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TEXTE

Pour sai sir les en jeux lin guis tiques et cultu rels liés à l’im mi gra tion
dans la France du 21  siècle, il n’est pas in utile de re ve nir un peu en
ar rière pour voir com ment ils se sont noués dans un mode spé ci fique
de trai te ment de la dif fé rence cultu relle ex pé ri men té en mé tro pole
de puis la Ré vo lu tion fran çaise, et dans les co lo nies de puis le
19   siècle. Cette spé ci fi ci té est celle qu’on a pris l’ha bi tude de dé si‐ 
gner comme le « mo dèle ré pu bli cain d’in té gra tion » qui, en op po si‐ 
tion au mo dèle eth nique al le mand, dé fen drait une vi sion contrac‐ 
tuelle et in di vi dua liste de la ci toyen ne té. En fait, si l’on re garde moins
le mo dèle que les po li tiques qui l’ont mis en œuvre, on peut voir que
s’y ma ni feste une ten sion per ma nente entre une vo lon té d’in clu sion
et d’ho mo gé néi sa tion, et des pro ces sus de mi no ri sa tion de groupes
ou de main tien de seg ments de po pu la tions dans l’ex tra néi té na tio‐ 
nale et cultu relle.
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1. Le « mo dèle ré pu bli cain » : un
credo as si mi la tion niste en mé tro ‐
pole et dans les co lo nies
La doc trine fran çaise en ma tière de trai te ment de la dif fé rence cultu‐ 
relle est as si mi la tion niste. Au nom du pacte ré pu bli cain fondé sur des
va leurs laïques et uni ver sa listes, elle in vite les individus- citoyens à se
dé ta cher de leurs liens pré- nationaux, à re non cer à l’ex pres sion pu‐ 
blique de leurs at ta che ments à des com mu nau tés lo cale, eth nique ou
re li gieuse et, en contre par tie, elle leur pro met l’éga li té des droits et
des op por tu ni tés.

2

Ce qui ex prime le mieux cette doc trine fran çaise as si mi la tion niste,
c’est la cé lèbre phrase du dé pu té Clermont- Tonnerre à l’As sem blée
na tio nale en 1789  : «  Il faut tout re fu ser aux Juifs comme Na tion, et
ac cor der tout aux Juifs comme in di vi dus » (Po lia kov, 1968 : 234).

3

L’idée- force du mo dèle ré pu bli cain est d’ins tau rer une ré ci pro ci té
entre d’une part l’in ter dit que se fait à lui- même l’État de dis cri mi ner
les ci toyens sur la base de l’ap par te nance à un groupe et, d’autre part,
l’in ter dit fait aux ci toyens de re ven di quer une ap par te nance de
groupe. Cette doc trine va être suc ces si ve ment ap pli quée aux Juifs,
aux mi no ri tés ré gio nales et aux im mi grés et on en re trouve la trace
au jourd’hui dans les deux ques tions saillantes de la pen sée po li tique
sur l’im mi gra tion que sont la ques tion des dis cri mi na tions (Ebe rhard,
2010) et l’ob ses sion du com mu nau ta risme (Dhume, 2013).

4

La ci toyen ne té du type « contrat so cial » qui dé coule de ce mo dèle
re pose sur l’adhé sion, le libre choix de son ap par te nance à la Na tion
sans ré fé rence à l’ori gine ou à l’eth nie. Elle prend plei ne ment son
sens dans le mo ment ré vo lu tion naire (1789‐1791) lorsque l’en ga ge‐ 
ment dans la dé fense de la pa trie, la vo lon té de l’in di vi du de vivre
sous les lois de la ré pu blique et l’adhé sion à la Dé cla ra tion des Droits
de l’homme et du ci toyen étaient les élé ments fon da teurs de la ci‐ 
toyen ne té. Pen dant une courte pé riode, il n’ap pa rais sait pas contra‐ 
dic toire que des in di vi dus étran gers ac cèdent à la qua li té de ci toyen
fran çais, au point que l’on pou vait alors consti tuer une as so cia tion de
« pa triotes étran gers » ou élire des étran gers comme Tho mas Paine
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et Anar cha sis Cloots comme re pré sen tants du «  peuple fran çais  ».
C’est cette même concep tion de la ci toyen ne té comme contrat que
Renan ré af fir me ra un siècle plus tard. Dans son texte «  Qu’est- ce
qu’une Na tion ? », il sou tient que c’est le désir clai re ment ex pri mé de
vivre en semble (le « plé bis cite de tous les jours ») qui ras semble les
in di vi dus dans la Na tion, sans qu’y in ter viennent ce qu’il ap pelle des
consi dé ra tions « eth no gra phiques », c’est- à-dire la si mi la ri té ra ciale,
re li gieuse ou lin guis tique, pas plus que l’in té rêt éco no mique ou les
fron tières na tu relles (Renan, 1887).

Il est très si gni fi ca tif qu’à la même époque, la fin du 19  siècle, c’est le
même homme (Jules Ferry) qui met en œuvre po li ti que ment cette
doc trine as si mi la tion niste à la fois dans le pro jet vo lon ta riste d’ho mo‐ 
gé néi sa tion et d’uni fi ca tion cultu relle de la Na tion et dans l’en tre prise
im pé riale de la co lo ni sa tion.

6 e

Dans les deux cas (celui de la construc tion na tio nale et de l’ex pan‐ 
sion nisme im pé rial), l’as si mi la tion est pen sée comme une tâche dé vo‐ 
lue à l’État, elle ma ni feste sa puis sance (on parle du génie as si mi la teur
de la France), sa ca pa ci té à ran ger sous son ordre ju ri dique et so cial
des po pu la tions qui lui étaient étran gères par les cou tumes, la langue
ou la re li gion.

