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PH®IIERE_PARTIE 

LA TBADITION ARABE TELLE QU'ELLE SE PRESENTE 

EN FRANCE A UN JEUNE MAGHREBIN 

Placé devant un problème nouveau, l e t r ava i l l eu r soc ia l s ' a r 

r ê t e un ins tant pour chois i r un i t i n é r a i r e . I l cherche à prendre l e dé

par t à p a r t i r d'une base solide = l a re l ig ion peut ê t re ce t te hase = Tous 

nos Maghrébins se disent musulmans. 

Les enquêtes sociales ne signalent aucune exception. Pourtant 

e l l e s ne rendent pas compte du niveau des connaissances e t des pratiques 

re l ig ieuses de leurs "c l i en t s " . I l semble toutefois que, l e plus souvent, 

l e s immigrés maghrébins méconnaissent l a r ichesse de l ' I s lam. Toute ce t t e 

r ichesse , pourtant , l e s parents de nos jeunes l a portent en eux peu ou 

prou, tant i l e s t v ra i que " l ' I s lam n ' e s t pas seulement à appréhender en 

terme de r e l ig ion mais en terme d'imprégnation cu l tu re l l e e t sociologique". 

Persuadé que nous sommes de la^fécondité de ce t t e affirmation que nous 

devons à J . SELQSSE.f1), nous nous appliquerons plus tard à essayer de 

rendre compte du mécanisme par lequel tout ce la peut se transmettre e t 

sonner c l a i r encore dans l a mémoire co l l ec t ive . Mais d'abord, an une sé 

r i e de courtes séquences, nous voudrions évoquer, voire décrire par des 

images authentiques, le véou dans lequel baignent quotidiennement nos 

jeunes c l i e n t s e t qui e s t l eur seule approche de l ' I s lam 

o 

o o 

"La l o i musulmane (Piqh) possède à un haut degré un des carac

tè res des l ég i s l a t ions primitives où, d ro i t , morale e t re l ig ion sont 

intimement confondus. Le Piqh es t toujours re l ig ion pu i squ ' i l e s t l ' exp res 

sion de l a volonté insondable d'Allah, i l es t toujours morale puisque à 

propos de toutes les matières t r a i t é e s , i l spécifie l a qual i f ica t ion 

légale de l ' a c t e , i l es t enfin d r o i t , puisqu'une bonne pa r t i e des matières 

dont i l t r a i t e sont d 'ordre juridique . . . Ainsi toute l a vie publique e t 

privée de l ' I s l am es t baignée, au moins en théor ie , e t souvent en pratique 

( I ) - Les cadres sociaux de l ' accu l tu ra t ion - Vol. 1, page 19. 

SELQSSE.f1
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dans une atmosphère re l ig ieuse ; i l es t à cet égard nettement t o t a l i 

t a i r e " . (*) 

Notre méthode cons is te ra à t racer deux sér ies de p o r t r a i t s 

commentés : cinq, d'hommes, cinq de femmes, dont l e s "cas" - comme disent 

l e s t r ava i l l eu r s sociaux - sont carac té r i s t iques d'un problème qui se 

retrouve communément dans le milieu Nord-Africain en France e t , à ce 

t i t r e , s i g n i f i c a t i f s du paysage "côté arabe" de nos jeunes Maghrébins, 

Citons, à t i t r e d'exemple, l ' in t ransigeance bruta le des pères e t l ' é c r a 

sante succession des maternités pour les mères. Nous essaierons de n ' ê 

t r e pas t rop monotone. Et puis rie f a u t - i l pas que le Compagnon accepte, 

p ier re après p i e r r e , de voir s ' é lever son éd i f ice , lentement . . . Cela 

Ta requér i r du lecteur beaucoup de patience. 

Nous compléterons ce t t e première pa r t i e par d 'au t res descr ip 

t ions qui dépeignent l e s milieux extra-familiaux fréquentés par l e s 

jeunes : tableaux de l ' é c o l e , de l a rue ou de l ' a t e l i e r e t aussi de leur 

grand isolement, qui , malheureusement pour l e s enfants e t les familles 

de notre échanti l lon, n ' e s t pas étranger à leur vie : leur Islam es t 

pour eux-mêmes, en France, un refuge. 

(1) - G.H. BOUSQUET - Les grandes pratiques r i t u e l l e s de l ' I s l am (P. 8e t 9) 
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CHAPITRE I - L'HOMME MUSULMAN, CHEF DE FAMILLE EN FRANCE 

L'Islam es t surtout une re l ig ion d'hommes. Nous avons crû devoir 

par t ic iper à ce t te logique pa r t i cu l i è re en présentant d'abord quelques 

por t r a i t s au masculin. Chacun d'eux,nous révèle une dominante du compor

tement des pères de nos jeunes c l i e n t s . Ce sont avant tout des croyants 

qui sous le regard de Dieu se font leur place au s o l e i l dans l a d igni té 

v i r i l e d'une famille nombreuse e t s i possible prospère. Cette l igne d ' a c 

t ion se s i tue résolument dans l ' o rd re d'une t r ad i t i on séculaire hé r i t ée 

du Prophète. 
» 

A) - RESPECTER LE CORAN - HISTOIRE DE BRAHIM 

Pour a l l e r immédiatement à l ' e s s e n t i e l , nous avons chois i de 

dire d'abord l ' h i s t o i r e de BRAHIM dont l ' i n t é r ê t e s t de permettre de vo i r 

vivre un "croyant". Nous n'avons pas voulu cho i s i r un sa in t homme encore 

que ce la aura i t é té possible . Celu i -c i e s t plus haut en couleurs mais i l 

n ' e s t pas exceptionnel e t se retrouve à de nombreux exemplaires dans 

l 'entourage de nos deux cents famil les . 

TU EMBRASSES TOUTES CHOSES EN TA MISERICORDE ET TA SCIENCE. 

PARDONNE A CEUX QUI SE SONT CONVERTIS ! EPARGNE LEUR LE TOURMENT DE LA 

FOURNAISE. 

SEIGNEUR, DANS LES JARDINS D'EDEN QUE TU LEUR A PROMIS FAIT 

LES ENTRER, AINSI QUE CEUX DE LEURS PERES, DE LEURS EPOUSES ET DE LEUR 

DESCENDANCE QUI AURONT ETE VERTUEUX. 

TU ES LE PUISSANT ET LE SAGE. EPARGNE LEUR LES MAUVAISES ACTIONS.(t) 

(1) Coran (XL. 7,8) 

Le texte des c i t a t ions du Coran a été remis en forme sous notre respon

s a b i l i t é e t ne consti tue qu'une traduction f idèle à l ' e s p r i t (sinon à l a 

l e t t r e ) de l ' o r i g i n a l . 

Que l e lec teur ne so i t pas surpris de nos fréquents appels au 

Coran, nous pensons avec Mohammed ARKOUN (Professeur à l 'Univers i té 

PARIS VIII, auteur d 'essa is sur l a pensée islamique) que "l'homme musulman 

se s i tue toujours dans une "perspective b ipola i re" appelé par l ' i n t e l l i 

gence à l a vie d'en haut, à contempler l e Dieu Un, e t d 'autre par t sans 

cesse t i r é par son corps vers l e bas dans l e monde de l a mu l t i p l i c i t é n . 



CHAPITRE I - L «HOMME MUSULMAN, CHEF DE FAMILLE EN FRANCE 

L ' I s l a m e s t s u r t o u t une r e l i g i o n d'hommes. Nous avons c rû devo i r 

p a r t i c i p e r à o e t t e logique p a r t i c u l i è r e en p r é s e n t a n t d ' abord quelques 

p o r t r a i t s au mascul in . Chacun d 'eux .nous r é v è l e une dominante du compor

tement des p è r e s de nos jeunes c l i e n t s . Ce sont avant t o u t des c r o y a n t s 

q u i sous l e r egard de Dieu se fon t l e u r p lace au s o l e i l dans l a d i g n i t é 

v i r i l e d 'une f ami l l e nombreuse e t s i p o s s i b l e p r o s p è r e . Ce t t e l i g n e d ' a c 

t i o n se s i t u e résolument dans l ' o r d r e d 'une t r a d i t i o n s é c u l a i r e h é r i t é e 

du Prophè te . 

A) - RESPECTER LE CORAN = HISTOIRE DE BRAHM 

Pour a l l e r immédiatement à l ' e s s e n t i e l , nous avons c h o i s i de 

d i r e d ' abord l ' h i s t o i r e de BRAHIM dont l ' i n t é r ê t e s t de pe rmet t re de v o i r 

v i v r e un " c royan t " . Nous n ' avons pas voulu c h o i s i r un s a i n t homme encore 

que c e l a a u r a i t é t é p o s s i b l e . C e l u i - c i e s t p lu s hau t en cou leurs mais i l 

n ' e s t pas excep t ionne l e t se r e t r o u v e à de nombreux exemplaires dans 

l ' e n t o u r a g e de nos deux c e n t s f a m i l l e s . 

TU EMBRASSES TOUTES CHOSES EN TA MISERICORDE ET TA SCIENCE. 

PARDONNE A CEUX QUI SE SONT CONVERTIS ! EPARGNE LEUR LE TOURMENT DE LA 

FOURNAISE. 

SEIGNEUR, DANS LES JARDUTS D'SDEN QUE TU LEUR A PROMIS FAIT 

LES ENTRER, AINSI QUE CEUX DE LEURS PERES, DE LEURS EPOUSES ET DE LEUR 

DESCENDANCE QUI AURONT ETE VERTUEUX. 

TU ES IE PUISSANT ET LE SAGE. EPARGNE LEUR LES MAUVAISES ACTIONS.(t) 

0 ) Coran (XL. 7 , 8 ) 

Le t e x t e des c i t a t i o n s du Coran a é t é remis en forme SOTIS n o t r e r e spon 

s a b i l i t é e t ne c o n s t i t u e qu 'une t r a d u c t i o n f i d è l e à l ' e s p r i t ( s inon à l a 

l e t t r e ) de l ' o r i g i n a l . 

Que l e l e c t e u r ne s o i t pas s u r p r i s de nos f r équen t s appe l s au 

Coran, nous pensons avec Mohammed ARKOUN (Pro fes seu r à l ' U n i v e r s i t é 

PARIS V I I I , au t eu r d ' e s s a i s su r l a pensée i s lamique) que "l'homme musulman 

se s i t u e t o u j o u r s dans une "pe r spec t ive b i p o l a i r e " appelé p a r l ' i n t e l l i 

gence à l a v i e d ' e n h a u t , à contempler l e Dieu Un, e t d ' a u t r e p a r t sans 

ces se t i r é pa£ son corps v e r s l e bas dans l e monde de l a m u l t i p l i c i t é " . 



Histoire de BRAHIM (SSES 383B9) 

Brahim es t âgé de cinquante quatre ans. De son premier mariage 

i l ne res te pas d'enfant. Une pe t i t e f i l l e e s t morte l 'année du divorce 

de ses parents . Du second mariage sont nés dix enfants dont sept sont 

encore v ivants . Ces dix naissances se sont échelonnées en douze ans. 

Toutes sont intervenues à Lyon où Brahim e t sa jeune épouse sont a r r ivés 

en 1951» Ce l l e -c i po r t a i t l e même nom que son mari : c ' é t a i t , d i t l ' e n 

quête soc ia le , une jeune cousine, de quinze ans sa cadet te , que ses 

parents avaient élevée en vue de ce mariage. E l le avai t a lors d ix-hui t 

ans. Son mari appartient à une famille a i sée , son "beau-père fut Grand 

Mufti de T ia re t . Ces cousins sont t r è s at tachés à l a t r a d i t i o n , aux 

coutumes, e t respectueux de tous l e s dé t a i l s de l a vie coutumière musul

mane. La jeune maman e s t maintenant orpheline. El le s a i t qu ' e l l e ne pourra 

plus compter sur l ' appu i de sa propre famille e t q u ' i l l u i faudra, quoi 

q u ' i l en s o i t , se sa t i s f a i r e de son so r t . Brahim se comporte, selon l a 

t r ad i t i on , en tyran domestique, exigeant une to t a l e soumission des s i ens , 

n'admettant aucune discussion, n ' hés i t an t pas, le cas échéant, à por te r 

des coups à sa femme e t ses enfants. Des sept enfants v ivants , t r o i s ont 

dû ê t re placés tan t i l s é ta ient t e r ro r i s é s e t inhibés par l a présence du 

père. 

Sur l e plan professionnel, Brahim a occupé divers emplois de 

manoeuvre t e i n t u r i e r . I l aura i t é té renvoyé de l ' un d'eux pour intempé

rance. En 1968, i l fut hosp i t a l i sé pour une néphrite tournant à l 'urémie. 

Son é t a t é t a i t t r è s grave. I l n ' a pas r epr i s l e t r a v a i l depuis. I l per 

çoi t ( e t d ' a i l l e u r s garde pour l u i ) une pension de l a Sécuri té Sociale . 

Sa femme f a i t vivre l a famille avec l es a l locat ions e t l e sa la i r e de 

quelques ménages qu ' e l l e trouve à f a i r e . Brahim estime t r è s na ture l le 

ce t te s i t ua t i on , n 'accepte aucune remarque venant de sa femme q u ' i l con

sidère comme sa propr ié té , qui do i t le se rv i r e t l u i obéir . Toute v e l l é 

i t é de rés i s tance , tout obstacle , déclenche sa co lè re , sa b r u t a l i t é . Ses 

principes éducatifs sont é t r o i t s e t r ig ides . 

âouvent son épouse a pensé à s 'enfuir ; C 'es t une pe t i t e femme 

vive, i n t e l l i g e n t e , t r è s évoluée, soucieuse de l 'éducat ion de ses enfants , 

qui souffre de l'atmosphère étouffante qui règne dans sa famil le . Mariée 

sans son consentement, e l l e a envisagé de divorcer mais e l l e a reculé de

vant les d i f f i cu l t é s e t à. cause de ses enfants. Tant bien que mal, malgré 

l e s coups, e l l e t i e n t t ê te à son mari qu ' e l l e a cependant qu i t t é une fois 

pour hu i t jours . 



Gelui-ci e s t considéré comme tin fanatique religieux.Marabout 

lui-même, i l mène chez l u i l a vie d'un patr iarche du Moyen Age. La s a l l e 

de "bain l u i e s t strictement affectée. I l dé t ien t l e s c lefs des armoires 

e t placards, garde pour l u i sa pension e t les dons en espèces e t en 

nature que l u i font ses f idè les . En ef fe t , i l a loué une pe t i t e pièce 

q u ' i l appelle sa mosquée où i l p r i e , se repose, r eço i t ses core l ig ionnai 

res e t dispense son enseignement de l a re l ig ion dans ce qu ' e l l e a de plus 

sévère. De p lus , i l f a i t des "horoscopes" dans l a t r ad i t i on maraboutique. 

C'est d i re q u ' i l entend l es d i f f i cu l t é s diverses de ses corel igionnaires 

à qui i l p r e s c r i t l e s remèdes appropriés. 

C 'es t à l ' e x t é r i e u r un homme d'apparence t r è s aimable, onctueux 

même, mais qui réprime mal ses réact ions à cer ta ines questions préc i ses . 

A dire v r a i , i l ne communique pas volont ie rs . L'Assistante Sociale , à 

cause de sa qua l i t é de femme, n ' a pas noué avec l u i un r ée l dialogue. 

I l s ' e s t "borné à des considérations générales sur l a condition 

de l a femme en France e t en Algérie, se refusant à donner des d é t a i l s 

sur l ' éducat ion de sa f i l l e dont l e s agissements avec sa mère ont provo

qué une mesure d 'ass is tance éducative prononcée par un Magistrat féminin; 

l 'enquête é tant f a i t e par une femme, i l l a supporte mal. 

I l e s t d i f f i c i l e d 'évaluer à sa jus te mesure l es d i f f i cu l t é s 

psychologiques de cet homme "brutal e t tyrannique, diminué physiquement 

par l a maladie, marqué socialement par l a délinquance d'un de ses garçons, 

l a mort de deux f i l l e s , l a rébe l l ion de son f i l s aîné e t l 'oppos i t ion de 

sa femme. Cet homme essaie pourtant de jouer le rôle q u ' i l s a i t devoir 

jouer selon l a ligne de sa fo i t rad i t ionne l le dans laquel le le conforte 

l 'es t ime de ses corel igionnaires . 

