente sur le mar ché du tra vail et de ré sis ter à la
pres sion so ciale » ou de Georges Gorse, mi nistre de l’Em ploi et de la
Po pu la tion, en juin 1973 : « Il est clair, dans le cli mat d’ex pan sion que
connaît la France, que l’im mi gra tion est une né ces si té de la crois‐ 
sance  », ou en core ceux d’Eu gène Claudius- Petit 4  : «  Ces hommes
sont venus chez nous cher cher des moyens d’exis tence, pour eux
mais aussi pour leurs fa milles ; ils ne sont pas venus pour par ti ci per à
des luttes qui ne sont pas les leurs ». Enfin, le dis cours do mi nant sur
l’as si mi la tion ten dait à faire pen ser que les mé ca nismes in di vi duels
d’in ser tion par le tra vail condui saient au to ma ti que ment à la dis pa ri‐
tion dans la so cié té fran çaise. C’est ce qu’ex prime déjà Al bert Bayet en
1945 : « L’im mi gré doit être re gar dé comme un futur ci toyen du pays
dont il a mé ri té la na tio na li té par son tra vail » (Bayet, 1945). Des en‐ 
quêtes de grande am pleur, comme celle d’Alain Gi rard et de Jean
Stoet zel (Gi rard/Stoet zel, 1953-1954), re censent les fac teurs ré pul sifs
et fa vo rables à l’adap ta tion selon les na tio na li tés consi dé rées.

9

 

De 1945 à 1955, le trait saillant de la pé riode est la ten ta tive des pou‐ 
voirs pu blics d’éla bo rer une po li tique mi gra toire vi sant à gérer le sé‐ 
jour et l’em ploi des étran gers alors que celle- ci n’est in ter ve nue que
pour «  confor mer, ins ti tu tion na li ser, contrô ler des mou ve ments qui
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s’étaient créés spon ta né ment pour ré pondre aux be soins des en tre‐ 
prises fran çaises » (Ta pi nos, 1974). Très tôt, la contra dic tion se creuse
entre le choix ini tial d’une im mi gra tion d’ins tal la tion ré pon dant à des
choix dé mo gra phiques et as si mi la tion nistes, ins pi rés par Al fred
Sauvy 5, et la re cherche im mé diate d’une im mi gra tion de pas sage non
qua li fiée d’hommes jeunes et seuls.

En 1945, le gou ver ne ment fran çais es time à cinq mil lions le vo lume
d’im mi grants né ces saire pour le re lè ve ment du pays. Le 2 mars 1945,
le gé né ral De Gaulle in for mait l’As sem blée consul ta tive qu’un grand
plan était tracé « afin d’in tro duire, au cours des pro chaines an nées,
avec mé thode et in tel li gence, de bons élé ments d’im mi gra tion dans la
col lec ti vi té fran çaise  ». L’or don nance du 2  no vembre 1945, qui crée
l’Of fice Na tio nal d’Im mi gra tion (ONI), sui vie de près par la loi du
19 oc tobre 1945 qui re dé fi nit le code de la na tio na li té, hié rar chise les
cartes de tra vail et de sé jour, mais «  la ri gi di té de ses dis po si tions
avait en fer mé l’ad mi nis tra tion dans un cadre si étroit que toute pos si‐ 
bi li té lui était par avance en le vée de mettre en œuvre une po li tique
d’im mi gra tion digne de ce nom » (Lannes, 1953). La crise du lo ge ment,
les pré oc cu pa tions de do sage eth nique (afin de pri vi lé gier les po pu la‐
tions voi sines de la France) et le pas sif du conflit franco- allemand (in‐ 
ter dic tion dès 1946 de l’im mi gra tion en pro ve nance d’Al le magne) et
l’hos ti li té à une in tro duc tion mas sive de tra vailleurs im mi grés de la
part du Com mis saire Gé né ral au Plan ont conduit le mi nis tère du
Tra vail à une in ter pré ta tion res tric tive de l’or don nance de 1945. Le
mi nis tère du Tra vail fixait le vo lume de main- d’œuvre sou hai tée, tan‐ 
dis que le mi nis tère de la Santé pu blique et de la po pu la tion fixait les
cri tères qua li ta tifs re la tifs à une im mi gra tion eth ni que ment équi li brée
et veillait, pa ral lè le ment à l’in tro duc tion d’une im mi gra tion de main- 
d’œuvre, à l’as si mi la tion d’une im mi gra tion fa mi liale.

11

Mais l’im mi gra tion dé si rée est venue en nombre moindre que celui
qui était prévu : 500 000 au lieu des cinq mil lions es comp tés, dans un
contexte où la po pu la tion étran gère ré si dente était faible (1,7 mil lion
au re cen se ment de mars 1946). De pré fé rence en ex clu sives, on s’était
tour né vers les Ita liens, si dé criés dans l’entre- deux-guerres, par une
série d’ac cords bi la té raux conclus entre fé vrier et no vembre  1946,
mais ceux- ci viennent peu nom breux. En sep tembre 1947, la libre cir‐ 
cu la tion est ins ti tuée entre la France et l’Al gé rie, consti tuant une
offre illi mi tée de main- d’œuvre et ré glant le vieux conflit qui op po sait
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les en tre prises fran çaises aux co lons qui se dis pu taient ces tra‐ 
vailleurs. Les pou voirs pu blics semblent conti nuer à pré fé rer l’uti li sa‐ 
tion pro vi soire de pri son niers de guerre al le mands afin de re cu ler le
mo ment où ils au raient à faire appel à l’im mi gra tion per ma nente.
Mais, contrai re ment à leurs vœux, le li bé ra lisme l’a em por té sur le vo‐ 
lon ta risme, ou plu tôt sur la ri gi di té de l’ONI et l’éco no mie sur la dé‐ 
mo gra phie. Dès 1949, tous les es poirs de po li tique vo lon ta riste de
l’im mi gra tion se trouvent déçus. À par tir de 1954, la phase de re cons‐ 
truc tion est à peu près ter mi née, tan dis que se pro file le conflit al gé‐ 
rien. L’im mi gra tion libre pro gresse au dé tri ment du contrôle de l’ONI.
Un ac cord de re cru te ment est conclu avec la Grèce en 1954.

2. L’essor de l’im mi gra tion spon ta née
(1955‐1966)
Les an nées 1955‐1966 ouvrent une se conde pé riode pen dant la quelle
l’im mi gra tion conti nue à croître, par suite de la re prise éco no mique,
tan dis que l’État perd pro gres si ve ment le contrôle de celle- ci qui, de
contrac tuelle, de vient spon ta née. Quelques élé ments nou veaux
marquent la pé riode : la guerre d’Al gé rie, qui per turbe les flux mi gra‐ 
toires qui ne re pren dront li bre ment qu’après la si gna ture des ac cords
d’Évian en mars 1962, la di ver si fi ca tion des sources d’im mi gra tion par
la mul ti pli ca tion des ac cords de main- d’œuvre  : Es pa gnols dès 1956,
sui vis par les Por tu gais, puis par les Tu ni siens, Ma ro cains, You go‐ 
slaves, Turcs, Ma liens, Mau ri ta niens et Sé né ga lais dès les an nées
1960. L’im mi gra tion fa mi liale croît de façon im por tante entre  1955
et  1965, le vo lume des en trées triple (1 500 000 étran gers au 31 dé‐ 
cembre 1955 et 2 300 000 au 31 dé cembre 1965), les ré gu la ri sa tions se
mul ti plient.

13

Les pou voirs pu blics tentent de re prendre en main l’im mi gra tion à
tra vers leurs or ga nismes spé cia li sés et un en semble de cir cu laires,
d’ac cords bi la té raux et de rè gle ments com mu nau taires (la libre cir cu‐ 
la tion des tra vailleurs eu ro péens n’in ter vient qu’en 1968) : créa tion du
Fonds d’Ac tion So ciale en 1958, char gé de réa li ser un pro gramme
d’ac tion so ciale en fa veur des tra vailleurs al gé riens et de leurs fa‐ 
milles, nais sance de la SO NA CO TRA, en charge des lo ge ments pour
tra vailleurs al gé riens, créa tion de la Di rec tion de la po pu la tion et des
mi gra tions au mi nis tère du Tra vail en 1966. Ce pen dant, en 1968, l’ONI
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ne contrôle plus que 18  % des en trées, le reste se fai sant de façon
clan des tine suivi de ré gu la ri sa tions, à rai son de plus de 100 000 par
an à par tir de 1962. Dans le dis cours ex pan sion niste qui do mine alors
et la vague op ti miste dans la quelle baigne la pé riode, l’im mi gra tion a
pour rôle de ré duire les ten sions mais n’est nul le ment en vi sa gée
comme une ques tion de so cié té. L’im mi gra tion sai son nière pro gresse,
les Es pa gnols pre nant le re lais des Belges et des Ita liens et consti‐ 
tuant les deux tiers des en trées.

De 1962 à 1973, les en trées de tra vailleurs étran gers de viennent mas‐ 
sives tan dis que la de mande pa tro nale conti nue à croître dans l’in‐ 
dus trie et le bâ ti ment. Seule l’im mi gra tion sai son nière com mence à
dé croître dans les grandes ex ploi ta tions agri coles. C’est le temps de
l’im mi gra tion « sau vage », les me sures de contrôle l’em portent sur les
me sures d’ac cueil. Tout est or ga ni sé en fonc tion des be soins de
main- d’œuvre et la vo lon té de contrôle in ter vient tar di ve ment, à par‐ 
tir de 1966.

15

3. L’essai de re prise en main du mou ve ‐
ment mi gra toire (1966‐1974)

Les an nées 1966-1974 consti tuent une pé riode char nière quant au
rôle de l’État dans sa ten ta tive de dé fi ni tion d’une nou velle po li tique
de l’im mi gra tion, qui se veut sé lec tive et co or don née. De 1966 à 1968,
on ob serve une vo lon té de re mise en ordre, qui s’avère être un échec
face à une im mi gra tion qui s’ins talle  : les pou voirs pu blics com‐ 
mencent à prendre conscience des dan gers du laisser- faire, comme
l’écrit Georges Ta pi nos :

16

Alors que, au fil des ans, l’État avait pra ti que ment aban don né aux en ‐
tre prises la di rec tion des mou ve ments mi gra toires, les in con vé nients
qu’il y avait à lais ser se dé ve lop per une im mi gra tion stric te ment sou ‐
mise aux be soins de l’éco no mie […] vont pas ser au pre mier plan des
pré oc cu pa tions gou ver ne men tales (Ta pi nos, 1974 : 69).

En 1966, l’ONI contrôle 23 % des nou veaux en trants contre 77 % de
ré gu la ri sa tions (Es pa gnols et Por tu gais en ma jo ri té) et en 1968, l’ONI
contrôle 18 % des en trées contre 82 % de ré gu la ri sa tions alors qu’en
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1948, l’ONI in tro dui sait 74 % des tra vailleurs étran gers contre 26 % de
ré gu la ri sés a pos te rio ri.