7

Il y a tou te fois une dif fé rence : l’as si mi la tion dans les co lo nies se dit
dans le lan gage de la race, que ce soit d’abord, au temps de la
conquête, dans la fu sion des races (chère aux Saint- Simoniens), ou
dans le lan gage ra cia liste de Ferry  : «  les races su pé rieures ont un
droit vis- à-vis des races in fé rieures parce qu’elles ont un de voir  :
celui de les ci vi li ser » (Ferry, 1885). Ce lien entre droit et de voirs, as‐ 
so cié à la hié rar chie ra ciale, n’est pas propre au mo dèle fran çais. Il a
été gé né ra le ment uti li sé comme jus ti fi ca tion de la co lo ni sa tion et af‐ 
fir ma tion de la su pé rio ri té de l’Oc ci dent : on le re trouve no tam ment
dans l’es pace co lo nial bri tan nique, sous la forme du far deau de
l’homme blanc (Ki pling, 1899). Il est fon da men tal pour com prendre la
dif fé rence ra di cale que fai saient les hommes po li tiques (de droite) de
l’époque, entre co lo ni sa tion et es cla vage. Jules Ferry condamne l’es‐ 
cla vage comme un man que ment du de voir des races su pé rieures,
alors que la co lo ni sa tion rem plit un de voir de ci vi li sa tion, ap por ter les
lu mières.
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En mé tro pole, l’as si mi la tion se dit non pas en termes de hié rar chie,
de lien ver ti cal entre su pé rieurs et in fé rieurs, mais dans l’ho ri zon ta li‐ 
té du ter ri toire na tio nal, dans l’uni fi ca tion et l’ho mo gé néi sa tion de la
Na tion (Weber, 1983). L’ins tru ment pri vi lé gié de cette uni fi ca tion na‐ 
tio nale est l’école ré pu bli caine qui rem plit avec ef fi ca ci té sous la troi‐ 
sième Ré pu blique sa fonc tion d’ara se ment des dif fé rences cultu relles,
re li gieuses, lin guis tiques 1. L’im po si tion du fran çais comme langue
unique va de pair avec une idéo lo gie du mé rite qui offre des op por tu‐ 
ni tés de mo bi li té so ciale aux en fants des classes po pu laires, en core
en ma jo ri té ru rales. Mais l’idéal mo no lingue de la ré pu blique fran çaise
(jusqu’à la gé né ra li sa tion de l’an glais comme vé hi cu laire mon dia li sé)
s’était déjà for te ment af fir mé dès la Ré vo lu tion fran çaise  : le rap port
de l’abbé Gré goire en 1794 sur « les moyens et la né ces si té d’anéan tir
les pa tois et d’uni ver sa li ser l’usage de la langue fran çaise » (Cer teau et
al., 2002 : 331‐351) fait écho aux pro pos tenus quelques mois plus tôt
par Ba rère à la Conven tion  : «  Le fé dé ra lisme et la su per sti tion
parlent bas- breton, l’émi gra tion et la haine de la ré pu blique parlent
al le mand, la contre- révolution parle ita lien et le fa na tisme parle
basque  » (Cer teau et al., p.  326). Faire la guerre aux idiomes, c’est
donc faire œuvre ré vo lu tion naire en lut tant à la fois contre la contre- 
révolution, contre l’igno rance et contre l’Église. Et im po ser, de façon
par fois bru tale, le fran çais, c’est pré ser ver l’in té gri té de la Ré pu blique
et pro mou voir, à tra vers la langue com mune ses va leurs de li ber té,
d’éga li té et de fra ter ni té (Per rot, 1997). En congruence avec le credo
as si mi la tion niste, le mo no lin guisme a été pensé comme un élé ment
es sen tiel dans la construc tion de l’État na tion mo derne et il va être
ins crit dans la Consti tu tion de 1958 2.

9

Si l’as si mi la tion se dit dans des lan gages dif fé rents en mé tro pole et
aux co lo nies, la dif fé rence doit tou te fois être nuan cée  : le sta tut de
l’In di gé nat en Al gé rie co lo niale est au tant basé sur la race bio lo gique
que sur des dif fé rences cultu relles (la tribu, le tra di tio na lisme) hié rar‐ 
chi sées sur une échelle de ci vi li sa tion (comme en té moigne la ca té go‐ 
rie d’« évo lué »). Et, in ver se ment, l’idée de ci vi li ser les pay sans se re‐ 
trouve dans la lutte contre les su per sti tions as so ciées aux cou tumes
lo cales, et le de voir de faire ac cé der à la langue ci vi li sée qu’est le fran‐ 
çais stan dard, des gens qui ne dis posent que de ces «  jar gons bar‐ 
bares et ces idiomes gros siers » (Ba rère) que sont les pa tois.
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Une fois ache vée l’iden ti fi ca tion entre langue et peuple, dans la pre‐ 
mière moi tié du 20   siècle, les langues mi no ri taires ré gio nales stig‐ 
ma ti sées comme pa tois vont pou voir être pa tri mo nia li sées, re mises à
l’hon neur pour pro té ger la mé moire d’un passé na tio nal, in té grées
dans l’his toire de la France, comme en té moigne la loi Deixonne de
1951 sur l’en sei gne ment des langues et dia lectes lo caux. Mais à condi‐ 
tion qu’elles res tent jus te ment can ton nées dans un passé ré vo lu, folk‐ 
lo ri sées, ce qui ex plique que la France n’a tou jours pas ra ti fié la
Charte eu ro péenne des langues ré gio nales ou mi no ri taires, sup po sée
contraire à la Ré pu blique une et in di vi sible.

11

e

Ce qui jus ti fie ce long dé tour avant d’en venir à la ques tion mi gra toire,
c’est que lorsque la France ac cueille dès la fin du 19  siècle ses pre‐ 
mières grandes vagues mi gra toires, le trai te ment des im mi grés s’ins‐ 
crit en droite ligne de la doc trine de l’as si mi la tion dans ces deux ver‐ 
sions do mes tique et im pé riale. Mais avec une spé ci fi ci té forte, c’est sa
fonc tion de triage.