C 'es t maintenant un grand malade, mal remis d'un récent séjour 

a l ' h ô p i t a l . L 'adversi té personnifiée par un voisin méchant a quelque 

peu rapproché les époux qui essaient do fa i re front commun. En l 'absence 

du père hosp i t a l i s é , le f i l s aîné sur lequel on comptait, a q u i t t é l e 

foyer. Un autre e s t détenu. La pe t i t e maison que Brahim a achetée à l a 

campagne pour son f i l s aîné res te vide. 

On imagine mal l 'humi l ia t ion dégradante de cet homme, d é t r u i t 

dans ce qui e s t son ê t re profond : voi là en effe t qu'en contradict ion 

avec le Droit même légué par l e s anciens, sa femme e t sa f i l l e affichent 

leur désaccord. Plus encore, c ' e s t une femme magistrat e t une ass i s tan te 

sociale qui l u i demandent des comptes sur ce qui se passe chez l u i . I l 

e s t a t t e i n t dans sa force physique, dans sa d igni té d'homme. Ses enfants 

l u i font honte devant l a conHaunauté. 



Brahim, d i t l 'enquête soc ia le , es t lui-même "marabout" e t 

"se conduit selon l a t r ad i t ion" . Eclairons cec i de quelques commentaires : 

Les marabouts é ta ient à l ' o r ig ine des ascètes qui consacraient 

leur vie à l ' é tude du Coran. La p ié té populaire entourai t ces sa in t s 

hommes d'une grande vénération. On éd i f i a i t pour eux de p e t i t s ora to i res 

qui le plus souvent devenaient, après leur mort, l i eu de pèlerinage, un 

saint homme succédant à un autre . Les croyants, l e s croyantes surtout 

trouvaient auprès du Marabout l a parole de soutien e t même le remède aux 

maux du corps. Un peu médecins des âmes, un peu guérisseurs , l e s Marabouts 

demeurent l e s témoins intransigeants d'une p i é t é rigoureuse e t t r a d i t i o n 

ne l l e . 

Or, t radit ionnellement, l a c i v i l i s a t i o n islamique e s t le l i e u 

de " l ' é t e r n e l masculin" e t ce l a bien avant Mohammad, dans l a t r a d i t i o n 

même du déser t : c ' e s t l 'assemblée des hommes qui géra i t e t gère encore 

l e clan. La morale sexuelle e t conjugale e s t réglée au p rof i t de l'hom

me. C'est l u i qui e s t propr ié ta i re des enfants. Tout son entourage e s t 

au service des vertus qui font de l u i un Homme digne de ce nom : 

C'est en premier l i eu l a v i r i l i t é , qui e s t aussi endurance, 

fécondité, f i d é l i t é au groupe. C'est en prouvant par une nombreuse descen

dance l e s qua l i tés de géniteur^de son mari que l a femme acquiert à ses 

yeux quelque d igni té qu ' e l l e n ' a pas s i e l l e demeure s t é r i l e . Les enfants 

reconnaissent l a v i r i l i t é du père en étant doc i les , respectueux e t r é s e r 

vés . 

Tiennent ensuite l e s qua l i tés d'honneur. L'homme arabe connaît 

ses d r o i t s , i l s a i t sa propre valeur e t n'admet pas d ' ê t r e bafoué. La 

parole donnée e s t sacrée comme es t sacré l ' a rgen t prêté . L'éducation s ' ap 

plique à donner^très t ô t aux enfants ce sentiment d'honneur ombrageux 

qui e s t souvent mal vécu par l e s éducateurs européens. Le troisième groupe 

de qua l i t é s , centré sur l a générosi té , inc i te l'homme musulman à un accueil 

sans ca lcu l . L'hôte es t sacré, tout peut l u i ê t r e sac r i f i é avec démesure. 

L'Arabe s a i t recevoir en grand seigneur.. e t l e s notions de budget fami

l i a l ne sont pas au centre de ses préoccupations. 

Ces vertus dont i l nous faut malheureusement par ler trop v i t e , 

trouvent leur épanouissement au sein d'une société d'hommes solidement 

h iérarchisés pour leur valeur personnelle plus que par l a place q u ' i l s 

s ' a t t r ibuen t dans l es i n s t i t u t i o n s . C'est dire l 'éminente d igni té que 

possède e t en t r e t i en t Brahim, marabout e t maître tout puissant d'une famil

l e où chacun s a i t q u ' i l peut tout redouter d'un homme qui n ' e s t généreux 

qu 'à l ' e x t é r i e u r . 



A ce t t e ocoasion, nous voudrions re lever quelques notat ions 

sociales ou morales au gré des pages du Coran ( l a parole de Dieu) ou 

des Hadiths ( l a t r a d i t i o n ) . 

Soulignons que ce t t e morale e s t essentiellement r e l i g i euse , 

p resc r i t e par son Créateur e t son Maître. Mais l'homme n ' y trouve r i e n 

qui l u i permette de connaître son Dieu car c e l u i - c i se rapporte toujours 

à sa créa t ion . C'est sur e l l e que doi t por ter l a recherche e t l ' e f f o r t 

de l'homme : "Méditez sur l e s créatures de Dieu mais ne portez pas vos 

méditations sur Son Essence, sinon vous pé r i rez" , p r e sc r i t un Hadith. 

"Oh a r t i c l e de M. BOEMAETS paru dans l a revue "Comprendre"(1 ) 

conclut a in s i : "Le Coran apparaî t par l à comme une charte de l a praxis 

musulmane e t requier t l 'adhésion vivante c ' e s t - à - d i r e l 'exécut ion de ses 

impérat ifs , lesquels se présentent souvent comme des impératifs ca tégo

riques dont on n ' a u r a i t point à rechercher l a ra i son" . (1) 

I l e s t plus souvent question de c r a i n t e , de châtiment e t d ' o 

béissance q u ' i l n ' e s t f a i t mention de l 'amour. Le Croyant doi t avant tout 

ê t r e soumis. Ce t r a i t souligne une différence fondamentale avec l a r e l i 

gion chrétienne qui se veut avant tout une r e l i g ion d'amour par opposition 

à l a re l ig ion de crainte des J u i f s . "ïïous sommes f i l s e t non plus e s c l a 

ves". "Ainsi donc, tu n ' e s plus esclave mais f i l s " . (2) 

Notre échanti l lon propose d 'au t res exemples de croyants plus 

savants que l e s aut res . I l s ' a g i t en f a i t d'un p o r t r a i t assez s téréotypé. 

SSES 197.68 - "Le père e s t un Nord-^Africain pr imi t i f e t t r a d i t i o n n a l i s -

t e , capable de se montrer v io lent devant l e s incartades 

de ses enfants. Autor i ta i re , a t taché aux coutumes, i l 

l i t l e Coran à ses core l ig ionnai res . I l a un rôle de 

chef s p i r i t u e l , soucieux de l ' a v e n i r de ses enfants , son 

système d'éducation es t r ig ide e t "basé sur des i n t e r d i t s . 

I l t r a v a i l l e à l a Communauté Urbaine comme cantonnier e t 

habite avec sa famille dans une grande pièce vétusté au 

dernier étage d'un v i e i l immeuble lézardé au fond d'une 

vér i tab le cour des miracles, der r iè re l e fo r t de l a 

T i t r i o l e r i e " . 

(1) - Morale islamique e t monde moderne P.6. Comprendre n° l i é du 
I7.XI.1972 

(2) - Epi t re de Paul aux Calâtes IV.7. 



SSCA 73 -

" L e père e s t une personnalité importante du groupe 

d'Algériens Musulmans. I l f a i t pa r t i e de l'Amicale dont i l 

e s t un membre ac t i f e t au to r i t a i r e . Se présentant avec toujours 

"beaucoup d ' a l l u r e , i l ne permet aucune pénétrat ion dans sa vie 

pr ivée . I l v i t avec deux femmes d'une manière musulmane. Connu 

comme Musulman t r è s prat iquant , i l va chaque jour à l a s a l l e 

de pr ière du quar t i e r , renforce l es t r ad i t ions e t dé t ien t l e 

respect de ses core l ig ionnaires . 

I l e s t employé Municipal. Sa coopération apparente n ' e s t 

qu'un faux-fuyant à toute intervention plus r é a l i s t e de nos 

Services. " 

En cont repo in t . . . SSES 25873 

"La more a une voix f rê le e t douce, un visage f in , lumi

neux. Très croyante, quelque peu mystique, e l l e pa ra î t pure, 

d r o i t e , toute tournée vers Dieu . . . souhaitant le bonheur du 

monde e t pr iant intensément. 

E l le pense que ce qui leur arr ive par leurs f i l s a é té 

voulu par Dieu, mais e l l e ne comprend pas ce t acte commis par 

son f i l s (violences sexuelles sur une je\ine Française de son 

âge) car i l es t doux, p o l i , g en t i l , sans problème apparent s i 

ce n ' e s t ceux qui sont l i é s à l a s co l a r i t é ; e t e l l e pensai t 

l u i avoir enseigné le bien e t l e mal. E l le espère que Dieu 

pardonnera à son f i l s . 

Les événements courants de l a vie l u i inspirent des 

pr iè res qu ' e l l e r é c i t e pendant l ' e n t r e t i e n , illuminée de j o i e . 

El le s'occupe sur l e plan re l ig ieux de femmes Nord-Africaines 

avec lesquel les e l l e pa r t i c ipe , tous l e s quinze jours , à 

l 'Amicale, à des discussions r e l i g i euse s . " 

o 

o o 

Tous l e s pères de notre échanti l lon sont d 'or igine Maghrébine. 

- Algériens 163 

- Algériens Français 15 

- Marocains 6 

- Tunisiens 15 

- Pas de renseignements . . . . I 

200 

Aucun ne s ' e s t d i t Chrétien. 



Les problèmes qui se posent à ces croyants ne sont pas t h é o r i 

ques. Voyons d'une manière plus approfondie comme i l s vivent , eux e t l eu r 

famil le , c e t t e parole du Prophète : 

"0 TOUS QUI CROYEZ, l e JEÛNE YOUS A ETE PRESCRIT COMME IL A 

ETE PRESCRIS A CEUX QUI FURENT AVANT VOUS . . . " (1) 

Le Ramadan es t des cinq " p i l i e r s de l ' I s lam" l e plus connu aveo 

l e Pèlerinage. Ce nom es t ce lu i d'un mois de l 'année lunaire cho is i par 

l e Prophète messager de Die\i pour ê t r e une période de sanc t i f ica t ion . 

Au cours de ces t rente jours spécialement "bénis, peuvent chaque année s ^épa

nouir , en une sor te de r e t r a i t e s p i r i t u e l l e , l e s t r o i s premières règ les 

de l ' i s l am qui sont de proclamer sa fo i , p r i e r Dieu e t fa i re l'aumône. 

Chaque année, l e jeûne qu'observent, chacun à sa manière, tous 

l e s Musulmans du monde, e s t pour eux signe de leur un i t é , une proclamation 

de leur f o i , communauté proclamée e t réassurée chaque fo i s , c ' e s t l'Umma 

des croyants. E l le se retrouve unanime dans l 'obéissance à c e t t e p re sc r ip 

t ion fondamentale pendant ce mois où a l ternent pr ivat ions diurnes e t 

réjouissances nocturnes dans l a perspective commune de mieux vivre l ' J s lam, 

c ' e s t - à - d i r e l a soumission à Dieu. 

La pr iè re en ce t t e période se f a i t plus v ive , plus fervente. 

On a pu par le r à ce sujet d'une vér i tab le guerre sainte in té r ieure qui 

se mène dans chaque conscience. La pratique du jeûne elle-même entre dans 

oet ensemble d 'exercices favorables au re tour sur so i de chacun . En 

ce la l a r e l i g ion musulmane es t toute proche de l a re l ig ion juive ou de 

ce l l e des Chrétiens d 'Pr ient qui ont toujours inclus ce t te ascèse dans 

l eur p i é t é . Le Ramadan e s t considéré comme une repr i se en main person

n e l l e , où chacun recherche scrupuleusement l a f i d é l i t é aux moindres dé

t a i l s de l a prat ique r e l i g i euse , que ce so i t dans l a soli tude de l a maison 

ou à l a Mosquée sous l a direot ion de l'Imam. 

Mais l e Ramadan es t avant tout partage aveo les pauvres, que oe 

so i t sur l e plan matériel ou. sur l e plan de l a meilleure compréhension par 

l a pratique du jeûne, des souffrances qu'endurent l e s pauvres, privés 

habituellement de nourri ture ou de commodités maté r ie l l e s . En ce temps, 

on partage beaucoup, on échange des p la t s e t des gâteaux, on gâte l e s 

enfants , on aime à recevoir des amis ou à fa i re l'aumône. La vie nocturne 

prête même à de fréquents excès de table que condamnent l e s purs , car l a 

f i d é l i t é à l ' e s p r i t du jeûne diurne ne peut admettre q u ' i l donne prétexte 

à une débauche nocturne. En ce temps de pénitence, l e s pauvres doivent 

ê t r e présents dans tous l e s espr i t s .Ains i les entorses à l a l o i donnent-elles 

(1) - Coran I I f I83-Î85 



l i e u à une compensation, dont prof i tent l e s plus défavorisés de l a 

communauté. 

Parallèlement, ce mois es t aussi l ' o b j e t de "bien des jo ies 

vécues en famille e t en socié té : l a nui t y prend une s igni f ica t ion nou

v e l l e , surtout quand e l l e e s t célébrée en sa qua l i t é de moment p r i v i l é 

gié où l a Révélation es t f a i t e aux Hommes. 

Du moins ce tableau e s t - i l ce lu i de l a vie en pays musulman . . . 

Mais comment vivre de t e l l e s nu i t s s ' i l faut "pointer" dès l ' au ro re l e 

lendemain, r e s t e r sans boire dans une fonderie, p r i e r quand on s'entasse*-' 

à dix dans une seule pièce, partager quand on n ' a pas l ' indispensable? 

Le Ramadan pose à l a conscience du migrant une sé r ie de problèmes inso

lubles . 

Le journal "La Croix" dans son numéro du 16.9.75 t i t r a i t "deux 

mill ions de Musulmans en France, déracinés donc menacés dans leur f o i " . 

La re l ig ion musulmane e s t numériquement l a seconde en Irance e t pourtant 

e l l e n ' a pas de place pa r t i cu l i è r e dans notre pays. A dire v r a i , c e t t e 

confession n ' a pas dro i t de c i t é chez nous. Impossible pour ses ressor-* 

t i s s a n t s d'exprimer comme i l s l e font chez eux l eur sentiment r e l ig ieux . 

Les l ieux de Culte sont r a r e s , r a res aussi l e s Chefs re l ig ieux . Nos en

quêtes témoigent pourtant parfois d'un grand pres t ige re l ig ieux de ce r 

ta ins pères de famille ; ce qui prouve une vie re l ig ieuse sousfacente. 

L'Orthodoxie recommande l a pr ière cinq fois par jour . I l va de 

so i qu'un t r a v a i l l e u r ne peut pas demander à son patron de q u i t t e r son >J 

chant ier pour a l l e r p r i e r . I l e s t v r a i toutefois q u ' i l peut regrouper '}• 

ces cinq temps de p r i è r e . I l e s t fac i le d'imaginer l e s d i f f i cu l t é s que 

rencontre l e cé l iba t a i r e qui , après sa joiirnée de t r a v a i l , do i t assumer 

le so i r sa t o i l e t t e , l a p r i è r e , l a préparation du repas, e t prendre enfin 

l e repos nécessa i re . Beaucoup abandonnent ce qui peut ê t r e abandonné sans 

dommage pour l a santé. Les contra in tes du Ramadan sont quasi insurmonta

bles pour l'homme seul qui n ' e s t pas soutenu par une communauté fami l ia le . 