En juillet  1966 est créée la di rec tion de la Po pu la tion et des mi gra‐ 
tions au sein du nou veau mi nis tère des Af faires so ciales, qui ac com‐ 
pagne le pro ces sus mi gra toire de puis le re cru te ment jusqu’à la na tu‐
ra li sa tion. En sep tembre 1966, les com pé tences du Fonds d’Ac tion So‐ 
ciale se trouvent élar gies. En haut lieu, les pou voirs pu blics dé‐ 
couvrent que l’im mi gra tion a cessé d’être une ques tion mar gi nale.
Ainsi Mau rice Schu mann 6 dé clare en 1969 qu’

18

un phé no mène que nous sommes ten tés de consi dé rer comme mar ‐
gi nal cesse pro gres si ve ment de l’être. […] Ainsi le vo lume de l’im mi ‐
gra tion étran gère, son rythme de dé ve lop pe ment et les chan ge ments
in ter ve nus dans l’ori gine des im mi grants posent aux pou voirs pu blics
des pro blèmes très nou veaux aux quels ils convient d’ap por ter une
ré ponse elle- même nou velle (Schu mann, 1969)

ou Mi chel Mas se net, di rec teur de la Po pu la tion, in dique en 1970 que19

l’im mi gra tion a cessé de re pré sen ter un phé no mène mar gi nal dans
l’évo lu tion de notre so cié té. Fac teur dé ci sif de notre dé ve lop pe ment
in dus triel, l’im mi gra tion étran gère re pré sente un fac teur plus dé ci sif
en core de notre crois sance dé mo gra phique […]. Il y au rait lieu de
s’en ré jouir sans ré serve si l’im mi gra tion étran gère n’était pas, de puis
plus d’une dé cen nie, une im mi gra tion d’un type nou veau dont les ca ‐
pa ci tés d’adap ta tion et plus en core d’as si mi la tion à notre vie so ciale
ne sont pas évi dentes. […] Il faut maî tri ser le mé ca nisme de l’im mi ‐
gra tion (Mas se net, 1970).

L’adop tion d’une nou velle po li tique d’im mi gra tion se fait en deux
phases  : de 1968 à 1972 et de 1972 à 1974 dans le sens d’un frei nage
plus strict des flux spon ta nés, mar qué par la cir cu laire Marcellin- 
Fontanet 7 sur l’arrêt des ré gu la ri sa tions de 1972. En 1970, l’im mi gra‐ 
tion étran gère s’élève au plus haut ni veau ja mais at teint de puis 1945 :
trois mil lions d’étran gers au 1   jan vier, selon le mi nis tère de l’In té‐ 
rieur, sans comp ter les clan des tins. La mise en œuvre, en 1968, du
trai té de Rome sur la libre cir cu la tion des tra vailleurs eu ro péens (ar‐ 
ticles 48 et 49) a peu d’effet, car l’im mi gra tion de main- d’œuvre com‐ 
mu nau taire ne re pré sente plus que 30  % de l’im mi gra tion to tale à
cette date. L’ac cord franco- algérien du 27 dé cembre 1968 consti tue le

20
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se cond volet d’une po li tique de libre cir cu la tion dans l’es prit des ac‐ 
cords d’Évian, pou vant être ré duite à 35 000 en trées par an « en cas
de crise grave af fec tant la si tua tion de l’em ploi en France ». Celle- ci
passe de 471 000 au re cen se ment de 1968 à 710 000 au re cen se ment
de 1975. Avec le Por tu gal, un contin gent an nuel d’ad mis sions est
prévu.

Mal gré cette po li tique mê lant la libre cir cu la tion, les quo tas de main- 
d’œuvre et les pré oc cu pa tions dé mo gra phiques, l’im mi gra tion clan‐ 
des tine se pour suit. Une pre mière cir cu laire du 29  juillet 1968 sur le
taux de ré gu la ri sa tion marque un point d’in flexion (le taux de re cou‐ 
vre ment des en trées par l’ONI est porté à 39 % en 1970 et à 56 % en
1972). Elle est sui vie par le rap port Cal vez de 1969, qui énonce les
prin cipes d’une nou velle po li tique axée sur les be soins de main- 
d’œuvre et les chances d’in ser tion selon les na tio na li tés. La cir cu laire
Marcellin- Fontanet du 16  oc tobre 1972 amorce une im mi gra tion sé‐ 
lec tive en uni fiant les pro cé dures de dé li vrance des titres de sé jour et
de tra vail, ac com pa gnée d’une autre cir cu laire du 23 fé vrier 1972 qui
met fin aux ré gu la ri sa tions au to ma tiques et im pose des condi tions
plus strictes pour l’oc troi d’une carte de sé jour (cer ti fi cat de tra vail et
lo ge ment). Elle aura une très grande ré so nance dans l’opi nion pu‐ 
blique. Ce n’est que quelques cir cu laires plus tard (Gorse, 5  sep‐ 
tembre 1972, 14 juin 1973, 26 sep tembre 1973) que la date li mite des ré‐ 
gu la ri sa tions sera por tée au 31 oc tobre 1973.
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Suit un in ven taire des coûts et avan tages de l’im mi gra tion avec le VI
Plan (1971-1975) : amé lio rer les pro cé dures d’in tro duc tion par la baisse
du taux de ré gu la ri sa tion, évi ter que la pré sence des étran gers n’ac‐
cé lère la dé gra da tion des condi tions de tra vail des na tio naux et ne
per pé tue des struc tures peu pro duc tives, as su rer la prise en charge
des coûts so ciaux de l’im mi gra tion pour évi ter les ré ac tions de l’opi‐ 
nion pu blique, ac croître la ca pa ci té concur ren tielle de la France à
l’égard de l’Al le magne, mettre en œuvre une po li tique de co opé ra tion
avec les pays de dé part. La mode est à la ra tio na li sa tion des choix
bud gé taires (RCB). Une étude RCB est confiée à la Di rec tion de la pré‐ 
vi sion du Mi nis tère des Fi nances (Ani cet Le Pors) qui dé ment les ru‐ 
meurs sur un coût de l’im mi gra tion su pé rieur à ses avan tages (Le
Pors, 1977).
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Tan dis qu’on débat en haut lieu, les grandes villes fran çaises sont en‐ 
tou rées de bi don villes (393 re cen sés en 1970) pour les quels le pre mier
mi nistre Jacques Chaban- Delmas lance le pari qu’ils se ront sup pri més
en 1973. Un en semble de me sures lé gis la tives et ré gle men taires sont
prises pour lut ter contre les mar chands de som meil (loi Vi vien 8 de
juillet 1970). Des pro grammes de for ma tion des mi grants sont lan cés
par les pou voirs pu blics en 1971. En 1972, on dé nombre 3,6  mil lions
d’étran gers : un chiffre resté stable jusqu’à au jourd’hui. Dans le même
temps, un ar se nal, lé gis la tif cette fois- ci, fait pro gres ser les droits des
étran gers. Une loi du 27 juin 1972 leur re con naît l’éga li té des droits de
re pré sen ta tion dans l’en tre prise avec les na tio naux (élec to rat et éli gi‐ 
bi li té pour les élec tions des membres de co mi tés d’en tre prise et des
dé lé gués du per son nel). Comme beau coup d’im mi grés sont en core
illet trés, à la condi tion de « sa voir lire et écrire en fran çais », exi gée
ini tia le ment, est sub sti tuée celle de «  pou voir s’ex pri mer en fran‐ 
çais ». Une loi du 1   juillet 1972, re la tive à la lutte contre le ra cisme,
est ob te nue après treize ans de luttes an ti ra cistes, à l’ini tia tive no‐ 
tam ment du MRAP (Mou ve ment contre le ra cisme et pour l’ami tié
entre les peuples). Elle condamne les pro vo ca tions à la haine ra ciale
(ar ticles 1  et 2), les dif fa ma tions et in jures ra cistes (ar ticles 3 et 4), le
ra cisme dans les ser vices pu blics et l’ad mi nis tra tion (ar ticle 6), dans
les lieux pu blics et le lo ge ment (ar ticle 7), dans l’em ploi (ar ticles 7 ali‐ 
néa 3) et pré voit que la pour suite peut être exer cée soit d’of fice par le
mi nis tère pu blic en cas de dif fa ma tion ou d’in jures contre une per‐ 
sonne ou un groupe, soit par plainte avec consti tu tion de par tie ci vile
d’une as so cia tion de lutte contre le ra cisme (ar ticles 5, 8, 10). Enfin,
une loi du 9  jan vier 1973 ré forme le droit à la na tio na li té. Com plé tée
par un dé cret du 10 juillet 1973, elle élar git l’accès à la na tio na li té par
rap port à la loi de 1945 : éga li té dans la trans mis sion de la na tio na li té
entre pa rents et entre en fants lé gi times ou na tu rels (l’en fant est Fran‐ 
çais dès lors qu’un seul de ses pa rents est Fran çais), éga li té de trai te‐ 
ment entre les hommes et les femmes quant aux condi tions d’ac qui si‐ 
tion de la na tio na li té entre les conjoints, sim pli fi ca tion de la na tu ra li‐ 
sa tion et de la ré in té gra tion dans la na tio na li té fran çaise, mo di fi ca‐ 
tion des dis po si tions de perte de la na tio na li té fran çaise en cas d’ac‐ 
qui si tion vo lon taire d’une na tio na li té étran gère. Quelques cir cu laires
viennent com plé ter cette pa no plie de nou veaux droits  : ci tons no‐ 
tam ment la cir cu laire du 30 mai 1973 du mi nistre du Tra vail or ga ni ‐

23

er

er



La politique française d’immigration (1945-2015)

sant un ré seau na tio nal pour l’ac cueil, l’in for ma tion et l’orien ta tion
des tra vailleurs étran gers et de leurs fa milles.

On ne peut qu’être frap pé par les ten dances contra dic toires re flé tées
par la po li tique d’im mi gra tion : souci de li mi ter le coût so cial de l’im‐ 
mi gra tion tout en éten dant les droits so ciaux, laisser- faire ac cor dé
aux em ployeurs pour ré pondre aux pé nu ries de main- d’œuvre et
souci de re prise en main de l’im mi gra tion par les pou voirs pu blics par
crainte de ne pou voir as si mi ler les nou veaux venus et de voir un mé‐ 
con ten te ment de l’opi nion pu blique. L’ap pa reil de dé ci sion, ti raillé
entre l’État et le mar ché, ré pond par des orien ta tions po li tiques dé‐ 
bat tues en haut lieu mais par des me sures à court terme de contrôle
des flux. On peut citer à cet égard la phrase de Jean Mar cel Jean ne‐ 
ney, mi nistre des Af faires so ciales, qui es time, le 28  mars 1966 que
«  l’im mi gra tion clan des tine n’est pas in utile, car si l’on s’en te nait à
l’ap pli ca tion stricte des rè gle ments et ac cords in ter na tio naux, nous
man que rions peut- être de main- d’œuvre  » et le pro pos de Georges
Gorse, mi nistre de l’Em ploi et de la Po pu la tion, du 14 juin 1973 où il in‐ 
dique qu’
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il est clair, dans le cli mat d’ex pan sion que connaît la France, que l’im ‐
mi gra tion est une né ces si té de la crois sance […]. Mais elle doit être
contrô lée et or ga ni sée si l’on veut of frir aux tra vailleurs étran gers
que nous ac cueillons sur notre sol des condi tions de tra vail et d’exis ‐
tence dé centes com pa rables à celles des Fran çais et en même temps
res pec ter les exi gences de notre propre dé ve lop pe ment. Nous de ‐
vons com battre l’im mi gra tion clan des tine et anar chique.

La loi du 6  juillet 1973, re la tive aux «  mar chands d’hommes  » sui vie
d’une autre loi sur l’hé ber ge ment col lec tif contre les « mar chands de
som meil » s’ins crit dans le cadre de la po li tique de ré forme an non cée
par le mi nistre du tra vail.
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C’est dans ce contexte po li tique quelque peu brouillé que sur vient
l’ex plo sion ra ciale de Mar seille de l’été 1973, à la suite de l’as sas si nat
d’un conduc teur de tram way par un ma lade men tal al gé rien. Le pré‐ 
sident de la ré pu blique Georges Pom pi dou marque, en sep‐ 
tembre 1973, un souci d’apai se ment face aux émeutes ra ciales sur ve‐ 
nues dans la fou lée :
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La France est pro fon dé ment an ti ra ciste […]. Je crois que la seule so ‐
lu tion, c’est un contrôle com mun et réel de l’im mi gra tion, et c’est
d’autre part un ef fort fran çais du gou ver ne ment, du pa tro nat, pour la
ré par ti tion des im mi grés sur le ter ri toire na tio nal, pour qu’ils ne
soient pas obli ga toi re ment concen trés sur les mêmes points et aux
mêmes tâches, pour qu’on ré ha bi lite cer taines tâches dif fi ciles dont
les Fran çais ne veulent pas, de façon à ce que pro gres si ve ment nous
soyons en me sure de gar der nos 3,5 mil lions d’étran gers et nos
700 000 et 800 000 Al gé riens, sans qu’il y ait de pro blèmes qui
puissent s’ap pa ren ter au ra cisme […]. De ra cisme, il n’y en a pas et en
tout cas il ne doit y en avoir 9.