12
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2. Im mi grés as si mi lables et non
as si mi lables
Dans le cas des im mi grés, la même no tion (l’as si mi la tion) qui af firme
en théo rie l’accès de tout in di vi du à l’uni ver sel est uti li sée en pra tique
comme un outil de sé lec tion et de tri entre des po pu la tions in éga le‐ 
ment do tées de ca pa ci tés à s’as si mi ler. Avec la vague d’im mi gra tion
qui suit la pre mière guerre mon diale, le lan gage de la race est em‐ 
ployé pour dis tin guer parmi les im mi grés « in as si mi lables » les races
« in fé rieures » (les in di gènes des co lo nies) des races « an ta go nistes »
que sont les an ciens en ne mis al le mands et ita liens (Noi riel, 2007). Les
spé cia listes de l’im mi gra tion prônent une ri gou reuse sé lec tion selon
l’ori gine, la pré fé rence al lant aux Eu ro péens, sup po sés s’as si mi ler plus
fa ci le ment que les Afri cains ou les Asia tiques du fait de leur proxi mi té
«  ra ciale  » (Schor, 1996). L’idée de pré dis po si tions plus ou moins
grandes à l’as si mi la tion s’est main te nue dans la pé riode sui vante à
tra vers la no tion de « dis tance cultu relle », re layée et confor tée par
les ins tances scien ti fiques. Elle consti tue l’arrière- plan des grandes
en quêtes sur l’as si mi la tion des im mi grés me nées de puis les an nées
cin quante jusqu’à nos jours. Com men tant les ré sul tats de l’en quête
menée en Bel gique par l’équipe de René Clé mens, Alain Gi rard sou‐
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ligne que « la ca pa ci té d’as si mi la tion des Po lo nais ap pa raît moins vive
que celles des Ita liens parce que la « dis tance cultu relle » qui les sé‐ 
pare des Belges est beau coup plus grande » (Gi rard, 1954 : 148).

Avec les mi gra tions post- coloniales, il n’est tout d’abord pas ques tion
d’as si mi la tion. La po li tique consiste plu tôt à main te nir ces im mi grés
et leurs en fants dans leur culture d’ori gine pour pré pa rer leur re tour
dans leurs pays : en sei gne ment des langues et des cultures d’ori gine
dans l’école pu blique, émis sions de té lé vi sion spé ci fiques, fi nan ce‐ 
ment de lieux de culte re li gieux en liai son avec les États d’ori gine… Ce
n’est qu’au début des an nées 1980, après l’échec de la ten ta tive de re‐ 
tour forcé des im mi grés 3 qu’il de vient évident que ces po pu la tions
res te ront en France et y fe ront souche.

14

S’ouvre alors toute une pé riode (les an nées 1980 et 1990) au cours de
la quelle la ques tion de l’im mi gra tion comme pro blème pu blic va
chan ger de sens. L’enjeu en termes de po si tion ne ment idéo lo gique et
de ges tion po li tique n’est plus de dis cu ter de l’uti li té des im mi grés, de
leur contri bu tion à l’éco no mie, mais de sa voir com ment gérer la pré‐ 
sence d’une al té ri té au sein de la Na tion. L’ap pa ri tion des Beurs, la
marche pour l’éga li té, vont pla cer la ques tion de l’in té gra tion au- 
devant de la scène sous l’égide du Haut Conseil à l’In té gra tion 4.

15

Dans les dé bats idéo lo giques, le trai te ment de la dif fé rence cultu relle
fait l’objet d’une mul ti tude de po si tion ne ments qui rendent compte
de la di men sion char nière de cette pé riode : de puis l’apo lo gie du mé‐ 
lange (« La France est comme une mo by lette, il lui faut du mé lange »,
« vivre en semble avec nos dif fé rences »), jusqu’à la dé fense d’une pu‐ 
re té na tio nale avec la mise en cause du jus solis et de l’at tri bu tion au‐ 
to ma tique de la na tio na li té aux deuxièmes gé né ra tions, en pas sant
par la dé cou verte du ra cisme et des dis cri mi na tions avec la créa tion
de l’as so cia tion SOS ra cisme en 1984.

16

Dans les textes éma nant de l’ad mi nis tra tion pu blique et des ex perts
de la ques tion mi gra toire, la no tion d’as si mi la tion est de plus en plus
dis cu tée. Sa va leur des crip tive pour rendre compte des mo da li tés
selon les quelles les im mi grés de l’époque an té rieure sont de ve nus
fran çais pa raît in con tes table : on en tend alors par as si mi la tion le pro‐ 
ces sus qui a conduit les Ita liens, les Belges, les Po lo nais à adop ter
pro gres si ve ment les pra tiques cultu relles et les va leurs de la so cié té
d’ac cueil jusqu’à la dis pa ri tion pro gres sive des traits cultu rels d’ori ‐
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gine. Mais en tant que visée nor ma tive, on lui re proche le ca rac tère
asy mé trique des rap ports qu’elle ins taure entre les im mi grés et la so‐ 
cié té fran çaise (Costa- Lascoux, 1991). On lui pré fère dé sor mais dans
les dis cours po li tiques et les textes ad mi nis tra tifs, le terme d’in té gra‐ 
tion, perçu comme plus neutre, et en réa li té plus po ly sé mique : tan tôt
il fait ré fé rence à ce que les au teurs amé ri cains dé si gnaient comme
l’as si mi la tion struc tu relle des im mi grants (le rap pro che ment de leurs
po si tions avec celle des na tifs en termes d’em ploi, de lo ge ment, de
droits so ciaux) en op po si tion à l’as si mi la tion cultu relle (leur adhé sion
à la culture et aux va leurs mains tream) (Gor don, 1964)  ; tan tôt on
pense l’in té gra tion comme une al ter na tive à l’as si mi la tion qui en tem‐ 
père le ca rac tère uni la té ral. La ju riste Jac que line Costa- Lascoux,
membre du Haut Conseil à l’In té gra tion (HCI) la dé fi nit comme un
pro ces sus à double sens au cours du quel «  cha cun ac cepte de se
consti tuer par tie du tout et s’en gage à res pec ter l’in té gri té de l’en‐ 
semble » (Costa- Lascoux, 1991 : 7). Les dé fi ni tions qu’en donne le HCI
se si tuent dans cette op tique. Le pro ces sus d’in té gra tion est dé fi ni
dans son pre mier rap port comme « la par ti ci pa tion ac tive à la so cié té
na tio nale d’élé ments va riés et dif fé rents, tout en ac cep tant la sub sis‐ 
tance de spé ci fi ci tés cultu relles, so ciales et mo rales et en te nant pour
vrai que l’en semble s’en ri chit de cette va rié té, de cette com plexi té »
(Haut Conseil à l’in té gra tion, 1991 : 18).