L'exercice du jeûne peut môme s 'avérer dangereux dans cer ta ins postes 

exigeant une bonne forme physique. Les t r ava i l l eu r s LIaghrébins de ce f a i t 

se sentent en quelque sorte exclus de l a communauté des croyants. Nombreux 

sont ceux qui cherchent dans l e s p l a i s i r s f ac i l e s une compensation à ce t t e 

détresse douloureusement r e s sen t i e . Nos enquêtes notent souvent l ' a l c o o l i s 

me du père de famille qui colore sa dureté na tu re l l e de méchanceté e t l e 

f a i t tomber souvent dans de regre t tab les excès. 

o 

o o 



On peut se demander pourtant jusqu 'à quel point l e s Migrants 

ne sont pas plus exigeants pour eux-mêmes que ne l eur demande l eu r r e l i 

gion bien comprise. N^es t - i l pas é c r i t en ef fe t : "CELUI QUI PARMI HOUS 

SERA MALADE OU M DEPLACEMENT (JEUNERA) UN NOMBRE (EGAL) D'AUTRES JOURS. 

DIEU VEUT POUR VOUS DE L'AISE ET NE "VEUT POINT DE GENE". (1 ) I l e s t donc 

toujours possible de repousser l e s obligations du Ramadan à des temps 

mei l leurs , pour l a r e t r a i t e ou l e s congés par exemple, liais i l y a plus x -

l e s t r a v a i l l e u r s ont pu ê t re considérés, de même que l e s voyageurs, comme 

placés dans de t e l l e s conditions que le jeûne l eur e s t épargné - Citons 

deux e x t r a i t s du discours de M. BOURGUIBA dans lequel i l par le des t r a 

va i l l eu r s en Tunisie (2 ) : 

Le 5 févr ie r i960, i l déc la ra i t x "Le Ramadan commence dans 

t r o i s semaines. I l pose un problème que j ' a i examiné attentivement . . . 

J»jai déjà eu plusieurs en t re t i ens sur l e sujet avec l e Grand Mufti, i c i 

présent . . . La mobilisation des énergies se heurte à des considérations 

que le Peuple considère comme inhérentes à l a r e l i g ion . Pendant l e Ramadan 

le t r a v a i l s ' a r r ê t e . Au moment où nous faisons l ' impossible pour augmenter 

l a production, comment se rés igner à l a vo i r s 'effondrer pour tomber à une 

valeur voisine de zéro? Je conteste que l a r e l ig ion puisse imposer p a r e i l 

l e exigence. I l s ' a g i t d'une in te rp ré ta t ion abusive de l a r e l i g ion . Quand 

l e jeûne épuise l e s forces physiques de l'homme au point de l e contraindre 

à cesser toute a c t i v i t é , aucun dogme n ' e s t en mesure de j u s t i f i e r c e t t e 

carence. La r e l ig ion es t f a i t e pour at ténuer l e s d i f f i cu l t é s de l a vie 

e t non pour l e s acc ro î t re . Ce qui explique que des dérogations sont p r é 

vues pour at ténuer l a rigueur de cer ta ines pra t iques . D ' a i l l e u r s , toute 

notion de pénitence e t de rédemption par l a souffrance e s t étrangère à 

l ' e s p r i t de l ' I s l a m . . . On s a i t que l e voyageur n ' e s t plus tenu au jeûne. 

Pourquoi n ' en s e r a i t - i l pas de même pour le t r a v a i l l e u r ? . . . Je ne demande 

pas au peuple d'abandonner le j e û n e C'est un conniandement q u ' i l faut 

respecter . Mais je d is que le jeûne comporte l e r isque de nuire à votre 

santé ou d',interrompre votre a c t i v i t é qui e s t votre ra ison de vivre e t 

votre gagne-pain. Alors, s i Aziz Djal t ( le Grand Mufti) e s t l à pour vous 

autor i ser à rompre l e jeûne, qu i t t e à récupérer par l a sui te l e s journées 

perdues quand vous serez en congé ou en r e t r a i t e . . . I l e s t impensable que 

l a r e l ig ion puisse devenir un facteur de stagnation, de fa iblesse e t de 

décadence". 

0 ) - Ooran I I . I83-3B5 

(2) - (C i t é par Maurice BORRMANS dans "Comprendre" n° 122 du 24.10.1973 



Dans son discours du 8 Février 1961, l e Président BOURGUIBA 

devait revenir sur l a question e t préciser sa pensée, après l e s affron

tements du Ramadan de i960 : " J ' a i une conscience. E l le m'impose d 'use r 

de mon au to r i t é sur l e plan moral e t sur l e plan l é g a l , pour é c l a i r e r ce 

peuple auquel j ' a i voué mon ex i s t ence . . . Ma recherche me conduit parfois 

sur des chemins que cer ta ins éprouvent de l a ré t icence à emprunter. . . I l 

n ' e s t pas f ac i l e de s ' a t t aquer aux causes du sous-développement... «Pen 

appelle donc à l ' i n t e l l i g e n c e de t o u s . . . Les premiers d i r igeants de l'iEslam 

é ta ien t infiniment plus l i b r e s e t plus audacieux dans l ' app l i ca t ion des 

principes e t de l ' e f f o r t c réa teur , a ins i que dans l ' adap ta t ion aux c i r 

constances. . . On prétend que je veux supprimer le Ramadan, que je veux 

imposer aux fonctionnaires l ' inobservat ion du jeûne. I l n 'en a jamais 

é té question. Le jeûne du Ramadan e s t parfaitement concevable. L ' i n s t i t u 

t ion du jeûne ex is te d ' a i l l e u r s dans toutes l e s r e l ig ions . Ses- b ienfa i t s 

sont connus x maî t r ise de soi-même, amélioration peut-ê t re de l a condi

t ion physique, thérapeutique de cer ta ines maladies. La raison admet tou t 

c e l a e t nous y souscrivons. Mais nous nous trouvons dans des c i rcons

tances bien pa r t i cu l i è r e s . . . . où i l nous faut t r a v a i l l e r . 

Cependant, i l nous faut s ignaler une des conclusions du dixième 

séminaire sur l a pensée islamique ( j u i l l e t 1976) qui touche au jeûne : 

I l y a p o s s i b i l i t é de rompre c e t t e pratique pour l e s ouvriers locaux 

ou émigrés qui t r a v a i l l e n t en usine e t ne peuvent l 'assumer sans préjudice. 

Les professeurs, savants , médecins e t j u r i s t e s qui sont in t e rve 

nus ont f a i t preuve d'une volonté ferme d'ouverture sur l e monde moderne 

e t sur l e s problèmes spécifiques engendrés par le progrès matér ie l . Car 

l ' I s l am se veut l a r e l ig ion de l a paix in té r ieure e t non pas ce l l e de l a 

souffrance e t de l a cont ra in te . 

Mais i l y a plus en l ' espèce qu'une simple obligat ion q u ' i l 

e s t possible de lever . 

ïïn peu comme s i en ra ison de circonstances p a r t i c u l i è r e s , on 

dispensai t un Européen de f ê t e r Noël ! Car l e Ramadan e s t aussi une fê te 

que célèbrent ensemble à l'A'id El Séguir cinq à s ix cents mil l ions de 

Croyants de par l e monde, en des jours qui rappel lent l e s fê tes de chez 

nous, au t re fo i s . Célébrations re l ig ieuses le plus souvent, ces t rêves 

donnaient quelque r ép i t à nos ancêtres . 



B) - AGIR SMS FAIBLESSE - HISTOIRE SE MANSOUR 

Sans remonter t r o p l o i n dans l e p a s s é , i l e s t c e r t a i n que b i e n 

des comportements des f a m i l l e s Nord-Afr ica ines nous r a p p e l l e n t des s o u 

v e n i r s . Les moeurs y sont rudes comme l ' é t a i e n t c e l l e s de nos p rop re s 

Grands 'Pères ru raux : nous pouvons p e u t - ê t r e r i s q u e r c e t t e a s s o c i a t i o n 

pour i n t r o d u i r e l e c a s de Mansour, homme r u d e , b r u t a l même, dont nous 

contons i c i l ' h i s t o i r e . 

C'EST DANS LE SEUL BUT DE SUSCITER MITRE VOUS Là HAINE ET 

L'AGRESSIVITE POUR TOUS ELOIGNER DE L»INVOCATION D'ALLAH ET DE LA PRIERE 

QUE LE D3E0N VOUS ENCOURAGE AU JEU ET A L'USAGE DES BOISSONS EERMENTEES. 

ALORS, ALLEZ VOUS CESSER DE VOUS Y ADONNER ! 

OBEISSEZ A ALLAH, OBEISSEZ A SON APOTRE - PRENEZ GARDE ! (1 ) 

H i s t o i r e de MANSOUR (SSES 25769) 

Mansour e s t o r i g i n a i r e de l a r ég ion de Batna . I l t r a v a i l l a i t 

comme j o u r n a l i e r a g r i c o l e e t v i v a i t dans l a pauvre t é quand i l s ' engagea 

en 1947 dans l ' a r m é e f r a n ç a i s e . ' I l a v a i t 22 ans . Le m é t i e r des armes l e 

c o n d u i s i t à l a guerre en Indoch ine . En 1955, i l é t a i t réformé. Pendant 

son sé jour à l ' a r m é e i l a v a i t a p p r i s à l i r e e t à é c r i r e l e f r a n ç a i s , e t 

a u s s i à l e p a r l e r correcteroent . Après s a d é m o b i l i s a t i o n i l r e t o u r n a chez 

l u i . I l a v a i t 31 a n s . Ses p a r e n t s l u i donnèrent pour femme l a f i l l e d ' u n 

é p i c i e r du v o i s i n a g e de quinze an.3 s a c a d e t t e . 

L ' an d ' a p r è s n a i s s a i t S a i d a qu i d e v a i t mourir t r o i s mois p l u s 

t a r d , pu i s ïïhaktar l ' a n n é e s u i v a n t e . Mal r é h a b i t u é dans son pays q u ' i l 

n ' a p l u s r e t r o u v é avec ses yeux d ' a u t r e f o i s , Mansour décide a l o r s de p a s 

s e r en F rance . En 1959, i l i n s t a l l e s a f ami l l e à Pont d 'Ain où i l t rouve 

un emploi de j a r d i n i e r chez "Monsietrr l e Mai re" . Pu is i l gagne Lyon, 

montée de l a Grand Côte . Les années p a s s e n t . . . . La f ami l l e loge maintenant 

à Vén i s s i eux . Mansour a occupé de nombreux emplois depuis son a r r i v é e . I l 

a sub i un a c c i d e n t q u i l ' a c o n t r a i n t d ' i n t e r rompre son t r a v a i l pendant 

quinze mois , p u i s l ' a n d ' a p r è s un a u t r e q u i l e m a i n t i n t presque un an 

dans l ' o i s i v e t é . 

(1) - Coran V - 9 3 . 9 1 



C'es t au cours du premier a r rê t de t r a v a i l que Mansour f a i t 

l ' ob j e t d'une enquête par l a Brigade des Mineurs pour avoir "corrigé" 

sévèrement son f i l s Hhaktar alors âgé de 10 ans. A peu près à l a même 

époque, sa femme, à l a sui te d'une dispute plus sérieuse que d 'habi tude, 

qui t te l e domicile conjugal pendant t r o i s semaines. Les enfants sont p l a 

cés à l 'Assis tance à l 'Enfance. 

En Mars 1970 au cours de l a première enquête concernant 

Hhaktar qui commence à fa i re des s o t t i s e s , l 'Ass i s tan te constate qu'un 

des enfants âgé de six ans e s t hosp i ta l i sé pour fracture au fémur. 

Mansour affirme que c ' e s t en se tournant pour ramasser l ' enfant qui 

é t a i t tombé d'une table q u ' i l l u i avait écrasé l a cuisse avec le p i e d . . . 

Peut-être? Mais comment savoir l a vé r i t é à propos de ce t homme dissimu

l é , excel lent comédien, qui a toutes les raisons de refuser toute i n t ru 

sion dans sa vie pr ivée, e t qui en vertu de ces mêmes raisons présente 

l 'aimable façade d'une extrême pol i tesse à l ' égard de ses hôtes que sont 

l e s t r ava i l l eu r s sociaux. 

Physiquement c ' e s t un homme tout en angles, inquiétant par son 

intransigeance à l 'égard de son f i l s aîné dont i l a toujours redouté les 

frasques même avant q u ' i l n 'en commette. En famil le , i l e s t le maître 

absolu à l a façon musulmane. I l semble naturellement v iolent . Mais i l 

jou i t d'une be l le réputation car i l l i t , é c r i t e t parle bien le français 

q u ' i l a appris à l 'armée. Dans son entourage algér ien, i l joue à l'homme 

supérieur dans le quar t ier populaire de l a Montée de l a Grand1Côte. 

Depuis quelques mois i l a p r i s l 'habi tude de s ' en ivre r . I l 

e s t de plus en plus violent avec l a femme e t les enfants, surtout avec 

l ' a î n é qui prétend protéger ses 7 frères et soeurs. Un fossé profond 

sépare le père e t le f i l s . Mansour affirme qu 'à cause de ce garçon i l 

n 'ose plus regarder les vois ins . C'est v ra i q u ' i l a honte. 

o 

o o 

Nous avons choisi ce portrait à cause de son caractère rela

tivement modéré, nous refusant à exposer trop complais animent les incro

yables excès qui parsèment nos enquêtes. Deux exemples seulement : 



SSES 4874- -

"Ne sachant que fa i re pour empêcher son f i l s de fu i r , 

i l l ' a at taché, tondu, mis en pyjama e t ba t tu ; mais Tahar 

a réuss i à p a r t i r . Sa soeur qui avait fugué deux fois pour 

a l l e r chez une camarade a été sévèrement punie. Depuis "e l l e 

ne pose plus de problème". 

SSES 235.73 -

"Le père a t r è s mal p r i s ce vol . I l a frappé Ahmed avec 

une chaussure, ce qui a nécessi té un séjour en cl inique de 

t r o i s jours . " 

Et encore, ne pouvons nous rapporter que l es f a i t s parvenus à 

l a connaissance des Assis tantes . Car i l es t d i f f i c i l e de r e l a t e r le 

quotidien. 

I l semble constant que les pères réservent leur tendresse aux 

plus p e t i t s , ceux qui , entièrement dépendants, ne contestent pas l ' a u t o 

r i t é toute puissante qui e s t le modèle idéal de père Maghrébin. La dure

t é , l a b r u t a l i t é souvent, carac tér i sen t un ce r t a in nombre des pères de 

familles. E l le e s t souvent assor t ie d'un penchant à l a boisson. Celu i -c i 

e s t noté dans 34 de nos enquêtes (I7/i). Une cinquantaine de descript ions 

soulignent l a dureté , l a sévér i té l a r i g i d i t é du père présenté parfois 

comme coléreux, exigeant, v indicat i f . D'autres qua l i f i ca t i f s sont souvent 

employés, v io len t , i r r a c i b l e , b r u t a l , s t r i c t . l i s dépeignent de v é r i t a 

bles tyrans domestiques qui ne connaissent que le langage des coups 

soulignant le caractère r u s t r e , l a f r u s t i c i t é de cet homme fatigué par 

sa journée de t r a v a i l , excédé par ses conditions de vie e t pratiquement 

sans espoir d'un lendemain meilleur. Un homme accablé qui réag i t à sa 

manière en fa isant souffr i r les autres dans l a ligue d'une t r ad i t i on 

qui es t sans doute plus péniblement ressent ie de ce côté c i de l a 

Méditerranée que de l ' au t r e du f a i t de l'environnement. Car au Maghreb 

non plus l e s pères ne sont pas toujours tendres. Là-bas comme a i l l e u r s , 

c ' e s t par l a force que les F i l s doivent prendre au Père l ' a u t o r i t é 

q u ' i l se refuse à partager. 

SSES 574- -

"Tant q u ' i l n 'aura pas 20 ans, i l n ' a pas à commander 

e t doi t se t en i r t r anqu i l l e . Sa place es t dans l a famille e t 

en cas de mauvaise conduite on le renverra en Algérie". 



Ce f i l s ajoute que son père le "battait continuellement en menaçant de 

le tuer . 

Dans le meil leur cas (Extrai t du dossier SSES 24970) le Père ( . . . ) a un 

dés i r t r è s profond de fa i re a t te indre à ses enfants une s i tua t ion meil

leure que l a sienne, i l souhaite q u ' i l s réuss issent à l ' é co l e . Pour l u i 

l 'éducat ion es t f a i t e d ' au to r i t é à "base de coups e t de brimades. 