Ce cli mat tendu semble être à l’ori gine de la dé ci sion du gou ver ne‐ 
ment al gé rien de sus pendre dès le 20  sep tembre 1973 l’im mi gra tion
de tra vail al gé rienne vers la France, alors même que le contin gent an‐ 
nuel, passé de 35 000 à 25 000 par an en 1973 n’était pas at teint. Le
débat se po li tise éga le ment à tra vers la quête de nou veaux droits : en
mai 1973, le Parti com mu niste avait déjà dé po sé une pro po si tion de loi
pour un sta tut dé mo cra tique et so cial des tra vailleurs im mi grés et
de mande l’éga li té des droits syn di caux avec les Fran çais, la re ven di‐ 
ca tion pour les droits po li tiques et le droit d’as so cia tion des étran gers
prend de l’am pleur.

27

Le prin temps 1974, avec la mort de Georges Pom pi dou qui ouvre la
voie à de nou velles élec tions pré si den tielles, marque la fin d’une pé‐ 
riode de dé po li ti sa tion du pro blème par les pou voirs pu blics. Avec
l’élec tion de Va lé ry Gis card d’Es taing, un pre mier Se cré taire d’État
aux tra vailleurs est créé de puis 1945, avec la no mi na tion d’André
Postel- Vinay en juillet 1974. Quelques jours après sa no mi na tion, face
au refus de se voir ac cor der les cré dits né ces saires au lo ge ment qu’il
a de man dés, il dé mis sionne après avoir pris une dé ci sion lourde de
consé quences pour la suite : la sus pen sion des flux de main- d’œuvre
sa la riée, qui va ou vrir une nou velle pé riode dans la po li tique mi gra‐ 
toire.
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II. Une lo gique de fer me ture,
dou blée de la ques tion de l’in té ‐
gra tion (1974‐2006)
On dis tingue trois pé riodes :29

de 1974 à 1981 : l’infra- droit et les dé buts d’une po li tique d’in té gra tion, sous la
pré si dence de Va lé ry Gis card d’Es taing ;
de 1981 à 1995 : une fré né sie lé gis la tive, ac com pa gnée d’es poirs et de re culs ;
1995-2006 : une po li tique d’im mi gra tion mar quée par les aléas de l’opi nion et
par l’Eu rope.

1. L’infra- droit et les dé buts d’une po li ‐
tique d’in té gra tion (1974‐1981)

1.1. La nou velle po li tique de l’im mi gra tion de
Paul Di joud (1974‐1977)

L’année 1974 marque un grand tour nant dans l’his toire de l’im mi gra‐ 
tion en France  : c’est la fin des an nées de crois sance, la hausse des
pro duits pé tro liers de puis 1973 et, pro gres si ve ment, la lente ex por ta‐ 
tion de l’islam par les pays du Golfe dans les pays d’ori gine des mi‐ 
grants (Al gé rie, Tur quie). C’est aussi l’année du blo cage de la ro ta tion
des flux mi gra toires, qui va ac cé lé rer le re grou pe ment fa mi lial, les
mi grants pré fé rant s’ins tal ler que de ris quer de ne plus pou voir re ve‐ 
nir tra vailler en France. La plu part des autres pays d’im mi gra tion eu‐ 
ro péens ont aussi ar rê té leurs flux de main- d’œuvre étran gère en 1973
(Al le magne, Da ne mark, Bel gique, Pays- Bas, Au triche) et le Royaume
Uni dès 1962. Mais les mo tifs de l’arrêt de l’im mi gra tion sont da van‐ 
tage de na ture po li tique qu’éco no mique, les dé buts de la crise ser vant
plu tôt d’alibi. Comme le men tionne un rap port de l’OCDE en 1974 :
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Ces me sures uni la té rales, dont cer taines peuvent pa raître, dans le
temps, liées à la crise de l’éner gie et aux dif fi cul tés fi nan cières in ter ‐
na tio nales, sont ins pi rées par des mo tifs d’ordre es sen tiel le ment po ‐
li tique […]. Tout s’est passé comme si l’ap proche d’une phase
conjonc tu relle basse, plu tôt pré vue que res sen tie d’ailleurs, avait
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consti tuée une oc ca sion et servi à faire ad mettre les dé ci sions res ‐
tric tives prises en fonc tion de la si tua tion so ciale et po li tique (Rap ‐
port SO PE MI, 1974).

Le tour nant de 1974 est aussi lié, en France, à l’in flexion don née sous
la pré si dence de Va lé ry Gis card d’Es taing. Celle- ci s’ar ti cule au tour
de deux pé riodes.
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De 1974 à 1977, une nou velle po li tique mi gra toire est mise en œuvre.
Lors de la créa tion, le 8 juin 1974, du se cré ta riat d’État char gé des tra‐ 
vailleurs im mi grés, la ques tion du lo ge ment des mi grants est une pré‐ 
oc cu pa tion ma jeure. Le pre mier ti tu laire du poste, André Postel- 
Vinay, pré cé dem ment di rec teur de la Po pu la tion et des Mi gra tions au
Mi nis tère du Tra vail, vic time, six se maines après son en trée au gou‐ 
ver ne ment, de la po li tique d’aus té ri té bud gé taire, dé mis sionne le
22  juillet 1974, n’ayant pu ob te nir les cré dits suf fi sants pour le lo ge‐ 
ment des im mi grés. Au pa ra vant, il signe deux cir cu laires es sen tielles :
celle du 5  juillet 1974 sur la sus pen sion de l’im mi gra tion des tra‐ 
vailleurs et celle du 19  juillet sur l’arrêt de l’in tro duc tion des fa milles
(celle- ci, d’une lé ga li té in cer taine, sera an nu lée par la suite par une
nou velle cir cu laire du 21 mai 1975). À cet éphé mère Se cré taire d’État à
l’im mi gra tion, suc cède Paul Di joud, qui an nonce une nou velle po li‐ 
tique de l’im mi gra tion : main tien pro vi soire de la sus pen sion de l’im‐ 
mi gra tion (sep tembre  1974) et plan d’ac tion de vingt- cinq me sures
(oc tobre  1974)  : or ga ni ser l’im mi gra tion et contrô ler les flux mi gra‐ 
toires, loger pro gres si ve ment tous les étran gers dans les mêmes
condi tions que les Fran çais, or ga ni ser une struc ture d’adap ta tion, de
for ma tion et de pro mo tion pro fes sion nelle, mettre en place des ins‐ 
tru ments de pro mo tion so ciale des tra vailleurs im mi grés et de leurs
fa milles, éga li ser pro gres si ve ment les droits et de voirs des étran gers
tra vaillant en France avec ceux des Fran çais, pro po ser aux par te‐ 
naires eu ro péens de la France une po li tique concer tée de l’im mi gra‐ 
tion, éla bo rer un « livre blanc » sur la po li tique d’im mi gra tion pour les
an nées à venir. Au Conseil des Mi nistres du 9  oc tobre 1974, Va lé ry
Gis card d’Es taing com mente en ces termes ce pro gramme : « Chan‐ 
ger aussi ra pi de ment que pos sible la condi tion des im mi grés. […] La
fra ter ni té fran çaise s’étend aux tra vailleurs im mi grés qui contri buent
à notre pro duc tion et à notre pro grès ». Dans le même es prit, il in vite
des éboueurs ma liens à venir par ta ger avec lui un petit- déjeuner à
l’Ély sée. Et Paul Di joud dé clare  : «  Cette po li tique, si elle par vient à
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ses buts, mo di fie ra ra di ca le ment notre so cié té. Mais cela exige une
pro fonde trans for ma tion des ha bi tudes col lec tives et in di vi duelles et
une étroite co opé ra tion avec les pays d’ori gine » (Di joud, 1974). Le ton
est donné : il faut trans for mer la so cié té fran çaise, conqué rir l’opi nion
pu blique, don ner une image po si tive de la France dans les pays de dé‐ 
part. Mais la po li tique de contrôle des flux, or ches trée par le
VII  Plan, qui cherche aussi à rem pla cer pro gres si ve ment une par tie
des tra vailleurs étran gers par des na tio naux (Rap port SO PE MI, 1975 :
27) ne par vient à frei ner ni l’im mi gra tion fa mi liale, ni l’im mi gra tion
clan des tine. Avec la crise et les dé buts de la dés in dus tria li sa tion, le
nombre de de man deurs d’em ploi étran gers aug mente plus ra pi de‐ 
ment que le nombre de de man deurs d’em ploi fran çais pour chaque
sec teur d’ac ti vi té et pour une même qua li fi ca tion pro fes sion nelle
(Wih tol de Wen den, 1976). La ques tion du coût éco no mique et so cial
de l’im mi gra tion de vient un thème po li tique.

e

Un dé cret du 21 dé cembre 1975 sim pli fie les titres de sé jour et de tra‐ 
vail et les ré duit au nombre de trois, selon le prin cipe d’une « prime à
l’an cien ne té  ». Les titres de sé jour et de tra vail sont d’une durée
concor dante : carte de ré si dence tem po raire et carte A, va lable un an
et re nou ve lable, don nant droit à une ac ti vi té dé ter mi née dans le ou
les dé par te ments men tion nés, carte de ré si dence or di naire et
carte B, va lable trois ans et re nou ve lable, li mi tée pro fes sion nel le ment
et géo gra phi que ment, carte de ré sident pri vi lé gié et carte C, va lable
dix ans et re nou ve lable, pour toute la France mé tro po li taine, au bout
de quatre ans de tra vail. Ce dis po si tif vient com plé ter la cir cu laire du
26 no vembre 1974, por tant in ter dic tion gé né rale des ré gu la ri sa tions.
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L’or ga ni sa tion de l’im mi gra tion s’ac com pagne de me sures d’in ser tion
so ciale  : au re cen se ment de 1975, la France compte 4,1  mil lions
d’étran gers soit 7,7 % de la po pu la tion to tale dont 1,9 mil lion d’ac tifs. Il
s’agit, selon la com mis sion « Vie so ciale » du VII  Plan de « faire une
meilleure place aux im mi grés et de res pec ter leur per son na li té », tout
en ré pri mant l’im mi gra tion «  sau vage  ». Il y a une in flexion li bé rale
dans ce dis cours par rap port à l’as si mi la tion des an nées pas sées, tan‐ 
dis qu’à l’in verse, le contrôle se fait plus ferme que lors du laisser- 
faire des an nées de crois sance. Ainsi, Paul Di joud, en 1976, or ga nise
des « se maines du dia logue » avec les im mi grés :
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Toute po li tique d’im mi gra tion re pose, par na ture, sur une in ter ro ga ‐
tion : doit- elle s’ef for cer d’in té grer, par fois bru ta le ment, l’im mi gré
dans la so cié té d’ac cueil et donc ef fa cer sa par ti cu la ri té ? Doit- elle au
contraire, consi dé rer l’im mi gré comme quel qu’un qui n’est que de
pas sage et avec le quel, par consé quent, il convient de n’en tre te nir
que des contacts stric te ment utiles ? Choi sir l’une de ces deux op ‐
tions se rait ab surde et in hu main, cha cune d’elles mé pri sant et re je ‐
tant à sa ma nière tout ce qu’il y a d’au then tique et d’en ri chis sant
chez l’im mi gré. Par consé quent, toute po li tique hu maine d’im mi gra ‐
tion est condam née à éta blir un com pro mis entre ces deux choix ex ‐
trêmes. […] C’est pour quoi j’ai choi si un che min étroit, celui qui
consiste à res pec ter le libre choix de l’im mi gré entre ses deux pa tries
(Di joud, 1976).