Dans son rap port an nuel de 1992, le HCI ex pose la façon dont il en vi‐ 
sage le lien entre l’in té gra tion et les spé ci fi ci tés cultu relles. Celles
sup po sées « en ri chir l’en semble » res tent tou te fois non ex pli ci tées 5

tan dis que sont dé taillées celles qui «  re mettent en cause les prin‐ 
cipes fon da teurs de la so cié té fran çaise » (Haut Conseil à l’in té gra‐ 
tion, 1992 : 23). Remis deux ans après les dé bats sus ci tés dans l’arène
pu blique par « l’af faire de Creil » 6, le rap port consacre un long dé ve‐ 
lop pe ment à la ques tion de l’islam et fait l’in ven taire des pra tiques,
at tri buées aux po pu la tions ori gi naires de pays mu sul mans, que les
im mi grés sont in vi tés à aban don ner, comme l’en fer me ment des
femmes, les ma riages for cés et la po ly ga mie 7. En dépit de leur dé‐ 
marche qui se veut res pec tueuse de la di ver si té et sou hai tant
« mettre l’ac cent sur les res sem blances et les conver gences » (Haut
Conseil à l’in té gra tion, 1991  : 18), les pre miers rap ports du HCI n’en
contri buent pas moins à dur cir le contraste entre les pra tiques des
im mi grés et les normes so ciales, ju ri diques et cultu relles de la so cié té
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fran çaise et à dif fu ser l’idée d’une im mi gra tion par ti cu liè re ment pro‐ 
blé ma tique.

3. Entre re con nais sance des dis ‐
cri mi na tions et in jonc tion à l’as ‐
si mi la tion
L’année 1998 marque un ren ver se ment de ten dance avec un rap port
du HCI qui éta blit la réa li té des dis cri mi na tions ra ciales en vi gueur
dans le lo ge ment, l’em ploi, les loi sirs. Un an plus tard, la mi nistre so‐ 
cia liste du tra vail Mar tine Aubry convoque des As sises de la ci toyen‐ 
ne té et de la lutte contre les dis cri mi na tions. Elle y af firme of fi ciel le‐ 
ment le pas sage de la ques tion de l’in té gra tion («  car les per sonnes
dont nous par lons sont in té grées cultu rel le ment de puis long temps »)
à celle de la lutte contre les dis cri mi na tions et de l’éga li té des droits.

19

Et c’est à ce point que la doc trine de Cler mont Ton nerre va re trou ver
toute son ac tua li té. Ce qui sur git avec «  l’in ven tion fran çaise de la
dis cri mi na tion » à la fin des an nées 1990 (Fas sin, 2002) et les la men‐ 
tos sur la « crise » du mo dèle ré pu bli cain (Streiff- Fénart, 2002), c’est
le constat d’un dé ca lage entre la pro messe de l’éga li té de droit et
d’accès aux res sources des in di vi dus et la réa li té des dif fé rences de
trai te ment selon leur ori gine.

20

On re trouve dans le dis cours de la mi nistre Mar tine Aubry la ba lance
entre l’obli ga tion d’as su rer l’éga li té des in di vi dus (qui se dit au‐ 
jourd’hui : lutte contre la dis cri mi na tion) et le refus des pré ro ga tives
de groupe (ce que Cler mont Ton nerre ap pe lait « la Na tion » et qu’on
ap pelle main te nant « le com mu nau ta risme »). Le contrat ré pu bli cain
que la mi nistre vise à ré ta blir, c’est celui d’un donnant- donnant où la
part qui in combe à l’État est d’as su rer l’éga li té des in di vi dus ci toyens,
et la part qui in combe à l’in di vi du est d’épou ser les va leurs de la Na‐ 
tion : « Être ci toyen sup pose que la so cié té à la quelle on ap par tient et
dont on épouse les va leurs vous re con naisse. Ce sen ti ment d’ap par te‐ 
nance se fonde sur l’éga li té des chances et des droits. Or, dans notre
pays, ce prin cipe ré pu bli cain d’éga li té est trop sou vent ba foué  »
(Aubry, 1999).
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La re con nais sance of fi cielle de la dis cri mi na tion va donc de pair avec
l’émer gence de la ques tion des va leurs qui va oc cu per une place cen‐ 
trale dans les dé bats ul té rieurs sur l’in té gra tion. Les an nées 2000
sont en effet ponc tuées par une série d’évè ne ments et de contro‐ 
verses pu bliques 8 qui fo ca lisent la ques tion mi gra toire sur la place de
l’islam dans la so cié té fran çaise et sur la laï ci té. À tra vers ces thèmes
de débat, s’amorce un dé pla ce ment des ques tions re la tives aux
normes ré gis sant la vie en com mun et aux règles de droit, vers celles
des va leurs et de l’iden ti té.