Ce comportement peut amener l 'entourage à une curieuse conspi

ra t ion avec l ' en fan t . En e f fe t , l es réactions paternel les sont hors de 

proportion avec les erreurs commises par l ' en fan t . Aussi bien l a mère 

s'apnUque-t-elle à cacher les frasques ou les mauvaises notes. Les 

In s t i t u t eu r s (SSES 37473) peuvent ê t r e complices e t , cherchant eux aussi 

l a juste mesure, sont amenés à minimiser cer ta ines indiscipl ines ou. le 

mauvais t r a v a i l des enfants pour les protéger àea colères du père. 

SSES 673 -

"Quand i l apprenait que l ' enfant avai t é té puni, son père l u i 

f a i s a i t passer l a nu i t sur le balcon". 

o o 

I l convient d ' i n s i s t e r sur l ' o r ig ine paysanne de l a plupart des 

familles de notre échanti l lon. Dans l a moitié des cas ce t te origine e s t 

nettement indiquée, dans 25% des aut res , on peut l a l i r e entre les l ignes . 

Dans ce qui nous r e s t e , i l e s t d i f f i c i l e de di re s i le séjour en v i l l e 

e s t un bref passage e t s i l ' imprégnation es t suffisante pour fa i re oublier 

l a rude vie des douars. Quoi q u ' i l en so i t nous les retrouvons tous en 

v i l l e , e t rarement comme t r ava i l l eu r s agricoles à moins que ce so i t à 

t i t r e temporaire. Les sa la i res élevés que sont venus chercher les mi

grants ne sont pas ceux des journal iers de l a t e r re i c i comme au Maghreb. 

"Pris dans l 'engrenage de l'économie monétaire moderne ( . . . ) le paysan 

n ' a souvent d 'aut res issues que l'emprunt à des taux usura i res , l a vente 

des t e r res e t l 'émigrat ion ou l a condition de sous-prolétaire jugé égale

ment bon e t inapte à tous l e s emplois, j e t é dans l a misère matér iel le e t 

surtout morale, désocia l isé , déshumanisé, a t t e i n t en ses valeurs v i t a l e s 

e t habité par un sentiment de f rus t ra t ion chronique."(1) 

(1) - BODEDIEU - Sociologie de l 'Algérie (P. 119) 



Soulignons les chocs successifs , toujours d i f f i c i l e s à recevoir 

pour ces campagnards que sont l e s migrants. Si d i f f i c i l e s même qu'on ne 

doit pas se scandaliser a. l e s voi r souvent chercher dans 1* alcool une 

assurance, un réconfort provisoire , un oubli momentané d'une condition 

trop dure. 

- Choc campagne-ville avec ce que ce la comporte de rupture 

dans le rythme de t r a v a i l . 

- Choc famil le-sol i tude, car en effet l e migrant cherche à 

ménager des étapes dans l a t ransplanta t ion familiale en 

venant avant les s iens . I l es t à mime en deux ou t r o i s ans 

de créer des conditions acceptables sur le plan matériel 

pour l ' a r r i v é e des s iens . 

- Choc Maghreb-Europe. "Chez vous, clame le prophète qu ' es t 

Lakdar ïïamina dans l es chroniques des Années de b ra i se , chez 

vous vous é t iez malheureux e t l i b r e s , i c i vous n ' ê t e s plus 

que malheureux". Ce n ' e s t plus l a même maison, on n ' y v i t 

qu'en famille, pas en communauté. Ce n ' e s t pas l a même l an 

gue, n i l a même mental i té . 

- Choc indus t r ie l : 'Passant de l a fauci l le au tour automatique, de 

l a vie de berger à ce l le d 'ouvrier spéc ia l i sé , i l s découvrent 

avec b r u t a l i t é les horaires rigoureux, l a d i sc ip l ine , l e s 

t ransports en commun, l a monotonie e t l a r épé t i t ion des tâches. 

On ne change pas un homme en un t r a i t de plume, en un t i cke t 

d'avion. Beaucoup ne s 'habituent pas. 

- Choc d'un espoir déçu, d'une digni té b lessée . I l s ont tous cru* 

à un pays d'Eldorado où l ' a rgen t se trouve facilement, où le 

p l a i s i r es t à portée de l a main e t le rêve s'effondre v i t e . 

I l s ont l ' impression vague d 'avoir été trompés de s ' ê t r e 

trompés eux-mêmes. I l s ne comprennent pas pourquoi on semble 

les dé tes ter . C'est presque un chagrin d'amour. 

I l y a aussi , e t ce n ' e s t pas le moins important, le choc né 

des différences de systèmes, a t t i tudes-valeurs qui bouleverse les réflexes 

sociaux du migrant au détriment parfois de sa santé mentale. Un de>nos 

amis s ' e s t vu interné pour avoir répondu d'une manière"aberrante" à l a 

conduite injurieuse d'un voisin que son honneur l u i demandait de tue r . 



Que de coups reçus de tous côtés . . . Et pourtant à quelques 

ombres près , ce peuple de fe l lahs devenus ouvriers ne se l a i s s e pas abat

t r e . Les pères se const i tuent dans l a douleur une nombreuse famil le , l e s 

mères font chez e l l e s des miracles. Tous manifestent une endurance qui 

provoque l 'admirat ion des optimistes qui savent que seuls les anges ne 

sont jamais admirables. 

Les pessimistes peuvent se demander ce q u ' i l s détestent r é e l 

lement quand i l s c r i t iquent le Maghrébin qui se l a i s se a l l e r à bo i re , 

qui es t dur avec sa femme e t «es enfants, qui se conduit comme un r u s t r e . 

Une réflexion de DURKHEIM les aidera " I l ne faut pas dire qu'un acte 

froisse l a conscience commune parce q u ' i l e s t cr iminel , mais q u ' i l e s t 

criminel parce q u ' i l froisse l a conscience.commune". 

Pourquoi ne supportons nous pas leur discours quand i l s'exprime 

autrement que par des mots e t q u ' i l a l ' a i r désespéré? Car en f in de compte, 

tout ceci n ' e s t qu'un tout p e t i t aspect de l'immense problème de l ' a l 

coolisme e t de l a violence en France. Ce fléau socia l ne semble pas émou

voir comme i l conviendrait l'homme de l a rue. Or i l remarque un Musulman 

qui s ' en ivre . Peut-être parce que ce comportement "froisse l a conscience 

commune"? 

C) - S'ASSURER UN LOGEMENT = HISTOIRE DE NAGER 

Les h i s t o i r e s de Brahim e t de Mansour nous ont permis de prendre 

connaissance de l a v i e des migran ts avec un c e r t a i n r e c u l . Avec l ' h i s t o i r e 

de Nacer, nou3 pénét rons dans l ' i n t i m i t é d 'une f ami l l e dont nous essayons 

de comprendre l e s problèmes au niveau du logement. 

IL EXAUCERA CEUX QUI CROIENT ET QUI PONT LE BIEN. IL REDOUBLERA 

DE FAVEUR POUR EUX TANDIS QU'IL INFLIGERA DES TOURMENTS TERRIBLES AUX 

INFIDELES. 

M I S SI ALLAH AVAIT DISPENSE TROP GENERETJSEMEt-IT SES DONS A SES 

SERVITEURS% ILS AURAIENT PU DEVENIR ARROGANTS. ALORS IL FAIT DESCENDRE 

SUR EUX SEULEMENT CE QU'IL JUGE SUFFISANT CAR IL LES CONNAIT BIEN ET IL 

SAIT CE QU'IL LEUR EST NECESSAIRE. (1) 

SSES 19973 -

Nfacer est né quelque part dans la campagne constantinoise il 

y a 55 ans. Il est depuis plus de 20 ans en France. Il y mène, lui et sa 

famille, une existence pour le moins difficile, jalonnée par 16 naissances 

(1) Coran XLII - 25,26,27 



espacées de 10 à 26 mois au maximum dont l a dernière précode de quelques 

mois l a rédaction de l 'enquête sociale ; ce qui l a i s se l ' aven i r incer ta in . 

L 'h i s to i re de ce t t e famille e s t aussi ce l l e de ses t r ibu la t ions 

dans l a région lyonnaise. Contée sous l 'angle du logement, on peut y dif

férencier t r o i s étapes. La première qui se termine à Pont-de-Chéruy dont 

on ne s a i t pas grand chose, mais qui ne fut sans doute pas b r i l l a n t e 

puisqu 'e l le se conclut par l a décision de vivre dans un bidonvil le du 

Boulevard de Ceinture. Cette seconde étape dura sept ans, le temps d ' a 

jouter s ix enfants aux quatre aînés . La dernière étape se s i tue dans un 

des ' 'quartiers Nord-^âfricains" de Lyon. La famille y occupe un P6 qui 

regroupe le so i r quelque 17 personnes : les parents , deux enfants d'une 

f i l l e en instance de divorce e t t r e i ze frères e t soeurs issus du ménage 

de ïfacer vivant actuellement sous le même t o i t . 

Comment conter l ' h i s t o i r e d'une famille aussi nombreuse, au t re

ment qu'en disant ses plus grands malheurs? Une enfant de 19 ans e s t 

morte ce t t e année, on ne s a i t t rop de quoi. Le f i l s aîné a é té expulsé 

à l a sui te de graves d é l i t s . Une f i l l e t t e es t a t t e in t e du cancer des os. 

Le dernier-né es t encéphalopathe, un p e t i t e s t mort à t r o i s mois . . . De 

plus , un des enfants es t en prison, inculpé de vol . 

Hacer gagne mensuellement 1.200 F (en décembre 1973). Ses p res 

ta t ions famil iales s 'é lèvent à 2.380 F par mois. I l paie 650 P de Loyer. 

I l res te donc par jour 98 P pour l e s 17 personnes, so i t moins de 6 P par 

personne. 

Le chef de famille ne semble pas avoir de l a s i tua t ion une 

notion bien exacte. C'est un homme de corpulence assez fo r t e , cheveux 

blancs, visage au to r i t a i r e . I l apparaît à tous comme un r u s t r e , assez 

violent e t dur, étroitement enfermé dans ses coutumes. 

Lorsqu ' i l arr ive à l a maison, i l exige de tous l e silence a ins i 

que le veut l a t r ad i t ion . I l n'admet pas que l ' on dérange son repos. Seul 

le p e t i t dernier le préoccupe. On a peine à imaginer comment s ' é t a b l i t le 

silence parmi ce t te famille qui compte tant d 'enfants en bas âge. 

A dire v ra i aucune vie spontanée n ' e s t possible en présence du 

père qui e s t l a i s s é à l ' é c a r t de tout ce qui const i tue les affaires de l a 

famille, tenues en main par le clan des femmes regroupées autour de l a 

mère. Ce l le -c i répond par l a ruse aux coups que l u i d is t r ibue son mari, 

surtout quand i l a bu ou que l es événements sont plus contrar iants encore 
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qu'à l'accoutumée. Pas plus que son mari, e l l e ne semble se rendre compte 

de l a d i f f i cu l t é r ée l l e de l a s i tua t ion e t manifeste à l 'Ass is tan te Sociale 

une déconcertante h i l a r i t é à l a pensée que déjà mère de famille nombreuse 

e l l e peut encore donner naissance à d 'autres enfants. 

I l semble que nul le intrusion éducative, pas plus d ' a i l l e u r s que 

médico-sociale, ne so i t possible dans cet te famille qui const i tue un bloc 

imperméable. 

Les problèmes sco la i res , on le conçoit , sont secondaires ; 

l 'hygiène e t le vêtement sont l e cadet des soucis de ce t te famille qui pour 

ê t re le prototype par fa i t de l a famille inadaptée à l a vie en France n'en 

e s t pas pour autant le seul exemplaire de notre échanti l lon. 

On y trouve souvent des tableaux aussi a t t r i s t a n t s . 

3SES. 1078 -
"Leur maison étant démolie depuis peu, i l s ont retrouvé 

3 pièces dans un v i e i l immeuble voué à l a démolition. M. H, 

manoeuvre en us ine , e s t peuass idu depuis quelques mois. I l r i s 

que le renvoi. Par a i l l e u r s , i l f a i t un usage immodéré de l ' a l 

cool. I l es t alors v io len t , coléreux e t n ' hés i t e pas à frapper 

femme e t enfants". 

SSES 17673 -

"M. S, es t t r ava i l l eu r assidu mais sa femme e s t une ma^ 

lade mentale incapable de t en i r l a maison ot de s'occuper des 

enfants dont l a sa le té e t le manque d'hygiène ont a l e r t é l 'As 

s i s t an t e du secteur. Une f i l l e de 14 ans es t en maison maternelle. 

Le dernier f i l s se f a i t remarquer dans l e quar t ie r par sa bru

t a l i t é . Le père se s e r a i t depuis pe\i mis à b o i r e . . . C 'est un 

homme profondément malheureux"., 

Un regroupement a pu ê t r e f a i t selon "le s t a tu t " de l 'occupant 

des logements : 
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/TABLEAU K<>1/ 

- Bénéficiaire d'un logement de t r a n s i t 16 

- Occupant d'une maison vouée à l a démolition 3 

- Locataire d'un appartement en v i l l e 72 

- Locataire d'un logement à l a campagne 6 

- Locataire en H. L.M 80 

- Propr ié ta i re d'un logement urbain , 19 

- Propr ié ta i re d'une maison à l a campagne 4 

200 

Le nombre d'occupants par pièce nous re t iendra par l a su i te 

plus longuement. Toute discussion ne peut ê t re sérieuse à ce sujet que 

s i e l l e t i e n t compte d'un ce r ta in nombre de variables pour lesquel les 

nous ne possédons malheureusement pas les éléments concernant notre échan

t i l l o n et qui touchent à l a surface des pièces a ins i qu'au confort : eau, 

gaz, standing de l'immeuble. I l e s t ce r ta in que chaque cas mér i t e ra i t un 

examen p a r t i c u l i e r . 

Quoi q u ' i l en s o i t , le paysage habi tuel de nos jeunes comporte 

des logements qui regorgent d 'habi tants : adultes excédés par le g rou i l 

lement bruyant des p e t i t s , adolescents qiAi fuient autant q u ' i l s le peu

vent le logis trop é t r o i t où i l s n ' a r r iven t pas à trouver leur espace 

v i t a l n i même le coin de table indispensable pour fa i re les devoirs e t le 

calme pour apprendre les leçons. 

Ce paysage, se s i tue le plus souvent dans un quar t ier qui r e 

groupe une majorité de Maghrébins, ce t t e population tendant, de f a i t , à 

exclure d ' au t res groupes ethniques. Les Européens fuient en effe t c e r t a i 

nes habitudes q u ' i l s proclament indiscrètes e t envahissantes, refusant 

en f a i t aux autres de conduire leur vie familiale à leur guise. 

D) - FAIRE VITOE SA FAMILLE = HISTOIRE LE SALAH 

L 'h i s to i re suivante, ce l le de Salah, nous aide à percevoir 

mieux "l'économie" du plan famil ia l que suivent v a i l l e que va i l l e l e s 

migrants Nords-Africains avec l a bénédiction de Dieu. 



- Consti tut ion d'une famille nombreuse, 

- Etablissement solide de ce t te famille grâce à une a c t i v i t é 

professionnelle luc ra t ive , 

- S c o l a r i s a t i o n des en fan t s pour l e u r pe rmet t re de f a i r e à l e u r 

t o u r mieux que l e u r propre pè re . 

EH QUOI! N'ONT-ILS PAS CONSTATE QUE NOUS VERSONS DE L'EAU SUR 

LES TERRES ARIDES POUR QUE CROISSENT LES MOISSONS DONT ILS SE NOURRISSENT 

EUX ET LEURS TROUPEAUX. 

EH QUOI! SONT-ILS AVEUGLES? (1) 

H i s t o i r e de S AT,AH 

SSES 16474 -

L ' h i s t o i r e de Salah e s t une h i s t o i r e banale c a r on y t rouve peu 

ou prou t o u t e s l e s d i f f i c u l t é s e t l e s a s p i r a t i o n s auxquel les se confronte 

un homme mais i l s ' y a joute comme i l se d o i t l a c o l o r a t i o n p a r t i c u l i è r e 

qu ' appor t e à o e t t e s i t u a t i o n banale l a c o n d i t i o n de migrant Maghrébin. 