Le ré seau d’ac cueil, créé le 30 mai 1973 mais mis en place en 1974, est
l’une des che villes ou vrières de cette po li tique d’ou ver ture. En
mai  1975 naît un Of fice de la pro mo tion cultu relle qui or ga nise des
émis sions té lé vi sées et des ma ni fes ta tions cultu relles.
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Le deuxième volet de cette po li tique est l’éga li té des droits : une vic‐ 
toire im por tante est ob te nue dans les mi lieux syn di caux avec le vote
de la loi du 11  juillet 1975 per met tant aux étran gers d’être dé lé gués
syn di caux dans les mêmes condi tions que les Fran çais (être âgés de
18 ans ac com plis, tra vailler dans l’en tre prise de puis un an au moins et
n’avoir en cou ru au cune des condam na tions pré vues aux ar ticles L5 et
L6 du code élec to ral). En re vanche sur la ques tion des droits po li‐ 
tiques, Paul Di joud ne pro pose rien d’autre que l’ac qui si tion de la na‐ 
tio na li té fran çaise :
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La par ti ci pa tion comme ci toyen à la vie po li tique d’un pays im plique
que l’on ait choi si ce pays. L’im mi gré est un homme en ins tance de
choix : nier ce fait re vien drait à nier sa li ber té. En effet, l’étran ger qui
sou haite de ve nir Fran çais le peut tou jours avec une grande fa ci li té,
c’est la de mande de na tu ra li sa tion qui marque le vé ri table choix po li ‐
tique (Di joud, 1976).

Le troi sième volet concerne le res pect des dif fé rences et de l’iden ti té.
Dans la pers pec tive du re tour au pays, des ef forts sont faits pour
main te nir des liens étroits entre l’im mi gré et sa culture d’ori gine
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grâce à des pro grammes et spec tacles té lé vi sés pro duits par l’Of fice
de pro mo tion cultu relle.

Mais cette image mo derne ne doit pas faire ou blier que le «  li bé ra‐ 
lisme res pon sable » tant pro cla mé est un li bé ra lisme à usage in terne.
Le quo ti dien est da van tage oc cu pé par la po li tique du gui chet, la dif‐ 
fi cul té des re la tions à l’ad mi nis tra tion et leur ar bi traire, fa ci li té par
une ré gle men ta tion sou vent non écrite, chan geante, touf fue, mal
connue faute de lois dans ce do maine. C’est l’«  infra- droit  », dé crit
par Da nièle Lo schak :
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Les tra vailleurs étran gers sont sou vent régis par des textes confi den ‐
tiels dont on ne leur donne connais sance qu’au mo ment où on les
leur op pose, et que l’on mo di fie au gré des cir cons tances sans res ‐
pect des droits ac quis. Il s’y ajoute un pou voir dis cré tion naire de l’ad ‐
mi nis tra tion à la quelle les textes laissent sou vent toute la ti tude pour
ap pré cier l’op por tu ni té des me sures (Lo schak, 1976).

D’autres obs tacles viennent frei ner une po li tique d’in ser tion réus sie.
Contrai re ment aux pré vi sions, la crise éco no mique n’a pas pro vo qué
de re tours mas sifs et l’im mi gra tion s’ins talle. Le cercle vi cieux de la
« dy na mique des mé tiers mé diocres », dé crit par Georges Ta pi nos se
pour suit mal gré l’arrêt de l’im mi gra tion  : plus les mé tiers sont pé‐ 
nibles et mal payés, plus il y a d’im mi grés qui y tra vaillent, ce qui re‐ 
tarde le pro ces sus de mo der ni sa tion de ces em plois et conduit à
l’em ploi de main- d’œuvre im mi grée (Ta pi nos, 1975). Dans cer tains
sec teurs, il y a beau coup d’étran gers parce que les condi tions du tra‐ 
vail sont mau vaises, mais les condi tions du tra vail sont mau vaises
parce qu’il y a beau coup d’étran gers. Le mar ché unique de l’em ploi
fait place à une bal ka ni sa tion du mar ché du tra vail consti tuée d’une
plu ra li té de mar chés re la ti ve ment cloi son nés. Ainsi, en 1976, 40,5  %
des im mi grés tra vaillent dans le bâ ti ment, 34,4 % dans les tra vaux pu‐ 
blics, 30,4 % dans l’hy giène, 25,9 % dans la construc tion au to mo bile,
16,7 % dans l’in dus trie du ca ou tchouc, 16,1 % dans la mé tal lur gie. On
les trouve sur tout dans les tâches peu qua li fiées, pé nibles et dé va lo ri‐ 
sées  : 75 % d’entre eux ont une qua li fi ca tion de ma nœuvre ou d’OS,
10 % seule ment oc cupent un em ploi qua li fié et sur 100 sa la riés étran‐ 
gers, 92 sont ou vriers. La sé gré ga tion dans le lo ge ment se pour suit :
les pro grammes de ré no va tion parquent les im mi grés dans des quar‐ 
tiers ex cen trés qui de viennent des ghet tos. Les iso lés se heurtent aux
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so cié tés gé rantes de foyers, ce qui va conduire à l’un des plus longs
conflits im mi grés  : celui de la SO NA CO TRA, de 1976 à 1978 où se
mêlent des re ven di ca tions re la tives aux loyers, au rè gle ment in té‐ 
rieur, à l’ab sence de salles de prière dans les foyers. Un cin quième de
la po pu la tion im mi grée vit dans des tau dis et 24 % des mal- logés sont
des im mi grés. Les en fants d’im mi grés (es ti més à un mil lion en 1976)
com mencent à ren con trer l’échec sco laire et les conflits iden ti taires.
Des as so cia tions comme la FASTI (Fé dé ra tion des As so cia tions de So‐ 
li da ri té avec Tou.te.s les Im mi gré.e.s) dé noncent l’ab sence de re pré‐ 
sen ta tion po li tique, ne serait- ce que lo cale des étran gers dans la vie
pu blique, ce qui contri bue à la dé po li ti sa tion du débat (Wih tol de
Wen den, 1978).

1.2. La pé riode de Lio nel Sto lé ru (1977‐1981)

À par tir de 1977 s’amorce un dur cis se ment de la condi tion ju ri dique
des étran gers (loi Bon net de 1980). Avec la mise en œuvre de la po li‐ 
tique de re tour et la ten ta tive de sub sti tu tion de tra vailleurs fran çais
aux tra vailleurs im mi grés par le nou veau Se cré taire d’État au tra vail
ma nuel, puis à la Condi tion des tra vailleurs im mi grés (le titre a chan‐ 
gé), Lio nel Sto lé ru, dans le se cond gou ver ne ment consti tué par Ray‐ 
mond Barre à par tir de 1977, une sé lec tion eth nique et po li tique des
étran gers se des sine, ca rac té ri sée par la dis tinc tion entre « bons » et
«  mau vais  » im mi grés, tan dis qu’un dis po si tif légal et ré gle men taire
est mis en place à l’en contre des «  in utiles  » que l’on as siste et des
« sus pects » que l’on em ploie (pro jet d’Or na no). En sep tembre 1977, la
France ren force le dis po si tif de contrôle des en trées de tra vailleurs
per ma nents et sus pend pour trois ans l’im mi gra tion fa mi liale à des
fins éco no miques, ce que confirment le dé cret du 10 no vembre 1977
et la cir cu laire du 2 dé cembre 1977 qui ne main tiennent qu’un droit au
sé jour fa mi lial, sans pos si bi li té de tra vail. Les im mi grés ré agissent à
cette si tua tion ten due avec les pou voirs pu blics par de mul tiples
grèves et ma ni fes ta tions (jeunes de la ban lieue lyon naise pro tes tant
contre le ra cisme «  ins ti tu tion nel » pra ti qué par la po lice, grève des
net toyeurs du métro pa ri sien, grèves de la faim de clan des tins). C’est
le temps de la « mal vie » (Kar lin/Lainé, 1978).
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Le gou ver ne ment ver rouille les en trées et in cite au dé part. À par tir de
1978, il in dique sa po li tique qu’il qua li fie lui- même de « po li tique à l’al‐ 
le mande de l’im mi gra tion » : ré duc tion de la po pu la tion étran gère de
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200 000 per sonnes par an. La po li tique de re tour, qu’il mène à grand
bruit, mise en place le 1   juin 1977, ne pro duit que des ré sul tats mé‐ 
diocres  : ceux que l’on vou lait conser ver, les Por tu gais et les Es pa‐ 
gnols partent en tou chant le « mil lion » (de cen times) pro po sé alors
que ceux que l’on vou lait voir re par tir, les Magh ré bins, res tent en
France mal gré la crise, car tous les can di dats doivent re mettre leur
titre de sé jour et re non cer à leurs droits so ciaux. De juin  1977 à dé‐ 
cembre  1978, la pro cé dure d’at tri bu tion a concer né en vi ron 45  000
per sonnes, de man deurs ou membres de fa milles, au quel il faut ajou‐ 
ter le même nombre de re tours in ter ve nus sans re cou rir à ces me‐ 
sures. Pour beau coup, le re tour de vient plus sou vent un mythe qu’un
pro jet. Quand il se concré tise, il s’agit da van tage d’un re tour à la re‐
traite que d’une mise à son compte, faute de qua li fi ca tion ap pro priée.
De leur côté, cer tains pays de dé part se ré signent dif fi ci le ment à
l’arrêt de l’im mi gra tion en rai son des trans ferts de fonds qu’elle ap‐ 
porte tan dis que d’autres tentent d’adop ter une nou velle po li tique de
re tour né go ciée, comme l’Al gé rie.
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En un an, 37 dé crets, cir cu laires et notes de ser vice avaient été pris
au sujet des im mi grés. Par quatre ar rêts, ren dus le 7 juillet et le 24 no‐ 
vembre 1978, le Conseil d’État en a an nu lé les prin ci pales dis po si tions
au motif qu’elles avaient été prises par une au to ri té in com pé tente.
L’es sen tiel des me sures prises par Lio nel Sto lé ru sont concer nées
ainsi qu’une par tie de celles de Paul Di joud. En forme de ré ponse, le
gou ver ne ment tente d’adop ter en 1979 la voie lé gis la tive sous la forme
de pro jets de loi (Sto lé ru, Barre- Bonnet, Boulin- Stoléru) qui ne ver‐ 
ront pas le jour. Après de longs dé bats par le men taires confi nant au
blo cage et sous le feu de la mo bi li sa tion po li tique, as so cia tive et syn‐ 
di cale dé non çant « la loi des sus pects », la loi Bon net sur l’en trée et le
sé jour des étran gers est la seule à être votée le 10  jan vier 1980, au
bout de plus d’un an, mais ne sera ja mais ap pli quée du fait de l’al ter‐ 
nance po li tique de 1981. De 1980 à 1981, des orien ta tions nou velles
comme l’in ser tion des étran gers et des se condes gé né ra tions dans la
so cié té fran çaise par l’ac tion cultu relle 10, la lutte contre l’im mi gra tion
clan des tine 11 et la créa tion d’une nou velle forme de co opé ra tion in‐ 
ter na tio nale par le droit au re tour vo lon taire sont lan cées. Sous la
pres sion des grèves de la faim de clan des tins, Lio nel Sto lé ru se dé‐ 
clare prêt à étu dier quelques cas in di vi duels de « sans- papiers » et à
ré gu la ri ser « au coup par coup ». Les Turcs en ont été les prin ci paux
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bé né fi ciaires. Quant au droit au re tour vo lon taire, il est de plus en
plus né go cié avec chaque pays d’ori gine. Comme le dé fi nit Lio nel Sto‐ 
lé ru :

Le droit au re tour, dans son ac cep tion la plus large, doit s’exer cer
comme une ac tion com mune des pays d’ori gine et des pays d’ac cueil
pour of frir un libre choix concret à cer tains tra vailleurs et pour faire
de leur re tour un acte hu main rai son né en même temps qu’un acte
de co opé ra tion utile pour les deux pays.