22

L’adhé sion aux va leurs était déjà l’un des cri tères de l’as si mi la tion exi‐ 
gée du can di dat dans les pro cé dures de na tu ra li sa tion. Elle en consti‐ 
tue même la spé ci fi ci té. Dans la plu part des pays, les pro cé dures de
na tu ra li sa tion com prennent une exi gence de connais sance de la
langue, des ins ti tu tions, de la culture et de l’his toire du pays, et un
en ga ge ment à en res pec ter les lois et la consti tu tion 9. En France, la
na tu ra li sa tion est plus exi geante  : elle ne de mande pas seule ment à
l’étran ger de se confor mer au droit en vi gueur et de connaître les us
et cou tumes du pays, mais de les in té rio ri ser comme des va leurs per‐ 
son nelles 10.
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Le rap port que le HCI remet en 2009 s’in ti tule « Faire connaître les
va leurs de la Ré pu blique ». Les ré dac teurs prennent soin de pré ci ser
la dif fé rence entre l’adhé sion aux va leurs de man dée aux can di dats à
la na tu ra li sa tion et leur simple res pect qui est de man dé aux im mi‐ 
grés :

24

[…] il est im por tant de dis tin guer res pect et adhé sion, le pre mier
étant obli ga toire pour s’in té grer et vivre dans la so cié té d’ac cueil, la
se conde ré sul tant d’une longue im pré gna tion avec les codes de cette
so cié té. On doit ainsi ex pli quer au nou vel im mi grant que si l’on exige
le pre mier, son adhé sion n’est pas at ten due dès son ar ri vée sinon
après un par cours per son nel qui le conduit à vou loir de ve nir plei ne ‐
ment Fran çais par na tu ra li sa tion (Haut Conseil à l’In té gra tion, 2009 :
8‐9).

La dif fé rence entre adhé rer et res pec ter est tou te fois ténue. Dans sa
lettre du 11  dé cembre 2008 sol li ci tant l’avis du Haut Conseil, Brice
Hor te feux, mi nistre de l’Im mi gra tion, de l’in té gra tion, de l’iden ti té na‐ 
tio nale et du dé ve lop pe ment so li daire, lui de mande des pro po si tions
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sur les moyens de « faire par ta ger aux étran gers qui sou haitent s’ins‐ 
tal ler du ra ble ment dans notre pays les va leurs et sym boles de notre
Ré pu blique ». Au tre ment dit, il ne s’agit pas seule ment de de man der
aux im mi grés de faire à Rome comme font les Ro mains, mais de les
ame ner à faire leurs les va leurs de la Ré pu blique dé fi nies comme uni‐ 
ver selles (p. 12) et pou vant en trer en contra dic tion avec leurs propres
va leurs, celles qu’ils tiennent de leur culture d’ori gine. Une telle exi‐ 
gence re pose sur une asy mé trie et une hié rar chie des cultures dont
les ré dac teurs sont bien conscients : « Or la dif fi cul té tient au fait que
l’idéal ré pu bli cain est un idéal uni ver sa liste ins crit comme une mo‐ 
der ni té par rap port aux sys tèmes tra di tion nels » (p. 20).

Dans ce rap port le HCI fixe les mo da li tés du Contrat d’Ac cueil et d’In‐ 
té gra tion (CAI) créé en 2006. Ce dis po si tif est pré sen té comme «  la
concré ti sa tion de la vo lon té du primo- arrivant d’adhé rer aux prin‐ 
cipes ré pu bli cains  » 11. L’in té gra tion n’est plus un de voir as si gné à
l’État, comme la pré sen tait Mar tine Aubry, mais se trouve à la charge
de l’im mi gré, comme une ma ni fes ta tion de bonne vo lon té. Elle est
tes tée par une épreuve sou mise à éva lua tion, l’au to ri sant à de meu rer
sur le ter ri toire, l’ob ten tion du titre de sé jour étant condi tion née par
la réus site aux tests. Outre les tests lin guis tiques, la for ma tion in clut
un volet obli ga toire « For ma tion ci vique », dont le HCI re com mande
qu’elle soit plus orien tée vers les va leurs ré pu bli caines et leur ex pli ca‐ 
tion (p. 34), les va leurs en ques tion étant prin ci pa le ment la laï ci té et
l’éga li té hommes/femmes. Dans la mise en œuvre du contrat, le ca‐ 
rac tère émi nem ment contra dic toire d’une en tre prise consis tant à
sus ci ter une adhé sion aux va leurs, par dé fi ni tion li bre ment consen tie,
par une for ma tion obli ga toire, fonc tion nant sur le mode de l’exa men
(Ha chi mi Al laoui, 2016), ap pa raît dans les pra tiques des for ma‐ 
teur.trice.s. Plu sieurs ob ser va tions des séances de for ma tion ci vique
or ga ni sées dans le cadre du CAI (Gour deau, 2016  ; Ha chi mi Al laoui,
2016 ; Ta ha ta, 2016) mettent en évi dence les dif fi cul tés qu’ils- elles ont
à sur mon ter cette contra dic tion, les ef forts pé da go giques qu’ils- elles
dé ploient pour in cul quer les «  bonnes  » re la tions de genre et la
«  bonne  » pra tique de la re li gion se tra dui sant sou vent par des in‐ 
jonc tions mo ra li sa trices qui in fan ti lisent les sta giaires. Elles montrent
sur tout com ment les ques tions d’éga li té entre hommes et femmes et
de laï ci té, pré sen tées comme des em blèmes cultu rels de la Na tion
fran çaise, pro voquent la mise en al té ri té des si gna taires 12. Les au ‐
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teures font état des ré ac tions iro niques ou ou tra gées des sta giaires,
sou vent de puis long temps en France 13 à qui l’on ex plique doc te ment
que les maris n’ont pas le droit de battre leur femme ou d’avoir plu‐ 
sieurs épouses. À tra vers ces ques tions qui des sinent en creux une
image de l’Autre comme violent, pri son nier d’une culture ar rié rée,
s’ex prime ce que Eric Fas sin a ap pe lé l’im pé ria lisme de la dé mo cra tie
sexuelle : « l’ap pro pria tion, dans un contexte post co lo nial, de la li ber‐ 
té et de l’éga li té, ap pli quées au genre et à la sexua li té, comme em‐ 
blèmes de la mo der ni té dé mo cra tique » (Fas sin, 2006).