Salah a i n s t a l l é s a f a m i l l e Montée de l a Grande Côte , en p l e i n 

q u a r t i e r Nord-Afr ica in , dans un p e t i t logement de 3 p i èce s que p a r t a g e n t 

ses c inq e n f a n t s , l e f i l s de s a femme né d ' u n précédent mariage (d i s sous 

p a r l a mort du premier mari) e t a u s s i s a b e l l e - m è r e , e l l e même d i v o r c é e , 

q u i assure au foyer de s a f i l l e une présence cons t an t e en l ' a b s e n c e de 

son gendre. Sa lah e s t souvent absent c a r pour a c c r o i t r e ses revenus i l 

f a i t pour l e compte de son employeur de f réquen t s déplacements d 'une semai

n e , v o i r e d ' u n mois . 

Le f i l s de l a femme de Salah va avo i r 20 ans . 13. p o u r s u i t des 

é tudes de c o m p t a b i l i t é . Son p a r â t r e l ' a adopté s e lon l a t r a d i t i o n comme 

son propre f i l s e t i l ne f a i t aucune d i f f é rence avec l e s a u t r e s , payant 

sans r e c h i g n e r l e s é tudes de c e t enfant qu i n ' e s t pas de l u i mais q u i 

e s t maintenant de sa f a m i l l e . 

La Bel le-mère de Salah v i t à l a maison. I l n ' e s t pas impossible 

de penser que s a présence e s t due aux nombreuses absences du marbre de 

maison e t q u ' e l l e e s t d e s t i n é e à a s s u r e r une c e r t a i n e h o n o r a b i l i t é à l a 

femme q u i v i t souvent s e u l e . Rares sont dans l e s f a m i l l e s n o r d - a f r i c a i n e s 

(1) - Coran XXXII - 27 



en France l e s personnes "vivant sous le même t o i t " parents d'un côté 

ou de l ' a u t r e . L'exiguïté du logement, l a t ransplanta t ion à laquel le se 

résolvent peu volont iers les v i e i l l e s personnes, expliquent c e t t e ruptu

re avec l a t r a d i t i o n . En e f fe t , l e s vieux font réellement pa r t i e de l a 

famille au Maghreb. I l es t même plus exact de di re que c ' e s t chez eux que 

vivent les jeunes. 

A son retour de déplacement, Salah reço i t de sa femme le compte-

rendu de l a semaine ou de l a quinzaine passée. E l le e s t comme l'accoutumée 

vêtue selon l a t r ad i t i on , accuei l lante , ouverte, sympathique, bavarde. I l 

d is t r ibue a lors les sanctions nécessaires e t aussi pêle-mêle les p e t i t s 

cadeaux rapportés de ses voyages. I l e s t à l a fois tendre e t généreux de 

taloches d 'autant qu'avec ses compagnons de t r a v a i l i l a arrosé le re tour 

à Lyon. I l a r r ive que ses sanctions manquent de mesure car i l a, de l a vie 

que devraient mener les enfants, une image rigoureuse que contredi t par

fois le quotidien, ce quotidien du gynécée que l a t r ad i t ion e t aussi l e s 

horaires de t r a v a i l l'empêchent de connaître . 

Comme tous ses compatriotes, Salah t i e n t beaucoup à ce que ses 

enfants poursuivent de bonnes études, qui puissent les amener à des s i t u a 

t ions honorables. Tous ses enfants sont scolar isés e t leurs études suivies 

avec vigilance sinon avec beaucoup de jugement par les parents . Le3 en

fants sont en ce la aidés par un ami de l a famil le , vieux professeur semble-

t - i l , qui v ient plusieurs fois par semaine aider les uns e t l e s autres 

dans leurs d i f f i cu l t é s sco la i res . Ce v i e i l ami doi t avoir fo r t à fa i re car 

l e s niveaux scola i res vont de l a seconde sciences économiques, au CM 2, en 

passant par l a 3ème, l a 5ème e t l a 6ème. 

Dans ce t t e s i tua t ion pais ib le in tervient alors le d é l i t . 

"L 'af fa i re" comme on d i t dans l a famil le , a été t rès mal vécue 

par les parents . I l s ' a g i t d'un vol de disque. La famille a sur le quar

t i e r une excellente réputat ion. On ne peut manquer d ' ê t r e un peu su rp r i s , 

après avoir pas:::é des cours sall.es e t malodorantes, les esca l i e r s sombres 

e t l e s couloirs sordides, de s 'entendre dire fièrement au coeur d'un pau

vre appartement surpeuplé "notre f i l s pourra ê t re professeur ou médecin" 

(e t c ' e s t v r a i q u ' i l le pour ra i t ! ) e t avec orgueil "nos enfants sont c i t é s 

en exemple dans l es familles vois ines" . 

C 'es t d i re que le d é l i t qui remonte à plusieurs mois au moment 

de l 'enquête demeure encore t r è s présent , un peu comme une c i ca t r i ce dans 

l'amour-propre de l a famille. La mère rappelle à plusieurs repr i ses l a 

sall.es


violence des correct ions subies par le jeune délinquant. El le s a i t que 

son mari, honteux des actes de son f i l s , e s t tout p rê t à l e frapper à 

nouveau. Quant à e l l e , voulant minimiser l a portée des f a i t s , e l l e essaie 

de cacher son inquiétude e t le traumatisme causé par le d é l i t qui r e s t e 

présent e t douloureux dans l ' e s p r i t de l a famil le . 

A ce t t e occasion, Salah a ressemé encore les consignes q u ' i l 

donne à sa femme en son absence. I l s a i t q u ' i l peut l u i fa i re confiance. 

Bile es t a l l ée à l ' éco le française jusqu'à 14 ans e t peut valablement 

accomplir l e s démarches nécessaires . I l l a t i e n t responsable de l a bonne 

conduite des enfants en son absence. Encore qu ' e l l e so i t moins attachée 

que son mari aux t r ad i t i ons , e l l e e s t d'accord avec l u i pour ne pas ad

mettre que l es enfants t ra inent hors de l a maison lorsque l ' é co le es t 

terminée. Les f i l l e s surtout sont l ' ob j e t d'une surveil lance s t r i c t e . 

El les reçoivent , en compensation, sa t i s fac t ion aux caprices de leurs t o i 

l e t t e s e t se montrent aussi élégantes que leur maman. Les garçons, bien 

sûr, reçoivent régulièrement de l ' a rgen t de poche. 

Mais quelle honte quand, dérangé dans son sommeil,, i l a dû 

a l l e r chercher lui-même son f i l s au Commissariat. Et quelle correct ion 

au retour! 

> o 

o o 

Nous venons, grâce à l 'enquête soc ia le , de voir vivre Salah par

mi les s iens . Nous avons souligné l 'importance pour l'homme arabe, de 

vivre au sein d'une communauté. Aussi ne doit-on pas ê t re surpr is de voi r 

Salah se dévouer pour un enfant qui n ' e s t pas de l u i . La communauté fami

l i a l e n ' e s t pas fermée comme en Europe. La parenté es t ce l l e du clan. 

Ainsi e s t - i l t r è s banal que Salah considère le f i l s de sa femme 

comme son propre f i l s . I l dépense pour l u i beaucoup d'argent comme i l le 

f e r a i t pour un enfant de l u i . I l se sent à l ' égard de cet enfant les mêmes 

devoirs qu'envers les autres e t cet enfant a envers l u i des devoirs de 

f i l s . 

Le t r a i t de c i v i l i s a t i o n e s t poussé à l 'extrême dans l e court 

résumé qui su i t e t qu'on d i r a i t issu d'un recuei l de HADITH. 



SSES 1973 L 'h i s to i re de ce t t e famille tunisienne. 

"A l a mort de son mari, res tée seule avec cinq enfants 

dans un taudis de l a rue Moncey, e l l e connaît une période t r è s 

d i f f i c i l e , ce r ta ins de ses enfants mendient dans l a rue ! s ix 

ans après, e l l e épouse un Algérien âgé de 4° ans, homme t r è s 

t r a v a i l l e u r , soigneux e t bon avec les enfants. Le climat fami

l i a l se transforme grâce à cet homme ple in de "bon sens qui se 

considère comme le père au point de vouloir donner à tous sa 

na t i ona l i t é e t même son nom. Les enfants l ' acceptent car i l 

e s t jus te e t "bon". 

Ces exemples de grande élévation morale ne doivent pas nous 

fa i re oublier l 'importance qu 'a t tache l'homme arabe à ses qua l i tés de gé

n i teur . Les deux derniers cas c i t é s témoignent de qual i tés de générosité 

qui sont d'un autre ordre. L'amour, qui devient volont iers chez nous 

amour conjugal n ' a pas pour le musulman'la même t o n a l i t é . I l s ' a g i t pour 

l u i surtout de r éa l i s a t i on de so i . Sa femme collabore à ce t t e oeuvre. 

El le en e s t un élément indispensable e t soumis. Dans le couple i l n'es*fc 

question que du p l a i s i r de l'homme. De ce la l a femme convient bon gré 

mal gré ou p lu tô t convenait. Eï le i n s t r u i s a i t ses enfants dans ce t te l igne. 

On comprend q u ' e l l e se soumette aux volontés de ses garçons même p e t i t s . 

Mais on comprend aussi qu'en cas de conf l i t f i l s -pè re son al l iance avec 

ses garçons prenne des a l lures de complicité parfois malsaine. 

Sur ces prémices cependant s ' éd i f i en t des couples dont l e s sen

timents qui unissent l e s conjoints sont indéniablesj mais de ce sujet i l 

n ' e s t pas convenable de s ' e n t r e t e n i r même avec un ami. La l i t t é r a t u r e es t 

for t peu prol ixe sur l a vie du gynécée. 

C 'es t d i re qu'on Européen a tout lieii d ' ê t r e désorienté devant 

une société qui v i t d'une manière s i différente de l a sienne les l i ens 

conjugaux. 

Le l iv re d'une voyageuse européenne que Simone JACQUEMART 

i n t i t u l e "Le mariage Berbère" dépeint t r è s chaleureusement, avec amour, 

ce qu 'es t en pays berbère l a société des femmes à côté de ce l l e des 

hommes. Les femmes y sont réunies sans e sp r i t de concurrence par des sen

timents " f ra te rne l s" réservés aux hommes dans nos sociétés occidentales. 

La vie y e s t t r è s communautaire e t crée aux jours de fête un espace fusion-

nel de danses e t de chants inconnu chez nous e t dont l ' au t eu r nous f a i t 

deviner le charme pa r t i cu l i e r . 



n.± 

Cette ségrégation, selon les sexes, dans les communautés v i l 

lageoises a mal préparé les musulmans à l a créat ion de l a famille de 

type occidental vers laquelle s 'o r ien te de plus en plus l e s Maghrébins. 

Par malheur, dans ce t t e construction d'une famille,en effe t / 

que de divorces, de répudiat ions, de fu i t e s , de vies gâchées! Quelqu'un 

a parlé de gabegie sexuelle devant les incerti t t ides qu'éprouvent l e s 

pères à se créer une famille. 

SSES 2473 -

Le cas que nous c i tons maintenant peut nous donner une idée 

des imbroglios familiaux e t de leur tona l i t é d'où l ' a f f e c t i v i t é entre 

Père e t Mère es t exclue au p ro f i t de l ' i n t é r ê t supérieur de l a Famille. 

"En 1965, mourait Mme R. lo r s de son douzième accouche

ment. C 'es t l a f i l l e aînée alors âgée de 14 ans qui dut s 'occu

per des plus jeunes. Quelques mois plus t a rd , le père s ' é t a i t 

remarié par procuration mais, l o r s q u ' i l a l l a chercher l a jeune 

f i l l e en Algérie, i l divorça tout de s u i t e . 

Trois ans après, i l épousa e t ramena chez l u i une autre 

jeune femme de son v i l l age . L'année suivante, i l divorça e t l a 

renvoya car e l l e n ' é t a i t pas gen t i l l e avec les enfants. La 

jeune femme a eu de ce t t e courte union un enfai t qu ' e l l e élève 

en Algérie e t pour lequel H. R. envoie de temps en temps quel

ques subsides. 

Entre temps, le f i l s aîné s ' é t a i t marié e t sa jeune 

femme assura i t avec sa soeur aînée l a charge de l a vie fami

l i a l e . 

Enfin, deux ans après son dernier divorce, M. R. se 

remaria à nouveau e t ramena chez l u i une belle-mère à ses en

fan ts . C'est une veuve d'un cer ta in âge qui^ sachant qu'avant 

e l l e l ' a u t r e belle-mère n ' a pas été bonne avec l es enfan t s , 

t i e n t à se fa i re accepter d'eux. C'est également une bonne 

maîtresse de maison." 
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Nos pè re s en f a i t ne sont pas jeiines : 

/TABLEAU H°~27 

*• 7,5 % 

: 49 $ 

: 23,5 % 

: 12,5 ^ 

: 2,5 % 

Î 

ont entre 31 e t 40 ans, 

" » 41 e t 50 ans, 

" " 51 e t 60 ans, 

ont plus de 60 ans , 

pas de renseignements. 
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-dire nés 
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ii 

1943/1933 : 

1933/1923 : 

1923/1913 : 
I9I3/I9O0 : 

Tous ont connu l a c o l o n i s a t i o n , c • e s t - à - d i r e une s o c i é t é s t a b l e 

où l e s r ô l e s é t a i e n t pa r fa i t ement d i s t r i b u é s . Tous ont g rand i dans une 

s t r u c t u r e au s e i n de l a q u e l l e l e c o l o n i s a t e u r p r e n a i t normalement s a p l ace 

dans l a h i é r a r c h i e des ê t r e s . A c e t ordre s o c i a l tous é t a i e n t accoutumés. 

Presque tous ont connu c e t t e " . . . émigra t ion des p r o l é t a i r e s sans r e s s o u r 

ces e t sans r a c i n e s ve r s l e s v i l l e s , d e s t r u c t i o n de l ' u n i t é économique de 

l a f a m i l l e , a f f a ib l i s s emen t des s o l i d a r i t é s anciennes e t des c o n t r a i n t e s 

c o l l e c t i v e s " . (1). 

Tous ont connu aussj . l a s é p a r a t i o n , l e dépa r t pour l a France 

avec son c o r t è g e de r u p t u r e s e t d ' i l l u s i o n s déçues . Beaucoup ont vécu de 

France l e s événements de l a l i b é r a t i o n du pays que l ' é lo ignemen t géogra

phique n ' a pas con t r i bué à f a i r e comprendre jud ic ieusement . 

Peu d ' e n t r e eux ont r e t r o u v é l e pays q u ' i l s ont q u i t t é . Tous 

sont p lus ou moins des d é r a c i n é s . Comme FAWZI EL AIEDY, jeune chan teu r 

i r a k i e n , i l s p o u r r a i e n t d i r e l e u r dé sa r ro i / : 

L e t t r e . JE ME SUIS PERDU 
MES AILES M'ONT PORTE 
ET JE SUIS TOMBE DANS UNE VILLE PERDUE. 
JE TIRE LIES ANNEES 
MAIS MBS PIEDS HE SAVENT PAS OU ALLER. 
JE TIRE MON ESPRIT 
MAIS LÎSS PIEDS SONT FATIGUES • 
LA VIE ME PORTE, JE PORTE LIA VIE 
MAIS JE SUIS LAS. 
JE TIENS MA SOLITUDE DANS MA MAIN. 
JE SOUTIENS MA VIE SUR LES EPAULES 
MAIS JE GARDE MON IDEAL 
DANS MON COEUR. 

(1) - BOURDIEU - Soc io log ie de l ' A l g é r i e (P . 121) 



îlous verrons combien ces aspects peuvent peser lourd dans l ' i 

mage que l es adolescents se font de leur père . 

Pour le moment, ce père es t un t r a v a i l l e u r , du moins l e plus 

souvent. I l e s t sans exception h é r i t i e r d'un ce r t a in ordre des choses 

décr i t par P. BOUEDIEU : 

"La société coloniale f a i t songer à un système de cas tes . El le es t compo

sée en effet de deux"communautés" juxtaposées d i s t i nc t e s e t nullement in 

tégrées dans une t o t a l i t é plus la rge . L'appartenance à chacune de ces 

communautés es t déterminée par l a naissance ; le type physique en e s t l e 

signe comme parfois l e vêtement ou le nom de famille ( . . . ) Les deux soc ié 

tés sont placées dans un rapport de supérieur à infér ieur e t séparées par 

une foule de "barrières invis ib les in s t i t u t ionne l l e s ou spontanées qui 

font que ( . . . ) l e s deux communautés se contentent de coexis ter , sans v r a i 

ment communiquer. 