L’exemple le plus ac com pli est l’échange de lettres franco- algérien du
18 sep tembre 1980 qui pré voit un re tour de 35 000 tra vailleurs par an,
soit en vi ron 70  000 per sonnes, éten du sur trois ans et trois mois
jusqu’au 31 dé cembre 1983. Des for mules voi sines sont en vi sa gées, en
jan vier 1981, avec le Maroc et la Tu ni sie.
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La pé riode est éga le ment riche en pro po si tions re la tives à la re pré‐ 
sen ta tion po li tique lo cale des étran gers et Jacques Chi rac, maire de
Paris, se dé clare même très fa vo rable au droit de vote mu ni ci pal pour
les im mi grés ayant au moins cinq ans de ré si dence dans la com mune
d’ac cueil 12. Cette pro po si tion fi gure éga le ment dans les 110 pro po si‐ 
tions du Pro gramme com mun de la gauche en 1981 mais ne sera pas
sui vie d’effet. À titre ex pé ri men tal, des com mis sions consul ta tives
extra- municipales voient le jour. À l’éche lon local éga le ment, la ques‐ 
tion du lo ge ment conti nue à ali men ter les po lé miques à tel point que,
dans un coup d’éclat fin 1980, les maires com mu nistes de Vitry et de
Mon ti gny re poussent au bull do zer l’ins tal la tion d’im mi grés afri cains
dans des foyers de leurs com munes. Lio nel Sto lé ru sai sit l’oc ca sion
pour se pré sen ter comme an ti ra ciste et li bé ral, par lant de « to lé rance
et d’hos pi ta li té », ac cu sant le maire de Vitry de se li vrer au « ra cisme
du vote » en fai sant al lu sion au rejet de ses élec teurs et en as su rant
ses in ter lo cu teurs du sou tien du gou ver ne ment fran çais dans cette
« épreuve cruelle » et en re ce vant, le 1  jan vier 1981, l’am bas sa deur du
Mali et des ré si dents du foyer de Vitry. Plus tard, en fé vrier 1981, il se
pré sente comme le dé fen seur des im mi grés à pro pos du « po grom de
Mon ti gny ». Tan dis que Georges Mar chais, se cré taire gé né ral du Parti
com mu niste, parle de « ghet to asia tique » à pro pos du 13  ar ron dis se‐ 
ment de Paris, Gil bert Bon ne mai son, élu so cia liste de Seine- St-Denis,
dé clare que « la concen tra tion des im mi grés dans les cités ou vrières,
au- delà d’un cer tain seuil, en traîne in évi ta ble ment des dif fi cul tés » 13.
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Les sou tiens aux im mi grés viennent es sen tiel le ment du monde as so‐ 
cia tif et syn di cal (FASTI, MRAP, Églises, CFDT), so li daire des luttes
qu’ils mènent à la veille des élec tions pré si den tielles de 1981.

2. Une fré né sie lé gis la tive, ac com pa ‐
gnée d’es poirs et de re culs (1981‐1995)
Cette pé riode est celle du double sep ten nat de Fran çois Mit ter rand,
où le pro gramme de la gauche est en tre cou pé des al ter nances de la
droite au gou ver ne ment. Cette si tua tion va se sol der en une ba taille
lé gis la tive sur l’im mi gra tion, qui contraste avec la quasi- absence de
lé gis la tion sur la ques tion de la pé riode 1945-1980. Chaque nou velle
ma jo ri té va éla bo rer une nou velle loi, ré for mant tan tôt l’or don nance
de 1945 sur l’en trée et le sé jour des étran gers, tan tôt le droit de la na‐ 
tio na li té, avec pour arrière- fond la me nace que re pré sente le Front
na tio nal dans la façon dont il s’ap pro prie le débat sur l’im mi gra tion.
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Trois pé riodes peuvent être dis tin guées :46

de 1981 à 1986, ca rac té ri sée par un re nou vel le ment de la lé gis la tion, hau te ‐
ment char gée de res tau rer les sym boles de la lé ga li té dans ce do maine ;
de 1986 à 1993 : pé riode de ba taille lé gis la tive au tour du contrôle des fron ‐
tières et de la ré forme du code de la na tio na li té ;
de 1993 à 1995 : chan ge ment de ton sous la pres sion de nou veaux en jeux (mi ‐
gra tions à l’est, eu ro péa ni sa tion de la po li tique mi gra toire, me nace ter ro ‐
riste).

2.1. Une nou velle lé gis la tion riche en sym ‐
boles (1981‐1986)

Bien que l’im mi gra tion soit res tée un thème assez dis cret de la cam‐ 
pagne de la gauche et da van tage en core de la cam pagne de la droite
aux élec tions pré si den tielles du prin temps 1981, l’ar ri vée de la gauche
au pou voir conduit au vote d’une nou velle lé gis la tion cher chant à res‐ 
tau rer à la fois l’image du contrôle de l’État, de la lé ga li té et des Droits
de l’Homme. Il s’agit moins de mener « une ac tion en fa veur de » qu’à
«  ac cor der des droits aux étran gers  ». En août  1981 est nommé un
nou veau Se cré taire d’État char gé des im mi grés, Fran çois Au tain, qui
sera en fonc tion jusqu’au 31 août 1983. Quelques me sures spec ta cu ‐

47



La politique française d’immigration (1945-2015)

laires, mar quant une rup ture avec la pé riode pré cé dente sont adop‐ 
tées  : la ré gu la ri sa tion mas sive des sans- papiers, la loi du 9 oc tobre
1981 sur l’éga li té du droit d’as so cia tion des étran gers avec les Fran çais
(abo li tion du décret- loi de 1939 qui sou met tait les as so cia tions étran‐ 
gères à une au to ri sa tion préa lable du mi nis tère de l’In té rieur et né‐ 
ces si té, comme pour les na tio naux, d’une simple dé cla ra tion préa‐ 
lable), la loi du 17 oc tobre 1981 sur l’em ploi des tra vailleurs étran gers
en si tua tion ir ré gu lière (sanc tions contre les em ployeurs) et la loi du
29 oc tobre 1981 sur les condi tions d’en trée et de sé jour des étran gers
en France (ré forme de l’or don nance de 1945). La po li tique an non cée
se pré sente en deux vo lets, le pre mier étant en vi sa gé comme la
condi tion de l’autre  : la sus pen sion d’une nou velle im mi gra tion et la
lutte contre l’im mi gra tion clan des tine, l’amé lio ra tion des condi tions
de vie des im mi grés déjà ins tal lés en France. Cette ré orien ta tion sera
ré af fir mée, en sep tembre 1983, par Geor gi na Du foix, mi nistre des Af‐ 
faires so ciales (« les clan des tins gênent l’in ser tion des étran gers »).

Aux termes de la loi du 29 oc tobre 1981, pour sé jour ner en France au- 
delà de trois mois, tout étran ger âgé de plus de seize ans doit être
muni d’une carte de sé jour. Le ré sident tem po raire n’est plus as su jet ti
à la dé li vrance d’une au to ri sa tion préa lable du mi nis tère de l’In té rieur
pour se ma rier. Mais la loi re prend et ren force même les dis po si tions
de la loi Bon net du 10 jan vier 1980 en ce qui concerne les ga ran ties de
ra pa trie ment et les do cu ments né ces saires à l’exer cice d’une ac ti vi té
pro fes sion nelle. Di verses ga ran ties sont des ti nées à pro té ger l’étran‐ 
ger re fou lé à la fron tière contre les abus de l’ad mi nis tra tion. Cer‐ 
taines ca té go ries d’étran gers se voient re con naître par la loi un vé ri‐ 
table droit au sé jour  : les jeunes étran gers de la «  se conde gé né ra‐ 
tion  » ré si dant de longue date avec leur fa mille en France, les ré si‐ 
dents de longue durée, les conjoints de Fran çais, les pa rents d’en fants
fran çais, les ac ci den tés du tra vail en France, les pe tits dé lin quants.
L’ex pul sion de vient une me sure ex cep tion nelle et sou mise à condi‐ 
tions (condam na tion à une peine d’au moins un an sans sur sis, me‐ 
nace grave pour l’ordre pu blic). Une cir cu laire du 11 août 1981 sti pule
que les étran gers en si tua tion ir ré gu lière pou vant prou ver qu’ils
étaient en France avant le 1  jan vier 1981 et qu’ils dis posent d’un em‐ 
ploi stable pour ront être ré gu la ri sés. Sur 150 000 de mandes, plus de
140  000 sans- papiers se ront ré gu la ri sés, le délai de ré gu la ri sa tion
ayant été pro lon gé jusqu’à la fin du pre mier tri mestre 1982. Pa ral lè le ‐
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ment, la pos si bi li té est of ferte aux em ployeurs de ré gu la ri ser leur si‐ 
tua tion avant le 1  jan vier 1982. Cette opé ra tion est consi dé rée par le
gou ver ne ment comme un suc cès. Une autre me sure est adop tée,
pro mise à un long ave nir  : la créa tion des ZEP, zones d’édu ca tion
prio ri taire dans les sec teurs dé fa vo ri sés.

er

Telles sont les grandes orien ta tions de la nou velle po li tique mi gra‐ 
toire de la gauche avec des avan cées mais aussi des non- décisions : le
droit de vote des étran gers aux élec tions mu ni ci pales a été mis en
veilleuse mal gré les dé cla ra tions de Claude Cheys son, mi nistre des
Af faires étran gères à Alger du rant l’été 1981. Ainsi Fran çois Au tain
« rat trape le coup » de ce qui est pré sen té comme une gaffe :
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Je consi dère que toute pré ci pi ta tion en la ma tière se rait pré ju di ‐
ciable aux in té rêts bien com pris des im mi grés et sans doute non
conforme à leurs as pi ra tions […]. Aussi serait- il pré fé rable d’at tendre
que tous les droits qui condi tionnent leur in ser tion dans la vie quo ti ‐
dienne soient ac quis pour en vi sa ger en suite d’aller plus loin 14.