Conclu sion
Cette mise en pers pec tive his to rique du trai te ment fran çais de la dif‐ 
fé rence cultu relle montre qu’à part le bref mo ment ré vo lu tion naire de
1789, la no tion de contrat n’af firme l’éga li té des in di vi dus qu’en re pro‐ 
dui sant constam ment une image de groupes mi no ri taires comme
étran gers à la Na tion.

27

Dans la France contem po raine, la façon dont s’est construite, de puis
l’af faire de Creil, une image des mu sul mans comme une com mu nau té
por teuse d’une dif fé rence cultu relle pro blé ma tique et po ten tiel le‐ 
ment in com pa tible avec les va leurs sup po sées na tio nales, est symp‐ 
to ma tique de ce pro ces sus d’al té ri sa tion. Elle té moigne de la per du‐ 
rance d’une concep tion de la Na tion qui, en liant étroi te ment l’ho mo‐ 
gé néi té cultu relle et la co hé sion du corps so cial, ne peut in té grer cer‐ 
tains qu’en stig ma ti sant d’autres.

28

La ges tion fran çaise de l’im mi gra tion, avec sa double face d’in clu sion
et de mi no ri sa tion, conti nue à se nour rir de l’op po si tion rhé to rique à
un mul ti cul tu ra lisme pré sen té comme un épou van tail anti- français
(le « com mu nau ta risme ») alors même qu’il pa raît de plus en plus clair
que l’in jonc tion à l’as si mi la tion ne pour ra plus trou ver, dans un
monde aussi in ter con nec té que le nôtre, ni la force mo rale ni l’ef fi ca‐ 
ci té qu’il a eues en d’autres temps.

29

Pour re ve nir aux en jeux lin guis tiques et cultu rels dans la France du
21  siècle, si enjeu il y a, c’est de dé pas ser ces ver sions de l’ima gi naire
com mu nau taire an cien (Cha moi seau, 2012) pour re pen ser les re la‐ 
tions in ter cul tu relles dans la pers pec tive d’un monde glo ba li sé où
elles ne peuvent plus être pen sées sous l’angle de dif fé rences à éra di ‐

30

e



Les politiques françaises d’immigration et le traitement de la différence culturelle

BIBLIOGRAPHIE

AUBRY Mar tine, 1999, dis cours lors de
la table ronde Les dis cri mi na tions ra‐ 
ciales dans le monde du tra vail, http://i.
ville.gouv.fr/div bib/doc/dis cours_aubr
y_11_05_99.htm

CER TEAU Mi chel de, JULIA Do mi nique
et REVEL Jacques, 2002, Une po li tique
de la langue. La Ré vo lu tion fran çaise et
les pa tois  : l’en quête de Gré goire, Paris,
Gal li mard, 2  éd., coll. « folio His toire ».

CHAM BON My lène, 2006, « Les mal fa‐ 
çons du contrat d’ac cueil et d’in té gra‐ 
tion », Plein Droit, vol. 70, n° 3, p. 28‐31.

CHA MOI SEAU Pa trick, 2013, Frères mi‐ 
grants, Paris, Seuil.

COSTA- LASCOUX Jac que line, 1991,
« As si mi ler, in sé rer, in té grer », Pro jet.

DHUME Fa brice, 2013, «  L’émer gence
d’une fi gure ob ses sion nelle  : com ment
le com mu nau ta risme a en va hi les dis‐ 
cours médiatico- politiques fran çais  »,
Revue Asy lon(s), n°  8, juillet  2010/sep‐ 
tembre  2013, http://www.reseau- terra.
eu/ar ticle945.html

EBE RHARD Mi reille, 2010, « Ha bi tus ré‐ 
pu bli cain et trai te ment de la dis cri mi‐ 

na tion ra ciste en France », Re gards So‐ 
cio lo giques, n° 39, p. 71‐83.

FAS SIN Di dier, 2002, « L’in ven tion fran‐ 
çaise de la dis cri mi na tion », dans Revue
Fran çaise de Science Po li tique, vol.  52,
n° 4, p. 403‐423

FAS SIN Éric, 2006, «  La dé mo cra tie
sexuelle et le conflit des ci vi li sa tions »,
Mul ti tudes, n° 26, p. 123‐131, https://ww
w.cairn.info/revue- multitudes-2006-3- 
page-123.htm

FERRY Jules, 1885, Dis cours sur les fon‐ 
de ments de la po li tique co lo niale
(28  juillet) http://www2.assemblee- nati
onale.fr/decouvrir- l-assemblee/his toir
e/grands- moments-d-eloquence/jules
- ferry-28- juillet-1885

GI RARD Alain, 1954, «  L’as si mi la tion
cultu relle des im mi grants en Bel‐ 
gique  », Po pu la tion, vol.  9, n°  1,
p. 146‐148.

GOR DON Mil ton, 1964, As si mi la tion in
Ame ri can Life, Ox ford, Ox ford Uni ver si‐
ty Press.