( . . . ) La s i tua t ion coloniale crée l e "méprisable" en même temps que le 

mépris ; mais e l l e crée aussi l a révolte contre l e mépris, e t l a tension 

qui déchire l a société globale ne cesse.de c r o î t r e " . (1 ) 

Av t i t r e de document, vo ic i un budget (qui date de 1974) 

SSES 13272 -

Ressources mensuelles 

"Salaire de M. G. (Grut^ier) 1.237,00 

Prestat ions famil iales ) j QQQ QQ 

(7 enfants de - de 16 ans) < 

_ A V 

- Alloc. Logt. 

- Sal . Unique 

998,77 

185,30 

96,50 

Charges mensuelles : Loyer (P5 - Immeuble HLM) 329,87" 

Mohamed DIB prophétise en une péroraison qui nous aide à compren

dre l ' e s p r i t dans lequel t r a v a i l l e n t les Maghrébins pour leurs enfants : 

" I l t e faudra t r a v a i l l e r coiime une bête s i tu veux seulement 

v ivre . Ceux qui n 'on t pas mis l e s pieds dans une école, meurent de faim? 

L ' ins t ruc t ion , ce n ' e s t pas pour t o i , ver de t e r r e . Qu'est-ce que tu t e 

cro is pour prétendre à l ' i n s t r u c t i o n ? Un pou qtii veut s 'é lever au-dessus 

cesse.de


de l a c o n d i t i o n ( . . . ) Tu auras à ê t r e un homme ou t u s e r a s é c r a s é . I l t e 

faudra suppo r t e r l a d u r e t é des a u t r e s , ê t r e p r ê t à r endre d u r e t é pour 

d u r e t é . N ' e s p è r e pas l e bonheur. Qui e s - t u , q u i e s - t u pour e s p é r e r l e 

"bonheur. H ' e s p è r e pas v i v r e t r a n q u i l l e , n ' e s p è r e p a s " . (1) 

" S ' i l e s t permis à t o u t ind iv idu de l a caste> i n f é r i e u r e de g r a 

v i r l e s échelons de s a c a s t e ; i l e s t pra t iquement impossible de f r a n c h i r 

l ' ab îme q u i sépare l e s deux é c h e l l e s " . (2) 

I l en e s t p o u r t a n t comme Fa r id q u i r é u s s i s s e n t . 

E) - S'ASSURER UNE PIACE AU SOLEIL : HISTOIRE DE FARID 

R é u s s i r dans l a v i e e s t s igne de l a b é n é d i c t i o n d i v i n e . 

SI VOS PERES, VOS FILS, VOS FRERES, VOS EPOUSES ET VOTRE FAMILLE, 

SI LES BIENS QUE VOUS AVEZ ACQUIS, UN NEGOCE QUE VOUS CRAIGNEZ LE VOIR 

PERICLITER ET LES DEMEURES QUE VOUS AIMEZ ONT PLUS DE PLACE DANS VOTRE COEUR 

QU'ALLAH LUI-MEME, SON APOTRE ET LE COMBAT QU'IL VOUS FAUT MENER SUR SON 

CHEMIN, ALORS ATTENTION A VOUS CAR ALLAH VA VOUS RAPPELER A L'ORDRE. 

ALLAH NE DIRIGE PAS LE PEUPLE DES PERVERS.(3) 
v 

HISTOIRE DE FARID 

SSES 25873 

F a r i d e s t né à Anaba (du temps que l a v i l l e s ' a p p e l a i t Bône) , 

en 1924. I l a 49 ans au moment de l ' e n q u ê t e . Toute son h i s t o i r e t r anche 

su r l a p l u p a r t de c e l l e s que nous avons l u e s . E l l e nous semble c a r a c t é r i s 

t i q u e e t p ropre à i l l u s t e r l e cas de ceux q u i , b i e n adaptés en Algé r i e 

n ' o n t pas eu de peine à s ' a c c l i m a t e r en France . Les t r o i s a îné s des e n 

f a n t s , majeurs , sont i ngén ieu r , pharmacien e t t echn ic i en s u p é r i e u r , une 

f i l l e termine ses é tudes s e c o n d a i r e s , l ' a v a n t d e r n i e r e s t a p p r e n t i p h o t o 

graphe e t l a benjamine âgée de I I ans e s t au CM2. 

L ' a scens ion s o c i a l e de ce f i l s de modestes commerçants de Bône, 

e s t svmptômatique. En t r é dans une us ine après des é tudes p r i m a i r e s i r r é 

g u l i è r e s , i l en dev ien t c o n t r e m a î t r e , l a q u i t t e pour o u v r i r un commerce de 

primeurs e t dev ien t c o n s e i l l e r munic ipal de s a v i l l e . I l a v a i t épousé en 

1944 une jeune f i l l e r i c h e e t c u l t i v é e . F a r i d mena pendant l a guerre une 

(1) - La Grande Maison (P . 87) -

(2) - BOUKMEïï - Soc io log ie de l ' A l g é r i e (P . 117) 

(3) - Coran IX - 24 



for te act ion pol i t ique e t fut de ce f a i t détenu avec bon nombre de ses 

corel igionnaires de 1959 à 1962. 

Les hasards de sa vie professionnelle le conduisent d'une usine 

t e x t i l e à une boulangerie, d'un café restaurant à un magasin de vêtements 

important dont i l e s t actuellement le gérant. 

Depuis son arrivée en France, en 1956, sa famille occupe un 

logement spacieux e t meublé avec goût. 

Le p o r t r a i t de l a famille correspond à ce lu i que l ' o n pourra i t 

fa i re d'un couple de classe moyenne : bonne présentat ion, contacts avec 

l es enseignants des enfants, pratiques re l ig ieuses s incères , accueil de 

bon a l o i , conversation in téressante . 

Farid parle beaucoup de ses enfants. I l e s t f i e r de leur r éus 

s i t e e t pense que l ' avant dernier de ses enfants n ' e s t délinquant que par 

accident e t i l s'avoue tout c o n t r i t d ' ê t re auss i démuni que chacun dans 

l ' h i s t o i r e qui arr ive à son f i l s e t l e place devant ses propres contradic

t ions d'homme moderne et d'homme t r ad i t ionne l . 

D'habitude, en e f fe t , c ' e s t à l u i qu'on vient demander conse i l . 

Sa femme e l l e aussi bien que f ragi le d 'aspect e t de santé , e s t intervenue 

avec d i sc ré t ion e t objec t iv i té dans des problèmes de couples nord-af r i 

ca ins . Pendant l ' i nca rcé ra t ion de son mari, mi l i t an t FIK, e l l e a su remar

quablement gérer son budget e t s'occuper de sa famil le . 

En bref Farid f a i t preuve de réf lexion, d ' in te l l igence e t d 'ob

j e c t i v i t é dans ses propos. La discussion avec l u i e s t prompte, i l analyse 

e t .approfondit tous les aspects évoqués. 

I l regre t te seulement un peu d 'avoir abandonné tout engagement 

pol i t ique profond au prof i t de sa famille e t de son b ien-ê t re . I l s 'en 

veut un peu de son propre choix e t garde au fond l a nostalgie du p a t r i a r 

che q u ' i l aura i t pu ê t r e . 

Le cas n ' e s t pas i s o l é . 

Chez t e l autre (SSES 7373) l a vie de famille es t calme e t ha r 

monieuse car l e père, chef incontes té , es t un homme organisé, t r a v a i l l e u r , 

sérieux qui s a i t mener sa barque. Sa femme, t r è s occupée chez e l l e , semble 

bien r éus s i r auprès de ses enfants . I l s vont de temps à autre chez eux à 

Constantine. 



Si tua t ion sans h i s t o i r e aussi chez ce t employé des HOSPICES 

CIVILS (SSES 2073) qui es t dépeint comme exact e t consciencieux. I l a 

complètement réparé e t équipé l a maison q u ' i l s hab i ten t . Lui e t sa femme 

ne fréquentent que l a famille q u ' i l s ont à LYON. Sa femme garde l ' a l l u r e 

jeune malgré ses neuf grossesses. E l le a dû ê t re t r è s b e l l e . Le couple 

es t t r è s un i . 

o 

o o 

L 'h i s to i r e de Parid va nous aider à prendre conscience d'un 

ce r ta in nombre de t r a i t s concernant notre échant i l lon e t l a population 

dont i l e s t en quelque sor te l e témoin. L'homogénéité de nos descr ipt ions 

jusqu 'a lors r i sque ra i t de fa i re de ce témoin un témoin à charge. 

ITotre image simplifiée du migrant sous-proléta i re mal logé e t 

fruste n ' e s t pas fausse. El le e s t simplement p a r t i e l l e , Farid l u i auss i 

e s t migrant mais ses problèmes ne sont pas ceux des au t res . I l peut nous 

se rv i r utilement de "faire va lo i r" comme on d i t au théâ t re . En e f f e t , 

d'emblée, i l se s i tue dans l a c lasse moyenne, c e l l e qui s 'adapte par tou t , 

ce l l e des coopérants en Algérie e t en général des commerçants ou des 

techniciens de par l e monde. 

Les enfants de Farid' ont entendu chez eux par le r un excel lent 

f rançais . I l s n 'pnt pas eu à opérer ce choix douloureux qui coupe le plus 

souvent l e jeune migrant de sa famil le . L 'acquisi t ion d'une langue nouvelle, 

relativement fac i l e à un enfant, e s t un des éléments l e s plus importants 

qui l e coupent de sa famil le , de sa société d 'o r ig ine , de son pays, de sa 

re l ig ion , qui const i tuent en quelque sorte son milieu nature l de v i e . 

On n ' a pas a s s i s t é dans ce t t e famille à l 'animosi té qui e s t une 

forme de l a ja lousie dont témoignent les parents à l ' égard de leur enfant 

qui leur échappe, qui leur e3t en quelque sorte supérieur, qui leur est . 

en tous cas de plus en plus étranger. Peut-être e s t - i l possible d ' é c l a i r e r 

d ,une cer ta ine lumière l a sévér i té des pères à ' l ' éga rd de ce f i l s qui leur , 

e s t supérieur en bien des points e t dont i l ne faut pas manquer de sanc

tionner l e s fautes pour l u i apprendre à v ivre . 

I l y a p lus . Scolarisé t r è s t ô t , l ' en f an t , s ' i l comprend à pèli 

près ce que disent ses parents en arabe, ne s a i t pas leur répondre. De 

f a i t l e s parents comprennent à peu près aux aussi ce que d i t l 'enfant .-



/ Ce langage élémentaire e t l e "non verbal" peuvent ê t r e suff isants pour 

/ communiquer avec un enfant. Les communications avec une adolescente, un 

/X_ adolescent, exigent davantage . Faute d'un langage commun, l e s membres de 

| \ J l a famille r isquent de ne plus r i en se di re e t deviennent l e s uns pour 

'~) l e s autres des é t rangers . 

Nous avons vu le soin que met Farid à ne fréquenter à Lyon que 

l es membres de sa famil le . I l e s t vraisemblable que ses enfants ne sont 

pas dépaysés parmi ces oncles e t ces cousins qui const i tuent leurs r e l a 

t ions fami l ia les , à Lyon comme à Anaba où i l s se rendent par fo is . La soc ié 

t é c i tadine q u ' i l s côtoient de par t e t d 'aut re de l a Méditerranée présente 

des ca rac té r i s t iques identiques, car tous s 'appliquent à amenuiser l e s 

différences : l a vie du pharmacien d'Anaba e t c e l l e de son confrère de 

Lyon ne sont pas radicalement d i f fé ren tes . 

Sur l e plan pol i t ique e t re l ig ieux .Farid a su donner à ses en

fants l a cul ture de base qui leur a été nécessaire pour se former une 

opinion e t prendre le moment venu des options nécessai res . Toi là qui con

t r a s t e sérieusement avec l 1 indigence habi tue l le du migrant dont l e s enfants 

démunis sont l i v r é s sans défense à l 'admirat ion de l a cu l tu re , de l a p o l i 

t ique e t de l a r e l ig ion du colonisateur . La non-connaissance des valeurs 

propres de sa c i v i l i s a t i o n peut l'amener au nom d'une certaine c i v i l i s a t i o n 

à mépriser ses parents "Pauvres Arabes"! d i t à ses parents un de nos c l i en t s 

(SSES -18773). 

Cette mésestime s'accuse encore par l a survalor isa t ion que s ' a t 

tr ibue l ' enfant capable d ' a l l e r à l a poste , de remplir un imprimé, d ' é c r i -

Njjcejme l e t t r e , d ' a l l e r au marché pour se rv i r d ' i n t e rp rè t e e t chez l e méde-

t | c in . Les parents souffrent de l'abandon de leur pres t ige car i l s n 'on t pas 

*t?| eu le temps d'apprendre notre langue e t ne sont pas assez sûrs d'eux-mêmes 

^ j pour ascumer c e t t e i n f é r i o r i t é dont L93 enfants p rof i ten t largement. 

Plus encore, e t nous aurons l 'occasion de revenir sur ce t t e no

t ion , l e s enfants sont fascinés par' l e s aspects " b r i l l a n t s " de l a vie 

autour d'eux. I l s peuvent ainsi , se désol idar i ser de l 'aventure de leurs 

parents qui sont l a i s sé s pour compte. Farid a su év i t e r ce danger e t p ré 

sente à ses enfants le p o r t r a i t d'un père dont on peut ne pas avoir honte 

quand bien même on l u i s e r a i t supérieur - sur plus d'un point . 



Cette génération d'enfants ingrats e s t encore trop près de 

l ' a u t r e pour l 'admirer ou simplement l u i reconnaître ses méri tes . I l 

appartiendra à leurs propres enfants ou aux enfants de leurs enfants de 

chanter l e s louanges de ce t t e génération de pionniers qui au mépris de 

mille douleurs a su s'imposer en pays étranger en une opération survie 

à l ' é che l l e d'un peuple. I l e s t vraisemblable que dans quelques années 

l e s films - plaidoyers en faveur des migrants l a i s se ron t l a place à de 

nouveaux westerns qui chanteront l 'odyssée de ces voyageurs sans "bagages. 

" I l y a des r iches ; ceux-là peuvent manger. Entre eux e t nous 

passe une f ron t i è re , haute e t large comne un rempart". (1) 

Nous emprunterons notre texte de t r an s i t i on à notre Maître 

Charles André JULIEN dont l a profonde connaissance du monde Maghrébin f a i t 

au tor i té e t qu i , dresse en une fresque sa is i ssante l ' h i s t o i r e de ce pays 

qui es t devenu un peu le sien pu i squ ' i l le connaît e t q u ' i l l 'a ime. 

"Si l ' on met à par t l e p ro l é t a r i a t des v i l l e s , intimement uni au 

p ro l é t a r i a t français par l ' a c t i o n syndicale, l'immense majorité des masses 

indigènes e s t consti tuée par une plèbe rurale e t pastorale composée so i t 

de v i l lageois montagnards, so i t de moyens e t p e t i t s transhumants pour qui 

l e facteur cul ture gagne sur le facteur troupeau. La colonisat ion a abou

t i à l a mainmise française sur l e s deux cinquièmes des . terres cu l t ivables 

e t les meil leures. Cette expropriation ayant coïncidé avec l 'accroissement 

considérable de l a population, un grand nombre de p e t i t s p ropr ié ta i res 

ont été transformés en sa la r i é s de bas s a l a i r e . Une enquête f a i t e en 1948 

estimait a 60% l a proportion des familles rura les "absolument indigentes" 

e t l ' adminis t ra t ion considère les sa la r iés agricoles comme des "indigents 

sociaux" ( . . . ) . Aussi ne saurai t-on s 'étonner de l 'exode des t r a v a i l l e u r s , 

principalement kabyles, vers l a France ( . . . ) . Le problème cessa i t d ' ê t r e 

algérien pour devenir métropolitain. Aujourd'hui le drame de l a misère se 

prolonge sur l a t e r re de France". (2) 

( I ) - Mohamed DIB - La Grande Liaison (P. 117) 

(2) - Ch. A. JULIEN - L'Afrique du Nord en Marche (P. 40-41) 
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L'arr ivée des hommes de notre échanti l lon s'échelonne entre 

1943 e t 1969 avec t r o i s "clochers" aux années 1946-1955 e t 1962 qui co r r e s 

pondent à l a f in de l a guerre mondiale e t aux années c lefs (début e t fin.) de 

l a guerre d 'Algérie . 