Des ré sis tances consti tu tion nelles (mode d’élec tion des sé na teurs par
les maires, les dé lé gués des conseils mu ni ci paux qui se raient par tiel‐ 
le ment élus par des étran gers), po li tiques (l’opi nion pu blique), idéo lo‐ 
giques (dis so cia tion de la ci toyen ne té d’avec la na tio na li té) em‐ 
pêchent la gauche, di vi sée sur ce point, d’aller plus loin. La ques tion
de la double na tio na li té est loin d’être ré so lue. Nombre de jeunes (Al‐ 
gé riens no tam ment) la re ven diquent alors que se pose pour eux l’épi‐ 
neuse ques tion du ser vice mi li taire (qui sera ré glée par un ac cord
franco- algérien de 1983). Les len teurs des né go cia tions avec les États
d’ori gine ré vèlent de part et d’autre les ré ti cences à une ba na li sa tion
de la na tio na li té, sur tout quand celle- ci a été ac quise de haute lutte
avec l’in dé pen dance des États. Enfin, l’op po sa bi li té de l’em ploi (im‐ 
pos si bi li té d’em ployer un étran ger nou vel en trant si un concur rent
fran çais est can di dat pour le même em ploi dans la même ré gion)
conti nue à consti tuer une en torse de taille à l’éga li té des droits des
étran gers avec les Fran çais. Il faut aussi y ajou ter les ef fets per vers
des mé ca nismes ins ti tu tion nels.
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L’été 1983 amorce un tour nant dans la po li tique mi gra toire so cia liste :
de nou velles me sures ré gle men tant l’im mi gra tion sont adop tées au
Conseil des mi nistres du 31 août 1983, pré sen tées, comme en 1981, en
un dip tyque  : lutte contre l’im mi gra tion et le sé jour illé gal, in ser tion
de la po pu la tion im mi grée et issue de l’im mi gra tion. La France
compte quatre mil lions d’étran gers, un chiffre qui se sta bi lise, la po‐ 
pu la tion eu ro péenne en re pré sente dé sor mais moins de la moi tié, les
Magh ré bins en forment 38,5 %, la po pu la tion mas cu line di mi nue et la
part des ur bains aug mente. Les Por tu gais sont les plus nom breux, dé‐ 
pas sant les 800  000 au re cen se ment de 1982. Sous la pres sion du
Front na tio nal qui a fait une per cée aux élec tions mu ni ci pales de
1983, cette si tua tion est vécue comme un défi : défi de vant l’an goisse
de voir écla ter l’unité na tio nale et le mythe de la so cié té ho mo gène
face à la conco mi tance du « boom » de l’im mi gra tion fa mi liale et de la
crise du mo dèle as si mi la tion niste fran çais (Le sourne, 1985) 15.

51

Plu sieurs sé ries de me sures viennent concré ti ser la nou velle in‐ 
flexion. La plus spec ta cu laire est la carte de dix ans, votée à l’una ni‐ 
mi té par la loi du 17 juillet 1984, consi dé rée comme l’une des re ven di‐ 
ca tions de la « Marche des beurs ». Le 1  dé cembre 1983, ar ri vait à
Paris cette marche, par tie à pied de Mar seille pour re ven di quer l’éga‐ 
li té des droits et la lutte contre les dis cri mi na tions, pro fon dé ment
ins pi rée par les grèves de la faim de la ban lieue lyon naise du début
des an nées 1980, sou te nues par le père Chris tian De lorme et par les
JALB (Jeunes Arabes de Lyon et ban lieues avec à leur tête Djid da Taz‐ 
daït). Le titre unique séjour- travail, va lable dix ans, re nou ve lé au to‐ 
ma ti que ment, est dé li vré de plein droit à cer taines ca té go ries
d’étran gers (conjoint ou en fant d’un res sor tis sant fran çais, pa rent d’un
en fant fran çais, ré fu gié ou apa tride, ré sident en France de puis plus
de quinze ans) et confère à son ti tu laire le droit d’exer cer toute ac ti‐ 
vi té pro fes sion nelle sur l’en semble du ter ri toire fran çais. La cam‐ 
pagne « Vivre en semble » cherche à sou te nir et à dé ve lop per des ac‐ 
tions de par ti ci pa tion à la vie lo cale. L’opé ra tion «  Ban lieues 89  »
cherche à amé lio rer la co ha bi ta tion entre tous les ha bi tants. Les
contrats de plan État/ré gion et les contrats d’ag glo mé ra tion fa ci litent
la ges tion conjointe des zones sen sibles. Le Conseil na tio nal des po‐ 
pu la tions im mi grées (CNPI) créé en juillet 1984 est un or gane re pré‐ 
sen ta tif des im mi grés, des syn di cats, du pa tro nat et des as so cia tions,
des ti né à conseiller le gou ver ne ment tan dis que la Com mis sion na tio ‐
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nale pour le dé ve lop pe ment so cial des quar tiers (DSQ) touche cent
quar tiers « à pro blèmes » de plu sieurs villes. Le Fonds d’ac tion so ciale
est ré gio na li sé en jan vier  1983. Des com mis sions extra- municipales
sont créées sur in ci ta tion gou ver ne men tale à par tir d’août 1983.

Mais, au conseil des mi nistres du 10 oc tobre 1984, un dis po si tif ad mi‐
nis tra tif et po li cier est dé ci dé pour lut ter contre l’im mi gra tion clan‐ 
des tine, tan dis que le re grou pe ment fa mi lial et le droit d’asile sont
sou mis à des condi tions li mi ta tives. La po li tique du re tour, mise en
veilleuse jusque- là par la gauche, est ré ac ti vée par une po li tique
d’aide à la ré in ser tion au cours du pre mier se mestre 1984. Le droit au
re tour, en ca dré fi nan ciè re ment, vient com pen ser la perte du droit au
sé jour et du droit à re ve nir. Pour tant, l’im mi gra tion est de ve nue un
dos sier ex plo sif. Ainsi, à Tou lon, le maire UDF Mau rice Ar re ckx se
pose en re dres seur de torts :
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En tant qu’élu, j’ai le de voir de dire tout haut ce que tout le monde
pense tout bas et n’ose plus dire […]. Notre pays est de ve nu une pou ‐
belle où sont re cueillis des ré vo lu tion naires, des anar chistes et des
dé lin quants de tout poil. Il faut les chas ser […]. Que ce soit la droite
hier ou la gauche au jourd’hui, tout le monde a des com plexes sur le
pro blème des im mi grés 16.

À Dreux, l’im mi gra tion est de ve nue une arme po li tique et le se cré‐ 
taire na tio nal du Front na tio nal Jean- Pierre Stir bois af firme que « des
com man dos d’étran gers en ca drés par des com mu nistes et la CGT
font la loi et pra tiquent l’in ti mi da tion et la vio lence à l’égard des tra‐ 
vailleurs » 17. Jean- Marie Le Pen, de son côté, af firme que la France
pour rait subir « un gé no cide par sub sti tu tion sous le nombre de ses
en va his seurs » 18. Ces an nées sont aussi le théâtre d’une in tense ef‐ 
fer ves cence dans les mi lieux as so cia tifs ci viques issus de l’im mi gra‐ 
tion ainsi que dans l’en tre prise où des conflits d’OS im mi grés dans
l’au to mo bile chez Re nault et Citroën marquent l’in quié tude des im mi‐ 
grés face à la dés in dus tria li sa tion et l’émer gence d’autres re ven di ca‐ 
tions, comme les salles de prière sur les lieux de tra vail. Pierre Mau‐ 
roy, Pre mier mi nistre et Jean Au roux, mi nistre du Tra vail, sonnent
l’alarme en dé non çant l’in fil tra tion de groupes re li gieux mu sul mans
dans ces conflits 19.
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2.2. Dur cis se ment du contrôle et ré forme de
la na tio na li té (1986‐1993)

La pé riode qui suit s’an nonce sous le signe de la fer me té. Aux élec‐ 
tions lé gis la tives de 1986, la droite a ob te nu la ma jo ri té et le mi nistre
de l’In té rieur, Charles Pas qua, est dé ter mi né à mener une po li tique
mus clée de l’im mi gra tion. En oc tobre  1986, il dé cide de faire voter
une loi qui an nule la plu part des bé né fices de la loi de 1981, sans tou‐ 
te fois tou cher à la carte de dix ans. Des char ters sont or ga ni sés
conjoin te ment et se soldent par la re con duc tion de 101  Ma liens qui
sera for te ment mé dia ti sée (parce que cer tains n’étaient pas ex pul‐ 
sables). De re tour aux af faires, la droite lance éga le ment un grand
pro jet sur la ré forme du code de la na tio na li té. Celle- ci a été ame née
au cœur des dé bats po li tiques par le Front na tio nal et le Club de
l’Hor loge, au teur de deux ou vrages sur l’accès à la na tio na li té fran‐ 
çaise sur le thème « être Fran çais, cela se mé rite et il y a des Fran çais
sans le vou loir, des «  mal gré eux  »  ». En 1987, le gou ver ne ment de
Jacques Chi rac dé cide de créer une com mis sion des Sages pour faire
des pro po si tions de ré forme du code de la na tio na li té. Celui- ci était
fondé, au terme de plu sieurs ré formes suc ces sives, dont la der nière
da tait de 1973, sur un équi libre entre le droit du sol et le droit du
sang. Les riches dé bats aux quels a pro cé dé la Com mis sion, dont les
tra vaux n’abou ti ront pas pour cause d’ap proche des élec tions pré si‐ 
den tielles de 1988, ont conduit à une in ver sion des po si tions entre la
gauche et la droite sur le droit du sol et le droit du sang. Tan dis que la
droite veut res treindre l’accès à la na tio na li té pour les jeunes nés en
France de pa rents étran gers et les conjoints de Fran çais, ci tant le
« Qu’est- ce qu’une na tion » d’Er nest Renan et in sis tant sur l’im por‐ 
tance du contrat so cial et du vou loir vivre col lec tif comme fon da teur
de l’iden ti té na tio nale, la gauche in siste sur le droit du sol, cher aux
tra di tio na listes du début du 20   siècle (Bar rès, Maur ras) et la ré si‐ 
dence comme élé ment de so cia li sa tion es sen tiel fon dant l’ap par te‐ 
nance à la com mu nau té na tio nale. La ques tion de l’islam avec en fi li‐ 
grane «  Com ment peut- on être Fran çais et mu sul man  ?  » émerge
aussi des dé bats ainsi que celle de la double na tio na li té, des Franco- 
Algériens no tam ment, avec la ques tion du ser vice mi li taire alors que
très peu d’entre eux font leur ser vice en Al gé rie. Mal gré le re port de
ses tra vaux, la Com mis sion a eu le mé rite, forte de ses mul tiples au di‐
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tions, de mettre sur la table un sujet sen sible por tant sur la place de
l’im mi gra tion dans l’iden ti té fran çaise et la façon dont la France se vi‐ 
vait, mal gré elle, comme pays d’im mi gra tion (Com mis sion Mar ceau
Long, 1989).

Le re tour de la gauche au pou voir amène au vote d’une nou velle loi
sur l’en trée et le sé jour. La loi Joxe, adop tée en mai 1989, res taure le
contrôle du juge et conso lide les condi tions d’en trée et de sé jour des
étran gers. Elle in tro duit éga le ment une pro cé dure de ré gu la ri sa tion
non dite des étran gers en si tua tion ir ré gu lière. Pierre Joxe, mi nistre
de l’In té rieur, pro cède éga le ment à la pre mière ten ta tive de dia logue
de la Ré pu blique avec l’islam. Des tra vaux comme ceux de Bruno
Étienne (1989), de Gilles Kepel (1987), de Rémy Le veau (Le veau/Kepel,
1988) ont com men cé à aler ter l’opi nion sur l’émer gence de l’islam
dans l’im mi gra tion  : un islam po pu laire por teur de re ven di ca tions
dans la cité comme l’or ga ni sa tion du mar ché de la viande halal, de
car rés mu sul mans dans les ci me tières, de la cé lé bra tion des fêtes ri‐ 
tuelles, de la construc tion de mos quées. La ré ponse mi nis té rielle est
la créa tion du CORIF, le Conseil de ré flexion sur l’Islam en France,
pré si dé par le rec teur de la mos quée de Paris, Dalil Bou ba ker. Celui- ci
prô ne ra un islam res pec tueux des va leurs de la ré pu blique par fois
qua li fié par cer tains de gal li can.
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En 1991, la guerre du Golfe vient semer des troubles sup plé men taires
dans les in ter ro ga tions de la so cié té fran çaise et du gou ver ne ment
sur les al lé geances des jeunes issus de l’im mi gra tion. Tra vaillés par le
pro jet de ré forme du code de la na tio na li té, beau coup d’entre eux,
d’abord tièdes quant à leurs ap par te nances, ont pro cla mé haut et fort
leur at ta che ment à la na tio na li té et à l’iden ti té fran çaises et cer tains
ont même bri gué des man dats aux élec tions mu ni ci pales de 1989 sous
l’im pul sion de l’as so cia tion France Plus. D’autres au contraire ont
mar qué leur dis si dence en criant « Vive Sad dam » dans les ban lieues,
par pro vo ca tion. Mais les as so cia tions ont su ca na li ser les es prits et
af fi cher un lé gi ti misme sans faille à l’égard de la France (Wih tol de
Wen den, 1991). La ques tion de l’islam en France prend de l’am pleur,
dans un contexte qui se confond par fois avec la ques tion ur baine.