GOUR DEAU Ca mille, 2016, « Le contrat
d’Ac cueil et d’In té gra tion  : un ra cisme
ins ti tu tion nel tein té de bien ‐

quer dans la ver sion as si mi la tion niste ou de la cé lé bra tion de spé ci fi‐ 
ci tés cultu relles à pré ser ver et à jux ta po ser dans la ver sion mul ti cul‐ 
tu ra liste. Tra duire cette pers pec tive en op tion po li tique est une autre
af faire. Mais nul doute que les ques tions de l’ac cueil des mi grants et
des ré fu giés, ces pas seurs de fron tières non seule ment ter ri to riales
mais iden ti taires et cultu relles, don ne raient une bonne oc ca sion d’y
ré flé chir si l’on ces sait de les en vi sa ger dans la seule pers pec tive de la
dé fense ob si dio nale de la For te resse Eu rope.

e

http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/discours_aubry_11_05_99.htm
http://www.reseau-terra.eu/article945.html
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2006-3-page-123.htm
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/jules-ferry-28-juillet-1885


Les politiques françaises d’immigration et le traitement de la différence culturelle

NOTES

1  Dans les co lo nies, le rôle de l’école a été éga le ment cen tral non seule ment
comme ins tru ment de la mis sion ci vi li sa trice, mais comme en tre prise as si‐ 
mi la trice par im po si tion lin guis tique et fic tion d’ori gine com mune («  nos

veillance ? », Mi gra tions So cié té, n° 163,
p. 13‐32.

HA CHI MI ALAOUI My riam, 2016, « L’im‐ 
mi gra tion fa mi liale : une obli ga tion d’in‐ 
té gra tion ré pu bli caine. Le cas du
contrat d’Ac cueil et d’In té gra tion », Re‐ 
cherches Fa mi liales 1/13, p. 79‐93.

HA J JAT Ab del la li, 2012, Les fron tières de
l’iden ti té na tio nale. L’in jonc tion à l’as si‐ 
mi la tion en France mé tro po li taine et co‐ 
lo niale, Paris, La Dé cou verte.

HAUT CONSEIL A L’IN TÉ GRA TION,
1991, Pour un mo dèle fran çais d’in té gra‐ 
tion, Rap port au Pre mier mi nistre,
Paris, La Do cu men ta tion fran çaise.

HAUT CONSEIL A L’IN TÉ GRA TION,
1992, Condi tions ju ri diques et cultu relles
de l’in té gra tion, Rap port au Pre mier mi‐ 
nistre, Paris, La Do cu men ta tion fran‐ 
çaise.

HAUT CONSEIL A L’IN TÉ GRA TION,
1998, Lutte contre les dis cri mi na tions  :
faire res pec ter le prin cipe d’éga li té, Rap‐ 
port au Pre mier mi nistre, Paris, La Do‐ 
cu men ta tion fran çaise.

HAUT CONSEIL A L’IN TÉ GRA TION,
2009, Faire connaître les va leurs de la
ré pu blique, Avis remis au Mi nistre de
l’im mi gra tion, de l’in té gra tion, de l’iden‐ 
ti té na tio nale et du dé ve lop pe ment so‐ 
li daire.

KI PLING Ru dyard, 1899, «  The White
Man’s Bur den  », Mc Clure’s Ma ga zine,
vol. 12, n° 4, p. 290.

NOI RIEL Gé rard, 2007, Im mi gra tion an‐ 
ti sé mi tisme et ra cisme en France, Paris,
Fayard.

PER ROT Marie- Clémence, 1997, «  La
po li tique lin guis tique pen dant la Ré vo‐ 
lu tion fran çaise  », Mots, vol.  52, n°  1,
p. 158‐167.

PO LIA KOV Léon, 1968, His toire de l’an‐ 
ti sé mi tisme, t. 3, Paris, Calmann- Lévy.

RENAN Er nest, 1887, « Qu’est- ce qu’une
Na tion  ?  », dans RENAN Er nest, Dis‐ 
cours et Confé rences, Paris, Calmann- 
Lévy, p. 278‐310.

SCHOR Ralf, 1996, His toire de l’im mi‐ 
gra tion en France, Paris, Ar mand Colin.

STREIFF- FÉNART Jo ce lyne, 2002, «  A
French Di lem ma: Anti- Discrimination
Po li cies and Mi no ri ty Claims in
Contem po ra ry France  », Com pa ra tive
Eu ro pean Po li tics, 10 (3), p. 283‐300.

TA HA TA Yu mi ko, 2016, Qu’est- ce qu’un
Fran çais ? La construc tion et les ef fets de
la «  fran ci té  » dans la so cié té fran çaise
contem po raine, thèse de 3  cycle (nou‐ 
veau ré gime), Uni ver si té Nice So phia
An ti po lis.

TRI BA LAT Mi chèle, 1995, Faire France.
Une en quête sur les im mi grés et leurs
en fants, La Dé cou verte.

WEBER Eugen, 1983, La fin des ter roirs.
La mo der ni sa tion de la France ru rale
1870‐1914, Paris, Fayard.

e



Les politiques françaises d’immigration et le traitement de la différence culturelle

an cêtres les Gau lois  ») uni fiant les peuples co lo ni sa teurs et les peuples
conquis.

2  Ce qui n’est pas le cas pour les États- Unis ou la Grande Bre tagne qui
n’ont pas de langue of fi cielle, ni pour la Bel gique qui en compte trois, ou la
Suisse qui en compte quatre.

3  En 1977, l’Of fice Fran çais de l’Im mi gra tion et de l’In té gra tion met en place
un pro gramme d’in ci ta tion au re tour, ac cor dant aux im mi grés re tour nant
vo lon tai re ment dans leur pays une prime de 10 000 F., dite « mil lion Sto lé‐ 
ru », du nom du se cré taire d’État char gé des tra vailleurs ma nuels et des im‐ 
mi grés (cf. la contri bu tion de Ca role Wih tol de Wen den dans ce même nu‐ 
mé ro).