Quant à l ' a r r i v é e des femmes, e l l e s ' e s t f a i t e l 'année de l eur 

mariage dans , 56 cas 

Leur mari é t a i t déjà en France depuis 1 à 6 ans 26 cas 

depuis 7 à 12 ans 12 cas 

depuis 13 ans e t plus 8 cas 

I l n 'y é t a i t pas venu avant dans 10 cas 

56 cas 

E l l e s é ta ient déjà mariées depuis un ce r t a in temps quand le 

couple a décidé de p a r t i r ensemble dans . '. 39 cas 

e l l e s sont res tées chez e l l e s avant de rejoindre leur îaaafi | . i . . . . . B . | . 76 oas 

de 1 à 5 ans d a n s . . . . '50 cas 

de 6 à ïO ans dans 16 cas 

plus de 10 ans dans 10 cas 

76 cas 

171 cas 

Renseignements insuff isants 29 cas 

Enquêtes 1 200 

Ainsi se dégagent t r o i s catégories dans lo mode d ' i n s t a l l a t i o n 

des familles en France : 

- Si tuat ions pr ises en compte 171 cas 

- renseignements insuff isants 29 cas 



1° - L'homme est depuis un certain temps en France quand i l 

décide de se marier. La date de l'arrivée de la femme en France est la 

même que l'arrivée du mariage. Sont comptés dans ce groupe les mariages 

mixtes (femme européenne : 10 cas) 32,7 % 

2° - Le couple est déjà constitué dans le pays d'origine, les 

époux décident de venir en France. I ls voyagent ensemble et amènent leurs 

enfants. Souvent l'aventure est préparée par des parents. Elle 'est par

fois très improvisée (bidon-ville ) , • 22,8 % 

3° - La famille observe un certain délai avant de rejoindre le 

père en France. C'est dans cette catégorie que se recrutent un certain 

nombre d'enfants qui n'ont pas connu leur père à l'âge tendre où cela 

aurait été nécessaire A4-f5 % 

Soit 171 cas 100 % 

Notons que, dans les 29 cas où les renseignements sont "insuf

fisants", i l se trouve aussi des cas trop compliqués pour entrer dans nos 

cases simplifiées. 

- Ceux où la date du mariage est incertaine du fait du mariage 

soit devant le cadi, soit devant l 'autorité civile, 

- Ceux où un concubinage long précède le mariage rendant ainsi 

incertaine la date d'arrivée par rapport à celle de l'Etat 

Civil, 

- Ceux où les situations matrimoniales de remariages et de répu

diations défient l 'esprit simplificateur du statisticien qui 

ne sait à quelle union se fier. 



Jeune épousée ou mère d'une famille déjà nombreuse, l a vo i l à 

qui v ien t , e l l e l a gardienne des t r ad i t i ons , rejoindre de l ' a u t r e côté 

de l a mer son époux e t maître pour lequel e l l e abandonne tout ce qui a 

f a i t sa v i e , ses parents qui sont sa sauvegarde, sa maison qui é t a i t son 

domaine, ses amies e t ses habitudes : 
! 

Pourquoi 

vas- tu v i s i t e r d ' au t res seui ls 

comme une épouse répudiée ? 

Pourquoi 

e r re s - tu avec ton c r i , femme, 

quand les souffles de l 'aube commencent 

à c i r cu le r sur l e s col l ines ? (1) 

(1 ) - Mohamed DIB - La Grande Maison (P. 49) 



CHAKLTHE I I - LA. FEMME MUSULMANE, SERVANTE DE LA FAMILLE 

La femme musulmane met sa f i e r t é à s e r v i r l a f ami l l e de l'homme 

q u i en e s t l e chef e t l e c r é a t e u r . E l l e e s t f i è r e de pouvoir c o n s a c r e r s a 

v i e aux humbles t âches que l u i ass igne l a t r a d i t i o n . Modeste " f a i r e - v a l o i r " 

de l'homme, e l l e e s t heureuse d ' ê t r e enf in reconnue lorsque Dieu l ' a "bénie 

en accordant une nombreuse descendance à son mar i ( s u r t o u t s ' i l s ' a g i t de 

garçons ! ) . 

A) - £AmER_IA_TRADITIOII : H^OIRS_DE_SOURIA 

Nous d i rons pour commencer l ' h i s t o i r e de Sour i a qu i v i t à Lyon 

comme e l l e a u r a i t vécu chez e l l e en A l g é r i e , somme t o u t e heureuse du s o r t 

que l u i a s s igne l a t r a d i t i o n . 

JE TE SOUHAITE CENT BIENVENUES, 0 PRINTEMPS DU COEUR, 

0 CELUI QUI PARDONNE ALORS QU'IL PEUT SEVIR. 

SOIS LE BIENVENU 0 TOI DONT L'AMOUR HABITE 

MA POITRINE ; ET BIENVENUE AUX HEUREUX PAS 

QUI T'ONT AMENE, 0 MA PLEINE LUNE. 

SOIS LE BIENVENU, 0 PENDANTIF D'OR SUR TA JOUE D«EGLANTINE, 

SOIS LE BIENVENU, 0 EPEE DE VENISE QUI COUTE DES MILLIERS, 

0 , EPEE AVEC LAQUELLE J ' A I BATTU MES ENNEMIS , ET TOUS 

LSJ ^ÎVIEUX, ET TOUS LES BAVARDS ! 

J'IMPLORE CELUI QUI NE DORT JAMAIS DE FAIRE SE 

REALISER AVEC TOI TOUS MES ESPOIRS. 

Chant des Femmes de Fez CLIV (1) 

Nous fe rons p récéder chacun de nos p o r t r a i t s de femmes par un 

chant d'amour. Ces chants c r é é s p a r l e s femmes de Fez en des temps t r è s 

anciens nous r appe l i e ron» qu ' en pays maghrébin, de ce c ô t é - c i de l a 

Médi ter ranée ou de l ' a u t r e , t o u t problème de femme passe p a r l'homme. 

"Pour comprendre l a s i t u a t i o n de l a femme ( e t ses r é a c t i o n s ) , 

i l f a u t p a r t i r de l'homme : q u ' e l l e se soumette ou se r é v o l t e , q u ' e l l e a c 

cep te ou non s a c o n d i t i o n , l ' A l g é r i e n n e évolue dans un monde q u i e s t f a i t 

pa r l'homme, pour l'homme e t à son seu l a v a n t a g e " . . . ( 2 ) . Ce t t e a f f i rma t ion 

(1 ) - R e c u e i l l i s par Mohamed e t F a s i - Chants anciens des femmes de Fez 
(Quelques a roub i s ) 

(2) - Fédé la M'RABET - Les Algér iennes (P . 13) 



lancée avec force pa r Fédé la M'RABET exc lu t pour l a femme l a p o s s i b i l i t é 

d ' ê t r e s a t i s f a i t e de son s o r t e t heureuse des c o n d i t i o n s q u i l u i son t 

f a i t e s . I l semble pou r t an t à l a l e c t u r e des enquêtes que nombre de ca s 

témoignent d 'une s incè re adhésion aux c o n d i t i o n s de v i e o f f e r t e s . P e u t -

ê t r e e s t - c e l e f a i t de l ' i g n o r a n c e ou d 'une longue t r a d i t i o n d ' o u b l i de 

s o i ? P e u t - ê t r e e s t - c e l e f r u i t d 'une c e r t a i n e éduca t ion b i e n r é u s s i e dans 

l a l i g n e du p r o j e t de Dieu q u i d i t pa r l a bouche du prophète - au v e r s e t 

31 de l a Soura te XXXIII : "RESTEZ TRANQUILLES DANS VOS OISONS, ET N'ETA

LEZ PAS LE LUXE DU TEMPS DE L'IGNORANCE ; OBSERVEZ LES HEURES DE LA PRIERE; 

FAITES L'AUMONE, OBEISSEZ A DIEU ET A SON APOTRE. DIEU NE VEUT QU'ELOIGNER 

DE VOUS L'ABOMINATION DE LA VANITE ET VOUS ASSURER UNE PURETE PARFAITE». 

HISTOIRE DE SOURIA 

S o u r i a e s t née en 1935 non l o i n de S é t i f , sans doute dans un 

des douars q u i parsèment l a montagne f a i s a n t t e l l emen t corps avec e l l e 

qu 'on l e s d i s t i n g u e à p e i n e . A q u i n z e , a n s , e l l e e s t mariée à un homme du 

v o i s i n a g e , honnête e t t r a v a i l l e u r . I l a d i x - s e p t ans de p l u s q u ' e l l e . On 

ne s a i t pas grand chose de l e u r v i e en A l g é r i e s inon q u ' a p r è s l a na i s sance 

de l e u r première f i l l e l ' a n n é e q u i s u i v i t l e u r mar iage , i l s d é c i d è r e n t de 

v e n i r en France puisque 1'h.onpe ne t r o u v a i t pas de t r a v a i l s u r p l a c e . 

S o u r i a a r r i v e en France . E l l e a 18 ans . La f ami l l e v i t modeste

ment dans l e q u a r t i e r de l a G u i l l o t i è r e à Lyon, pu i s s ' i n s t a l l e , q u a t r e 

ans p lus t a r d , à Mions dans une c i t é des Sans-Abr i s . L'homme a t rouvé un 

t r a v a i l s t a b l e chez B e r l i e t . I l y r e s t e r a . 

La v i e de Sour i a e s t j a lonnée par l a na i s sance des e n f a n t s . A 

l a f i l l e née en 1951 s ' a j o u t e n t peu à pou s i x soeurs e t c inq f r è r e s nés en 

1954, 56 , 5 7 , 58 , 59 , 6 1 , 6 3 , 64 , 6 5 , 66, 68 , 72 . L 'enquête r éd igée en 

1974 ne f a i t ^ e t a t d ' a u t r e s p r o j e t s de n a i s s a n c e . Sour i a a maintenant 39 ans . 

E l l e règne su r douze enfan ts auxquels se sont a jou té s deux p e t i t s - e n f a n t s 

c a r une de ses f i l l e s e s t séparée de son mar i . 

Depuis 2 ans l a f ami l l e a é t é re logée en H.L.M. dans ce même 

q u a r t i e r de Mions. L 'appartement de type F6 e s t c o n f o r t a b l e , t r è s b i e n 

tenu e t s u r t o u t remarquablement o rgan i sé pa r Sour i a compte-tenu du nombre 

d ' occupan t s . 

Sa lah e s t l ' a î n é des garçons . C ' e s t l u i qu i a motivé l ' e n q u ê t e : 

v o l avec e f f r a c t i o n . Sour ia e t son mar i , encore t r è s imprégnés p a r l e u r s 



Xi-

t r ad i t ions e t coutumes l u i donnent une place de chois . Le climat famil ia l 

e s t chaleureux, i l règne entre l e s membres de l a famille un e s p r i t de clan. 

Souria a t r è s bien reçu l 'Ass is tan te Sociale . Cel le -c i déc r i t l a 

maîtresse de maison comme une femme souriante qui s'exprime en français 

avec beaucoup de d i f f i cu l t és bien qu ' e l l e a i t une compréhension r i v e . El le 

e s t visiblement t r è s attachée à ses coutumes (vêtements, manière d ' ê t r e ) 

cependant sur le plan prat ique, vie de l a maison, e l l e e s t t r è s bien 

adaptée. 

Très s a t i s f a i r e . de pouvoir pa r le r de Salah avec son mari en 

présence d'une autre personne, e l l e essaie d 'expliquer l a dureté de son 

mari qui l u i a i n t e r d i t d ' a l l e r voir son f i l s en prison. El le voudrait 

q u ' i l leur so i t rendu au plus v i t e . E l le ne s a i t comment expliquer l e com

portement de Salah à qui pourtant on donne de bons conseils à l a maison. 

jE l le évoque l ' importance des "copains" e t pense q u ' i l s ' e s t l a i s s é e n t r a î 

ner pour ne pas ê t r e en r e s t e . I l a commis ce d é l i t , dans lequel i l n ' a 

d ' a i l l e u r s eu qu'un rôle secondaire, avec quatre autres Algériens âgés de 

19 e t 18 ans ou de 17 ans comme l u i ; comme d'habitude l es plus jeunes 

n 'ont pas osé se désol idar iser . 

Souria, conclut l 'Ass i s t an t e , e s t une mère t r è s attachée à ses 

enfants. El le présente une cer ta ine naïveté mais à sa manière e l l e a un 

cer ta in sens éducatif. Les deux f i l l e s aînées qui ont 18 e t 20 ans jouent 

un rôle important dans l a famil le . 

L'enquête sociale ne d i t r ien de plus de Souria. Nous avons choi

s i ce cas entre beaucoup d 'au t res car nous y trouvons non dramatisés l a 

plupart des t r a i t s de ce l les qui ont voiilu recréer en France pour leur 

famille des conditions de vie typiquement algériennes e t vivent dans leur 

maison à Lyon ou à Vénissieux comme e l l e s v ivra ient à Sét i f ou Tia re t . 

o 

o o 

Toutes ses semblables n 'ont pas aussi bien réuss i leur vie que 

Souria. Nombre d 'entre e l l e s n 'ont pas aussi harmonieusement qu ' e l l e chan

gé leur douar contre l a Z.U.P. 

Constatons d'abord en e f f e t , que l a plupart de "nos" mères de 

famille sont d 'or igine ru ra le . Plus de l a moitié des enquêtes indiquent 

d'une manière précise le p e t i t v i l l age d'où e l l e s sont venues? BÔRS un 

cas sur sept ce départ a eu l i eu d'une pe t i t e v i l l e . Hais on s a i t combien 
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des gros "bourgs comme Tiaret ou Sét i f , 50 à 100.000 hab i tan t s , sont im

prégnés de t r a d i t i o n ru ra le . I l n ' é t a i t guère de c i v i l i s a t i o n réellement 

urbaine qu 'à Alger, Constantine ou Oran. 

Nous avons parfaitement conscience d 'au t re par t du caractère 

superf ic ie l de ce t t e différence que nous avons voulu noter en ce qui concer

ne l a grande t ransplanta t ion de l 'Algér ie vers l a France. La t r a d i t i o n 

rura le cer ta ine dans 104 cas es t probable dans l e s 45 cas où nous n'avons 

pas de renseignements. Dans 1$ cas , e l l e se nuance d'une cer ta ine colora

t ion urbaine, ne se ra i t -ce que par un court passage dans une v i l l e a lgé

r ienne, étape dans l 'exode de ces familles algériennes inadaptées qui 

qu i t t en t à regre t leur pays. Dans 9 cas enfin, l a mère de famille e s t d ' o r i 

gine française. 

Issues des douars qu ' e l l e s n 'ont en général jamais qu i t t és quand 

e l l e s viennent en Europe rejoindre leur mari, e l l e s ar r ivent en pays dou

blement étranger. El les sont dépaysées plus encore que l es Bretonnes a r r i 

vant au début de ce s ièc le à Par is ou que les Savoyardes qui débarquaient 

à Lyon. Nos Maghrébines ne sor ta ient que voi lées , vivaient lo in du monde 

des hommes. Cette séparation pers i s te i c i , non seulement par l a t r ad i t i on 

mais aussi par prudence. Devant»l'inconnu perçu comme dangereux, on ren t re 

dans sa coqui l l e . 

Cette défiance s 'étend aux autres femmes algériennes qui peuvent 

n ' ê t r e pas de bonne compagnie e t o f f r i r l'exemple de mauvaises moeurs. Celles 

de leurs compagnes qui sont l e plus européanisées n ' insp i ren t pas plus 

confiance. On redoute beaucoup l e s "h is to i res de femmes" d 'autant plus 

nombreuses e t redoutables que l e s échanges entre e l l e s focal isent l e plus 

volontiers 3ur les questions af fec t ives . Les problèmes d'ordre général l e s 

dépassent car e l l e s ont été l e plus souvent maintenues dans l ' ignorance. 

Recluse volontaire ou pour le moins consentante de ce foyer où 

Dieu l a veut, en France comme au Maghreb, e l l e se cantonne dans sa maison 

qu ' e l l e gouverne ; c ' e s t son domaine exclusif. L'homme n 'y es t pas à sa 

place. I l en e s t seulement le chef, e l l e en es t l ' an imat r ice . E l le e s t tou

jours prête à recevoir l'homme pour l u i donner à manger ou préparer sa 

couche. Quand i l en t re , sa présence impose le s i lence , le respect , l a c r a in 

t e . 