57



La politique française d’immigration (1945-2015)

De puis les an nées 1980, le phé no mène des ban lieues ne cesse de ta‐ 
rau der les dé bats pu blics. Hé ri tières des im pen sés de la construc tion
à la hâte des grands en sembles dans les an nées 1960 à 1980, elles en‐ 
cerclent la plu part des grandes mé tro poles fran çaises et n’ont cessé
de s’eth ni ci ser sous l’in fluence de l’accès à la pro prié té du monde ou‐ 
vrier fran çais et des classes moyennes. De ve nues lieux de ré volte, de
dé lin quance, de déso cia li sa tion dès la fin des an nées 1970, mais aussi
d’in ven tion cultu relle, elles ont fait l’objet d’une po li tique de pré ven‐ 
tion et de dé ve lop pe ment so cial qui donne nais sance, en 1990, à la
po li tique de la Ville, dotée pour la pre mière fois d’un mi nistre et dont
le deuxième oc cu pant du poste sera Ber nard Tapie. Une série de me‐ 
sures ac com pagne cette po li tique qui met l’ac cent sur le lo ca lisme, la
par ti ci pa tion, la ci toyen ne té, sans par ve nir à im pul ser da van tage de
mixi té so ciale ni de mo bi li té géo gra phique pour les ha bi tants.
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C’est dans ce contexte où monte le sen ti ment d’in sé cu ri té, de perte
d’iden ti té sur fond de chô mage que la droite ac cède à nou veau au
pou voir en 1993 et met en œuvre le dis po si tif pré pa ré par Charles
Pas qua. Deux lois sont vo tées dès 1993, une se conde loi Pas qua sur
l’en trée et le sé jour, qui pré ca rise la condi tion de nombre d’étran gers,
dans un contexte où se pro file le dis po si tif sé cu ri taire eu ro péen (ac‐ 
cords de Schen gen sur la fer me ture des fron tières ex té rieures de
l’Eu rope et, de Du blin sur l’asile) et la loi Mé hai gne rie sur la ré forme
du code de la na tio na li té qui, pour la pre mière fois de puis le code
civil, sup prime l’accès au to ma tique à 18 ans à la na tio na li té, fondé sur
le droit du sol chez ceux qui sont nés en France de pa rents étran gers
(in tro duc tion de cri tères), dur cit les condi tions de l’ac qui si tion à la
na tio na li té fran çaise par ma riage et met fin aux ré in té gra tions dans la
na tio na li té fran çaise des res sor tis sants de pays d’Afrique noire. Des
ru meurs ont couru sur des femmes al gé riennes ve nant ac cou cher en
France, sur les ma riages blancs et de com plai sance qui ont contri bué
à ag gra ver la te neur res tric tive de cette loi.
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La pé riode se ter mine par une vague d’at ten tats ter ro ristes dans le
métro pa ri sien et le RER ainsi que sur les rails du TGV près de Lyon,
en 1995. Un jeune de la ban lieue lyon naise, Kha led Kel kal, au teur de
l’at ten tat du TGV, est abat tu par la po lice après avoir ra con té, lors
d’un pré cé dent sé jour en pri son com ment il est passé d’un par cours
or di naire en ban lieue émaillé du sen ti ment de dis cri mi na tion, à des
camps d’en traî ne ment en Al gé rie. Le thème de la « frac ture so ciale »
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est in tro duit dans la cam pagne pré si den tielle de 1995 par le can di dat
Jacques Chi rac, élu pré sident de la Ré pu blique.

3. À la re cherche d’une po li tique de
l’im mi gra tion (1995-2006)
Quelques élé ments nou veaux vont ac qué rir une place im por tante
dans l’éla bo ra tion de la po li tique pu blique d’im mi gra tion : le poids de
la po li tique eu ro péenne, qui se construit dans un es prit de dis sua‐ 
sion, de ré pres sion et de lutte contre l’im mi gra tion clan des tine, l’im‐ 
pact li mi té mais réel de nou velles mi gra tions ve nues d’Eu rope de l’est
et de ré gions du monde avec les quelles la France avait peu de liens
(Sri Lanka, Pa kis tan, Af gha nis tan), et sur tout le poids du ter ro risme
is la mique, dont le 11 sep tembre 2001 vient ag gra ver l’im pact en im pul‐ 
sant une di men sion sé cu ri taire riche en amal games. Les an nées 2000,
mar quées par un nou veau débat, à l’ini tia tive des Na tions Unies et de
l’Union eu ro péenne, in tro duisent la ques tion de l’en trou ver ture des
fron tières né ces si tée par le vieillis se ment eu ro péen et les pé nu ries de
main- d’œuvre à conci lier avec un ren for ce ment de la lutte contre
l’im mi gra tion clan des tine. Deux pé riodes peuvent être dis tin guées
pour mar quer l’évo lu tion du contexte ins ti tu tion nel : 1995-2002 (pre‐ 
mier sep ten nat de Jacques Chi rac) et 2002-2007.
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3.1. De l’ar se nal sé cu ri taire à la non- décision
(1995-2002)

En mai  1995, Jacques Chi rac est élu pré sident de la Ré pu blique et
nomme Alain Juppé comme Pre mier mi nistre. Fort du dis po si tif mis
en place en 1993 par Charles Pas qua, celui- ci com mence à cal mer le
jeu à la suite des at ten tats ter ro ristes du RER Port Royal et n’in tro duit
pas de nou velles lois sur l’en trée et le sé jour. Mais les lois Pas qua ainsi
que la crise du droit d’asile, où la plu part des can di dats se re trouvent
dé bou tés, conduisent, en 1996, à une mo bi li sa tion des sans- papiers
d’abord dans l’église Saint- Ambroise, puis rue Pajol, puis à Vin cennes
et enfin, du rant l’été 1996, à l’église Saint- Bernard dans le quar tier de
la Goutte d’Or à Paris. Le 26 août 1996, un coup de hache est donné
par la po lice dans une porte de l’église Saint- Bernard où les sans- 
papiers pour sui vaient leur grève de la faim. Leur éva cua tion va être le
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dé clen cheur d’un fort mou ve ment de so li da ri té qui dis cré dite la po li‐ 
tique gou ver ne men tale à leur égard.

En 1997, une com mis sion des sages est créée, pré si dée par Sté phane
Hes sel, pour faire des pro po si tions sur ce dos sier, mais ses tra vaux
se ront court- circuités. Le chan ge ment de ma jo ri té qui mène Lio nel
Jos pin aux fonc tions de Pre mier mi nistre conduit à une vague de ré‐ 
formes lé gis la tives. Jean- Pierre Che vè ne ment, mi nistre de l’In té rieur,
dé cide par cir cu laire d’une ré gu la ri sa tion ex cep tion nelle (150  000
can di dats, 90 000 ré gu la ri sés) et fait voter une nou velle loi sur l’en‐ 
trée et le sé jour en 1998. Ins pi rée par Pa trick Weil 20, elle in nove sur
plu sieurs points sans tou te fois re ve nir sur le prin cipe de la fer me ture
des fron tières : des fa ci li tés sont ac cor dées pour l’en trée aux hommes
d’af faires, ex perts, vi si teurs âgés des fa milles, ma lades. Le droit d’asile
se dé cline entre l’asile conven tion nel de la Conven tion de Ge nève,
l’asile consti tu tion nel pour les com bat tants de la li ber té et l’asile ter‐ 
ri to rial pour ceux qui ne rem plissent pas les condi tions de Ge nève
tout en étant me na cés (cas no tam ment des Al gé riens des an nées
1995). Le code de la na tio na li té est mo di fié par la loi Gui gou 21 de 1998.
Celle- ci re vient à la loi de 1973, ré ta blis sant l’accès au to ma tique à la
na tio na li té par l’effet du droit du sol pour les en fants nés en France
de pa rents étran gers à l’âge de la ma jo ri té. Cette dis po si tion est in‐ 
chan gée jusqu’à au jourd’hui sans que le débat sur le code de la na tio‐ 
na li té soit re ve nu sur la place pu blique.
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Mais d’autres re ven di ca tions se font jour et la si tua tion de cer tains
im mi grés se dé grade. À San gatte, où un centre de la Croix- Rouge a
été éta bli dans les han gars de construc tion de l’Eu ro tun nel, des can‐ 
di dats à l’im mi gra tion vers le Royaume Uni s’ac cu mulent dans l’es poir
de tra ver ser clan des ti ne ment la Manche  : Af ghans, Kurdes, Pa kis ta‐ 
nais veulent y de man der l’asile, car ils y ont des proches, ils parlent
l’an glais, il n’y a pas de contrôles d’iden ti té une fois en trés et on a le
droit de tra vailler quand on est de man deur d’asile en se fon dant dans
les com mu nau tés déjà ins tal lées. Mal gré le pour ris se ment de la si tua‐ 
tion, au cune dé ci sion n’est prise. On constate le même im mo bi lisme à
pro pos de deux autres re ven di ca tions por tées par la gauche : le droit
de vote local et la double peine. Enfin, les clan des tins non ré gu la ri sés
par la cir cu laire de 1997 sont en core 60 000 à at tendre. Là en core au‐
cune so lu tion ne leur est pro po sée. C’est par fri lo si té à l’égard de
l’éven tuelle mon tée du Front na tio nal que la gauche n’a pas voulu
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s’en ga ger sur le cha pitre de l’im mi gra tion pen dant cette pé riode.
Mais elle a déçu des mi li tants, qui sont allés cher cher plus à gauche
des ré ponses à leur mo bi li sa tion.