4  Créé en 1989, le Haut Conseil à l’In té gra tion (HCI) a pour mis sion de
« don ner son avis et de faire toute pro po si tion utile, à la de mande du Pre‐ 
mier mi nistre, sur l’en semble des ques tions re la tives à l’in té gra tion des ré si‐ 
dents étran gers ou d’ori gine étran gère ». Il a été dis sous en 2012.

5  Ce qui n’est guère éton nant puis qu’il est dit par ailleurs et de façon
quelque peu pa ra doxale que « les traits cultu rels et eth niques [doivent être]
li mi tés à la sphère pri vée ».

6  En 1989, trois élèves d’un col lège de Creil qui re fusent d’ôter leur fou lard
se voient in ter dire l’accès de l’éta blis se ment, ou vrant une longue sé quence
de contro verses pu bliques et de dé bats par le men taires qui se conclu ra par
la loi sur l’in ter dic tion des signes re li gieux à l’école votée en 2004.

7  L’étude de Mi chèle Tri ba lat, sur la quelle s’ap puie le rap port, a pour tant
mis en évi dence l’in si gni fiance sta tis tique de la po ly ga mie (Tri ba lat, 1995).

8  Parmi les plus mar quants : la ca ri ca ture de Ma ho met dans Char lie Hebdo
en 2006  ; le li cen cie ment d’une em ployée voi lée à la crèche Ba by loup en
2008  ; la com pa rai son des prières de rue à l’Oc cu pa tion al le mande par le
Front Na tio nal en 2010 ; la mise en cause de la pré sence des ma mans voi lées
dans les sor ties sco laires en 2012.

9  Par exemple les pro cé dures de na tu ra li sa tions aux États- Unis de‐ 
mandent aux can di dats à la na tu ra li sa tion de connaître l’his toire amé ri caine
et de prê ter un ser ment qui les en gage à sou te nir et dé fendre la consti tu‐ 
tion et les lois et à dé fendre éven tuel le ment les États- Unis par les armes.

10  Sur les pro cé dures de na tu ra li sa tion comme «  in jonc tion à l’as si mi la‐ 
tion », voir Ha j jat, 2012.
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11  Loi n°  2005-32  du  18  jan vier  2005  de pro gram ma tion pour la co hé sion
so ciale, cité dans Cham bon, 2006.

12  Faire de l’éga li té entre les hommes et les femmes un sy no nyme de la
fran ci té, sup pose à la fois qu’elle est mise en doute chez les étran gers et in‐ 
du bi table chez les Fran çais de nais sance, c’est à dire ceux dont les an cêtres
(en re mon tant à un nombre in dé ter mi né de gé né ra tions) ont contri bué à
écrire le récit na tio nal, pour qui cette va leur es sen tielle de la Ré pu blique est
sup po sée d’em blée ac quise. On a pour tant toutes les rai sons de pen ser que,
si l’on pro cé dait à cette éva lua tion au près de l’en semble de la po pu la tion ré‐ 
si dant sur le ter ri toire, cer tains des hommes fran çais dits « de souche » se‐ 
raient re ca lés.

13  En prin cipe des ti né aux primo- arrivants, le contrat concerne aussi les
étran gers ré gu la ri sés, qui ob tiennent une pre mière carte de sé jour, et sont
de fait des ré si dents de longue date en France.

RÉSUMÉS

Français
En France, les at tentes à l’égard des im mi grés ont été fa çon nées par une
concep tion spé ci fique de la na tio na li té et de la ci toyen ne té (le « mo dèle ré‐ 
pu bli cain ») qui im plique une confor mi té cultu relle et une adhé sion mo rale
aux va leurs de la Ré pu blique. En re ve nant sur le trai te ment de l’al té ri té
cultu relle et lin guis tique dans les co lo nies et dans l’hexa gone, on montre
com ment les po li tiques vi sant à in té grer les im mi grés ont sou vent été et
conti nuent d’être l’oc ca sion d’une rhé to rique d’al té ri sa tion cultu relle, et
com ment l’idéo lo gie uni ver sa liste qui sous- tend le mo dèle ré pu bli cain peut
pa ra doxa le ment ins pi rer et lé gi ti mer des pra tiques d’ex clu sion et de mi no ri‐ 
sa tion.

English
In France, ex pect a tions with re gards to im mig rants have been shaped by a
spe cific con cep tion of na tion al ity and cit izen ship: the so called Re pub lican
model that com bines an uni ver sal istic ideo logy and as sim il a tion ist policies.
Look ing back over the man age ment of cul tural and lin guistic di versity
within France and in the french colon ies, the art icle shows that this model
has jus ti fied in the past and still per petu ates minor iz a tion prac tices.

Italiano
In Fran cia, le at te se nei con fron ti degli im mi gra ti sono state con di zio na te da
un con cet to spe ci fi co della nazionalità e della cit ta di nan za (il "mo del lo re‐
pub bli ca no"), il quale im pli ca una conformità cul tu ra le e un’ade sio ne mo ra le
ai va lo ri della Re pub bli ca. Ri con si de ran do il trat ta men to dell’alterità cul tu ‐
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ra le e lin gui sti ca nelle co lo nie e nell’esa go no, si evi den zia come le po li ti che
mi ran ti ad in te gra re gli im mi gra ti con ti nua no spes so a for ni re il de stro
come nel pas sa to ad una re to ri ca di al te riz za zio ne cul tu ra le, e come l’ideo‐ 
lo gia uni ver sa li sta che sot ten de il mo del lo re pub bli ca no può pa ra dos sal‐ 
men te ispi ra re e le git ti ma re pra ti che di esclu sio ne e di mi no riz za zio ne.
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