3.2. La po li tique de Ni co las Sar ko zy
(2002‐2006)

La ré élec tion triom phale de Jacques Chi rac et la dé faite de la gauche
aux pré si den tielles de 2002 portent au mi nis tère de l’In té rieur Ni co‐ 
las Sar ko zy. Aus si tôt ar ri vé, celui- ci s’em presse de faire voter deux
nou velles lois sur l’im mi gra tion : la loi sur l’en trée et le sé jour de no‐ 
vembre  2003 et la loi sur l’asile du 10  dé cembre 2003. La pre mière
dur cit les condi tions d’en trée et de sé jour, la mi gra tion ma tri mo niale
et le re grou pe ment fa mi lial. La se conde res treint le droit d’asile en
sup pri mant l’asile consti tu tion nel (qui ne re pré sen tait que très peu de
bé né fi ciaires) et l’asile ter ri to rial et in tro duit de nou velles no tions
res tric tives telles que l’asile in terne (quand les condi tions de sé cu ri té
sont as su rées dans un pé ri mètre de sé cu ri té d’un pays en crise) et
une liste de pays sûrs d’où il est très dif fi cile de de man der l’asile.
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La loi sur l’in ter dic tion du port de signes re li gieux à l’école est votée
en 2004.
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À l’au tomne 2005, la crise des ban lieues se ma ni feste par l’in cen die de
voi tures dans la ban lieue pa ri sienne, suite à des vio lences po li cières.
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Puis, le mi nistre de l’In té rieur remet en chan tier un nou veau dis po si‐ 
tif, qui abou ti ra au vote, le 3 juin 2006, de la loi sur l’en trée et le sé‐ 
jour qui a pour slo gan « oui à l’im mi gra tion choi sie, non à l’im mi gra‐ 
tion subie ». Celle- ci en trouvre les fron tières à une élite de per sonnes
très qua li fiées et de créa teurs (une carte « ca pa ci tés et ta lents » est
créée à cette fin), de qua li fiés et de sai son niers (à la condi tion de ne
pas tra vailler plus de six mois trois ans du rant). Mais elle conti nue de
res treindre le re grou pe ment fa mi lial et l’im mi gra tion ma tri mo niale.
Un mois à peine après le vote de cette loi, sous la pres sion de ré seaux
mi li tants (le RESF, ré seau Sans Fron tières) des ti née à sou te nir les en‐ 
fants sou mis aux re con duc tions à la fron tière du fait de la clan des ti‐ 
ni té de leurs pa rents, il est ac cu lé à la ré gu la ri sa tion de plu sieurs mil‐ 
liers de fa milles.
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III. La pé riode 2007‐2017

1. Du côté des po li tiques pu bliques

Quelques dé ci sions phares marquent la pé riode en France : la loi Sar‐ 
ko zy de 2006 sur l’« im mi gra tion choi sie » (qui est pré sen tée comme
l’an ti thèse des mi gra tions dites su bies, re grou pe ment fa mi lial, droit
d’asile, sans pa piers), la créa tion, en 2007, d’un mi nis tère de l’Im mi‐ 
gra tion, de l’In té gra tion et de l’Iden ti té na tio nale avec Brice Hor te‐ 
feux puis Éric Bes son comme ti tu laires du por te feuille, l’éra di ca tion
de la « jungle » de Ca lais, en 2009, suite à une pre mière fer me ture du
centre de San gatte en 2002 par Ni co las Sar ko zy, mi nistre de l’In té‐ 
rieur, où s’en tas saient les can di dats au dé part pour l’An gle terre, la
ten ta tive de re tour à plus de droit du sang dans le code de la na tio na‐ 
li té et, dans ce contexte res tric tif et sé cu ri taire, la créa tion du Musée
de l’im mi gra tion, alors ap pe lé Cité na tio nale de l’His toire de l’Im mi‐ 
gra tion, un pro jet re fu sé par Lio nel Jos pin en son temps, puis ac cep té
par Jacques Chi rac et qui ouvre ses portes sous le quin quen nat de Ni‐ 
co las Sar ko zy avec pour for mule « Leur his toire est notre his toire ».
Le cli mat est donc à la confu sion des mes sages, et le musée ne sera
inau gu ré que sous le quin quen nat de Fran çois Hol lande, par le pré‐ 
sident de la Ré pu blique, en 2014. La po li tique très dure à l’égard des
nou veaux ar ri vants nuit à l’in té gra tion des nou veaux Fran çais, à l’in‐ 
verse de la for mule qui avait long temps couru selon la quelle les sans- 
papiers nui saient à l’in té gra tion de ceux qui étaient là… Mais le ter ro‐ 
risme qui frappe en France en 2015, puis l’ar ri vée de de man deurs
d’asile, peu nom breuse au re gard des chiffres al le mands en 2015
(76 000 de man deurs en France) et le pro jet de dé chéance de la na tio‐ 
na li té par le gou ver ne ment so cia liste ne contri buent pas à re nou ve ler
le dis cours sé cu ri taire ni à l’in jonc tion à l’in té gra tion.
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2. Les ac teurs as so cia tifs
Du rant cette pé riode, l’une des dif fi cul tés de la po li tique d’ac cueil a
été à la fois de contri buer à la mise en œuvre de la po li tique pu blique,
l’in té gra tion à la fran çaise, et de conser ver un es prit mi li tant en fa‐ 
veur du res pect des droits des étran gers. Car com ment peut- on ac‐ 
cueillir d’un côté si l’on mène une po li tique res tric tive à l’en trée et au
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sé jour de l’autre, qui nuit à l’in té gra tion fu ture des nou veaux en‐ 
trants  ? Tel a été le di lemme, car beau coup de dé ci deurs po li tiques
ont consi dé ré que les « clan des tins nui saient à l’in té gra tion de ceux
qui sont là ».

Nombre d’as so cia tions na tio nales mais aussi avec leurs an tennes ré‐ 
gio nales et lo cales, comme RESF, la Ligue des Droits de l’Homme, la
FASTI, le MRAP, le Se cours ca tho lique, la CI MADE, l’ACAT et quelques
autres ont su fé dé rer au tour d’elles des mi li tants du quo ti dien qui
s’oc cupent d’une autre forme d’ac cueil  : celui des sans- papiers, des
dé bou tés du droit d’asile, des in di vi dus iso lés et des fa milles en ins‐ 
tance de re con duc tion à la fron tière en les ai dant à consti tuer leurs
dos siers de ré gu la ri sa tion et par fois aussi en leur ap por tant des soins
de pre mière né ces si té (cou ver tures, nour ri ture, abri). Elles agissent
sou vent dans l’ur gence, dans l’af fron te ment avec les pou voirs pu blics,
dans le plai doyer na tio nal et par fois in ter na tio nal (Fo rums so ciaux
mon diaux). De son côté, Forum ré fu giés et France Terre d’Asile se
spé cia lisent dans l’ac cueil des de man deurs d’asile. Un autre di lemme
de l’ac cueil se pro file  : faut- il faire avec ou lut ter contre ? Beau coup
d’as so cia tions sont par ta gées par l’une et l’autre fonc tion, col la bo ra‐ 
tive et tri bu ni cienne.

71

Dans le passé, la po li tique d’ac cueil à la fran çaise a ins ti tu tion na li sé le
mou ve ment as so cia tif au ser vice de la po li tique pu blique d’in té gra‐ 
tion, dans une lo gique de «  faire faire  », de dé lé ga tion de com pé‐ 
tences aux as so cia tions à l’éche lon local, dans un souci d’ef fi ca ci té et
avec moins de moyens. Peut- être verra- t-on à leur tour les as so cia‐ 
tions de sou tien aux mi grants d’au jourd’hui s’in sé rer dans la so cié té
ci vile à la quelle font appel les modes de gou ver nance, mul ti la té rale,
ré gio nale ou mon diale des mi gra tions. Il faut pour cela que l’ac cueil
s’in ter na tio na lise dans ses thé ma tiques et ses causes et soit en me‐ 
sure d’éla bo rer des formes de mo bi li sa tions trans na tio nales. Mais la
tâche est im mense, car la mo bi li té du monde est en marche et les
deux tiers de la po pu la tion de la pla nète n’ont pas le droit de cir cu ler
li bre ment.

72

3. L’opi nion pu blique

La France est un pays d’im mi gra tion qui s’ignore, a écrit la so cio logue
et po li to logue Do mi nique Schnap per. La France est en proie à la
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RÉSUMÉS

Français
De 1945 à 2015, la France a es sayé de dé fi nir une po li tique d’im mi gra tion,
mais a ren con tré de nom breuses dif fi cul tés pour y par ve nir. Pen dant les an‐ 
nées 1955‐1974, les ins ti tu tions po li tiques ne par vinrent pas à suivre la de‐ 
mande du mar ché du tra vail. Puis il y eut la crise éco no mique de 1973. Dans
les an nées 1980, la po li tique de rap pro che ment fa mi lial se conju gua à la
mon tée du chô mage. Les an nées 1990 furent un tour nant avec l’eu ro péa ni‐ 
sa tion des po li tiques na tio nales d’im mi gra tion et une ap proche de la mi gra‐ 
tion de plus en plus sé cu ri taire. Au début des an nées 2000, ce furent les at‐ 
taques ter ro ristes, et en 2015 l’af flux de ré fu giés et nou veaux ar ri vants ve‐ 
nant tra vailler en France. La France, qui est le plus an cien pays d’im mi gra‐ 
tion en Eu rope, re con naît à peine cette réa li té. Son mo dèle d’as si mi la tion a
viré vers l’in té gra tion et le vivre en semble. L’Eu rope in fluence de plus en
plus le conte nu de la ci toyen ne té. C’est en pre nant en compte tous ces
chan ge ments que la po li tique l’im mi gra tion en France doit être re dé fi nie.

English
From 1945 to 2015, France tried to define an im mig ra tion policy, but en‐ 
countered many dif fi culties to achieve it. Dur ing the years 1955‐1974, polit‐ 
ical in sti tu tions failed to keep up with the de mands of the la bour mar ket.
Then there was the eco nomic crisis of 1973. In the 1980s, the fam ily re uni‐ 
fic a tion policy was coupled with rising un em ploy ment. The 1990s were a
turn ing point with the European iz a tion of na tional im mig ra tion policies and
an ap proach in creas ingly se cure to mi gra tion. In the early 2000s there were
the ter ror ist at tacks, and in 2015 the in flux of refugees and new comers
com ing to work in France. France, the old est im mig ra tion coun try in
Europe, hardly ac know ledges this real ity. Its as sim il a tion model has moved
to wards in teg ra tion and liv ing to gether. Europe is in creas ingly in flu en cing
the con tent of cit izen ship. It is by tak ing into ac count all these changes that
the im mig ra tion policy in France must be re defined.

Italiano
Dal 1945 al 2015, la Fran cia ha vo lu to de di ni re una po li ti ca mi gra to ria, ma ha
in con tra to una massa di difficoltà dall’ini zio per farlo : l’im por tan za della ri‐ 
chie sta di ma no do pe ra quan do le legge e il di rit to na zio na le non ar ri va va no
a se gui re (1955‐1974), la crisi eco no mi ca del 1973 in un pe rio do di ri con giun‐ 
gi men to fa mi lia re e di di soc cu pa zio ne (anni 1980). Il cam bio av vie ne negli
anni 1990 coll’eu ro pei saz zio ne della po li ti ca dei flus sui mi gra to ri e la se cu‐ 
riz za zio ne delle fron tie re (anni 1990), poi il ter ro ri smo in ter na zio ne all’ini zio
del XXI sec co lo ed i flus si di ri fu giz ti del 2015. La Fran cia è il primo paese
d’im mi gra zio ne in Eu ro pa sto ri ca men te ma in con tra difficoltà a ri co no sce re
que sta realtà. Il suo mo del lo as si mi la zio ni sta si è cal bia to nell’in te gra zio ne e
il vi ve re in sie me. L’Eu ro pa in ter vie ne sem pre più nel con te nu to della cit ta ‐
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di nan za. Tutti que sti cam bia men ti hanno con tri bui to a de fi ni re la po li ti ca
fran ce se d’im mi gra zio ne.

INDEX

Mots-clés
histoire, immigration, intégration, politique d’entrée, modèle d'assimilation

Keywords
history, immigration policy, integration, entrance policy, assimilation model

Parole chiave
storia, politica di immigrazione, integrazione, politica d’ingresso, modello di
assimilazione

AUTEUR

Catherine Wihtol de Wenden
Directrice de recherche au CNRS, auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur les
migrations internationales, C. Wihtol de Wenden a une double formation de
politologue et de juriste. Elle a enquêté sur les aspects socio-politiques des
migrations depuis plus de trente ans en France, en Europe et dans le monde. Elle
enseigne à Sciences Po et à l’université La Sapienza de Rome. Plusieurs de ses
ouvrages ont été traduits.
IDREF : https://www.idref.fr/027195201
ORCID : http://orcid.org/0000-0003-2404-7447
HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/catherine-wihtol-de-wenden
ISNI : http://www.isni.org/0000000121426498
BNF : https://data.bnf.fr/fr/11929060

https://www.ouvroir.fr/cpe/index.php?id=1575