"Se coucher, manger, c ' e s t ent rer dans l e mystère du monde des 

femmes qui engendrent e t a l l a i t e n t . C'est peut-ê t re pourquoi on se couche 

e t on mange en s i lence . Et dans cette-maison l'homme n ' e s t pas tout à 

f a i t à l ' a i s e , un peu comme s ' i l n ' y é t a i t pas chez l u i . C 'es t l e domaine 

exclusif des femmes e t i l ne convient pas qu'un homme flâne au milieu 

d » e l l e s " ( l ) . ' ; ' • . ; 

C'est selon ce p o r t r a i t que s ' e s t modelaiSouria. La femme e s t l a 

gardienne de l a maison de l'homme, e l l e se garde pour l u i ; e l l e garde l es 

enfants de l'homme, e l l e les élève pour l u i . Mais e l l e n ' e s t pas in s ign i 

f i an te , car à l a maison, c ' e s t e l l e qu'on aime. 

o 

o o 

t 

En ef fe t , "bien que ce t t e famille pa t r ia rca le so i t agnatique e t 

que l a descendance en appartienne traditionnellement au père, i l ne s ' é t a 

b l i t pas moins entre l a mère e t ses enfants un cul te mutuel indes t ruc t ib le . 

Ce l i en es t d'une toute autre nature que ce lu i qui un i t l e père e t l e s 

enfants, l e père chér i t ses f i l l e s , i l es t f i e r surtout de ses garçons. 

Mais i l y a entre les enfants e t l a mère, avec les f i l s surtout e t en par

t i c u l i e r le f i l s aîné, une r ç l a t i on t r è s or ig ina le , un attachement incon

di t ionnel de par t e t d 'autre empreint de soumission de l a par t de l a mère, 

sur lequel nous aurons l 'occasion de revenir longuement. La mère algérienne 

es t f iè re de ses enfants. El le s a i t leur donner de l ' importance. 

El le qui toujours sera étrangère dans l a demeure de l'homme ne 

pourra conquérir sa place que grâce à ses enfants "on ne se chauffe qu'avec 

le*"bois qu'on a ramassé" d i t l e proverbe. Ayant a t t e i n t l a quarantaine, 

comme Souria, e t mis au monde cinq ou six enfants, e l l e a un dro i t de r e 

gard sur l e s affa i res fami l ia les . En ef fe t , à p a r t i r d'un ce r ta in âge, 

e l l e acquiert une l i b e r t é e t cer ta ins d ro i t s dont e l l e ne jou i t pas tan t 

qu ' e l l e e s t plus jeune. 

Or nous constatons que, dans leur presque t o t a l i t é , l e s mères de 

famille de notre enquête sont des femmes mûres ; ce t r a i t presque constant 

n ' a pas l i eu de nous surprendre. L'enfant qui donne prétexte à l 'enquête 

sociale a en effet au moins 13 ans, sinon 17. Or une quinzaine d'années 

de mariage es t bien suffisant^pour qu'une femme donne à son mari l e s cinq 

ou six enfants q u ' i l attend au minimum d ' e l l e e t qui consolident sa place 

dans l a maison. 

(1) - ïïéfissa ZEBMOHDI - Enfant d 'h i e r (P. 44) 



En milieu t r ad i t ionne l , ce t t e au tor i té devient absolue quand 

e l l e es t exercée par l a mère de ce lu i qui e s t devenu chef de famil le . Même 

à un âge avancé, l ' enfant devenu homme es t docile aux ordres de sa mère. 

Ce pouvoir de l a v i e i l l e femme prend souvent 1*allure d'un calvaire pour 

l a femme du f i l s . Zoubeida BIŒTARI rapporte des f a i t s tragiques à ce sujet 

dans son l i v r e autobiographique au t i t r e éloquent "0 mes soeurs musulmanes, 

pleurez". 

Les "belles-mères au Maghreb sont redoutables. A ce su je t , on 

pourrai t pa r l e r d'une société algérienne matriarcale malgré l e s apparences 

qui montrent l ' a u t o r i t é de l'homme comme indiscutée. 

Mais i l n ' y a jamais eu de belle-mère dans l es familles de notre 

échanti l lon. I l n*y a d ' a i l l e u r s , à de rares exceptions près, aucune per

sonne étrangère au sein du foyer. Nul ne vient contrebalancer l ' a u t o r i t é 

des père e t mère. 

Est-ce à dire que Souria possède quelques d ro i t s ? 

La femme se trouve dans son foyer traditionnellement sans aucun 

d ro i t mais non moins traditionnellement dotée de beaucoup de pouvoir. Ce 

ou ces pouvoirs nous l 'avons vu s 'acquièrent avec le temp3. Certains com

portements peuvent pourtant aider à inf léchi r dans l e sens dés i ré l ' a u t o 

r i t é de l'homme ; ce sont l e s pratiques magiques ou plus simplement l 'em

p lo i des armes féminines qui sont de toutes les époques e t sans doute de 

toutes l e s c i v i l i s a t i o n s . 

Un l iv re de Rachid BOUDJERA contient à ce sujet de multiples 

notations f a i t e s avec humour souvent, toujours avec beaucoup de b i enve i l 

lance. L'héroïne"prétexte" de ce t t e étude, Lalla Fatma, joue un rôle t r è s 

important "surtout dans les grandes circonstances où e l l e f i n i t par f a i r e 

adopter son point de vue même s i l e père de famille tente chaque fois de 

reléguer son épouse aux travaux domestiques e t à sa fonction de mère" . ( l ) 

En Afrique du Nord, l a plus courante de ces manigances rés ide 

dans un ce r t a in nombre de pratiques plus ou moins magiques que décrivent l e s 

ethnologues maghrébins avec un grand luxe de d é t a i l s . Nous ne trouvons guère 

t race dans nos enquêtes de ces pratiques qui ne parviennent pas à l a con

naissance de l'Européenne, à f o r t i o r i de l 'Ass i s tan te de J u s t i c e , une excep

t i on pourtant (SSES 54-71) - "Les parents semblent accorder une place cap i t a 

l e à un événement de l 'enfance d'Hacène. En Algérie, une femme l u i a f a i t 

quelque chose de mal, depuis i l n ' a pas retrouvé l a santé . I l s ' a g i t d'une 

femme s t é r i l e qui après avoir mangé un oeuf dans l a main d'Hacène a pu avoir 



un enfant. Depuis ce jour Hacène est comme fou... Les parents parlent de 

cet événement en présence du garçon qui ne manifeste aucune réaction par

ticulière". 

o 

o o 

Entrons maintenant un peu plus avant dans 1* int imité de l a r e l i 

gion en soulignant dès maintenant que sa pratique quotidienne e t s incère 

n 'exclut pas des convictions plus pr imi t ives , pourvu qu ' e l l e s n ' en t ren t pas 

en contradict ion avec l a fo i en un Dieu unique. Nous parlerons assez lon

guement des croyances pré-islamiques dont le Coran a d ' a i l l e u r s tenu compte. 

Parallèlement, nous nous plaisons à remarquer que nous trouvons, aussi dans 

l 'Ancien e t l e Nouveau Testament tout une démonologie e t une descr ipt ion 

des h iérarchies d'Anges e t de créatures c é l e s t e s . Nous savons d 'aut re par t 

que les paysans de nos montagnes de France, souvent chrét iens s incères , ont 

une fo i di f férente dans sa pratique de ce l l e des mi l i t an t s chrét iens des 

v i l l e s , un curé de campagne e t un prê t re ouvrier . Mêmes nuances ex is ten t en 

Afrique du Nord en ce qui concerne l es gens des campagnes r e s t é s eux aussi 

plus p r i m i t i f s . Nous insis terons sur l e s aspects seconds de l a r e l ig ion qui 

revêtent une t r è s grande importance pour ces hommes e t surtout ces femmes 

qui sont r e s t é s plus près de l a t e r r e . La raison de notre option es t que 

nos jeunes inadaptés sont le plus souvent issus de familles res tées t r è s 

rura les dans l eur mentalité malgré leur ex i l à l ' u s i n e . "Bien que su je t tes 

à de fa ib les e t lentes va r i a t ions , c e l l e s - c i ( les croyances) opposeraient 

une for te rés is tance à l 'usure du temps e t j ou i r a i en t , particulièrement en » 

matière de fo i d'une cer ta ine immuabilité qui s e r a i t importante, surtout 

quand i l s ' a g i t des formes plus ou moins inconscientes de l a pensée r e l i 

gieuse". (1 ) 

Notre hypothèse es t d 'affirmer q u ' i l s sont comme p é t r i s par 

l ' I s l am, plus imprégnés d'atmosphère re l ig ieuse e t de croyances vagues 

q u ' i n s t r u i t s sérieusement des grandes-véri tés , transmises par Mohammad e t 

éc la i rées par l e s savants musulmans. Nous dirons plus lo in combien ce t t e 

re l ig ion des plus tolérantes s'accommode for t bien du manque de rigueur 

e t en général de l a faiblesse de ce vermisseau qu ' e s t l'homme sur l a t e r r e . 

Pourtant l e Coran t race un idéal moral. Mais ce t t e l o i de Dieu a son impact 

dans un monde complexe dont nous voudrions donner une idée plus p réc i se . 
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"Poux par le r à l a manière des géologues, nous dir ions qu' . i l y a 

dans l ' I s l am une curieuse s t r a t i f i c a t i o n . On y discerne en effet plusieurs 

couches cu l t u r e l l e s superposées. Animisme, r e l ig ion nat ionale , hanifisme 

e t monothéisme judéo-chrétien sont l e s pr incipales étapes parcourues par 

l a pensée re l ig ieuse arabe dans sa marche vers l 'universal isme. De sor te 

que pour une explication adéquate de cer ta ines conceptions islamiques, 

i l y a souvent l i e u de montrer leurs attaches avec ces v i e i l l e s affirma

t ions . A cet e f fe t l ' i nves t iga t ion devrai t remonter, par delà l ' ense igne

ment coranique, jusqu 'à l a couche primitive qu 'es t l a c i v i l i s a t i o n du 

déser t" . (1) 

Donc, s i l ' I s lam, comme d ' a i l l e u r s l e s anciens Arabes, place au 

sommet du sacré un ê t re suprême, i l n ' ignore pas, pour autant , l e s p u i s 

sances subal ternes , de nature chthonienne ou c é l e s t e , l esque l les , du temps 

du paganisme arabe, jouaient un rôle prépondérant dans l e s affaires-de 

l ' un ive r s . Cet amas de forces sans nom qui hantetfle monde, a s sa i l l en t l'hom

me e t l u i disputent l a t e r re e s t désigné par l e mot de " j inn". On ignore 

l a nature de ce t t e énergie mystérieuse qui susci te l e s appréhensions e t les 

c r a in t e s , les dés i r s e t les espoirs de l'Eomme. El le peut l e s aider de sa 

force ou rendre les objets redoutables : ceux-ci se hissent a lors au niveau 

du Sacré. L 'habi leté de l'homme consis tera à en u t i l i s e r l e s p o s s i b i l i t é s 

bénéfiques e t à en écar ter les manifestations néfas tes . Au cours de l ' é v o 

lu t ion r e l i g i euse , tout ce monde invis ib le s ' e s t peu à peu spéc ia l i sé , dif

férencié jusqu 'à acquérir des qua l i tés t r è s semblables à ce l l e s de l'Homme 

lui-même. Ce dernier , pour s 'en rendre maître plus aisément a c l a s s i f i é ces 

forces, l e s a rangées en ca tégor ies , divisées en amies e t ennemies. I l a 

organisé l a défense contre ces vér i t ab les maîtres de l a t e r re : i l s a i t ce 

q u ' i l faut fa i re dans les multiples cas où son a c t i v i t é risque de l e mettre 

en re la t ion avec cet Indifférencié. I l va de soi qu'on les écrase mieux 

quand i l s revêtent l 'apparence banale d'un ê t re rampant mais on peut tou

jours l e s provoquer, les int imider, les séduire ou les vaincre. D'où une 

pratique conjuratoire importante qui confine parfois à l a magie. Les socio

logues Maghrébins ont f a i t à ce sujet des observations qui ne pouvaient 

ê t re f a i t e s que de l ' i n t é r i e u r . Ainsi avons-nous beaucoup appris à l a l ec tu 

re du t r a v a i l que Khalil AMRAHI i n t i t u l e "Le corps de l a femme dans l a 

Société endogame du Maroc". 
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Anges ou démons? Le Prophète n ' e s t pas r e s t é muet sur le compte 

de ceux qui apparaissent comme les messagers entre l ' E t r e suprême e t 

cer ta ins hommes pr iv i lég iés comme les poètes ou des devins. Dieu é tant 

supérieur à ces Forces, i l a voulu préciser leurs re la t ions avec l u i . Le 

Coran t r a i t e abondamment de ce su je t . L'imagination or ienta le aidant , 

d'abondants commentaires exégétiques c l a r i f i e n t l e s affirmations parfois 

s iby l l ines de Mohammad. I l e s t v r a i q u ' i l n ' é t a i t pas possible d 'anéant i r 

d'un t r a i t de plume tout ce qui f a i s a i t l a vie re l ig ieuse des Arabes avant 

l u i . 

I l ne f a i t aucun doute que les pratiques magiques ou les so rce l 

l e r i e s ont passé l a mer. Nous n'avons pas cru possible de fou i l l e r plus 

profond dans l e domaine privé qui intéresse l e chercheur mais dans lequel 

l e fonctionnaire de jus t i ce s e r a i t ind isc re t . Nous pensons en souriant à 

nos propres supers t i t ions e t aux pratiques conjuratoires européennes qui 

pour ne pas por ter les mêmes noms que col les d'Afrique n 'en sont pas moins 

du même ordre. I c i on c ra in t ce qui "porte malheur", là-bas on redoute l e 

"mauvais o e i l " . 

Au hasard des enquêtes on relève t e l l e colère du père de famille 

qui bat sa femme parce qu ' e l l e ,.a dépensé beaucoup trop chez l e sorc ie r ou 

t e l autre qui refuse en France l es soins d'un médecin pour fa i re t r a i t e r sa 

femme par un charlatan en Algérie. En l 'espèce c e l u i - c i p resc r iv i t de por ter 

des plaques de cuivre sur l a po i t r i ne . 

Convenons pourtant de notre ignorance dans ce domaine réservé . 

L 'autre moyen es t de développer l ' a r s e n a l des ruses e t des mala

d ies , lime A, notre observation n° ES II973, es t peu évoluée, mal adaptée 

à l a vie en France, fatiguée par ses nombreuses materni tés , assez gravement 

a t t e in te d'asthme, e l l e v i t repl iée sur elle-même. El le sur-protège son f i l s 

a îné , cache ses s o t t i s e s , l u i donne de l ' a rgen t en cachette du père. Très 

anxieuse, e l l e v i t dans l a c ra in te perpétuelle d'un nouvel incident mais 

e l l e sous t ra i t systématiquement l e mineur à l ' a u t o r i t é du père , cherchant 

même, semble- t - i l , à donner une image négative de c e l u i - c i . 

Lorsque le père a des ve l l é i t é s d ' a u t o r i t é , e l l e se réfugie dans 

l a maladie. Ses c r i s e s d'asthme bouleversent alors toute l a famille e t le 

père cède e t , une fois de p lus , ne sév i t pas. 

E l le n ' a reçu l 'Ass i s tan te qu 'à l a demande expresse de son mari 

qui commande à l a maison . . . . ou qui en a peu-bêtre l ' impression. 

o o 
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Pour comprendre mieux que cer ta ines se soient maintenues fidèlement 

dans l a t r a d i t i o n , nous avons voulu savoir leur âge au moment de leur maria

ge : 

/T&BIEtiJ N0"37 

7 ans I 

9 " I 

I I " I 

13 " 4 

1U " 2 

15 ans 13 

16 » 16 

17 » .. . 21 

18 " 25 

19 " 17 

20 « 14 

21 » » 19 

22 » o 13 

23 " 12 

24 " 4 

25 ans e t plus 29 

H on mariés 2 

Renseignements incomplets . . 6 

200 

4,5 % 

77 % fi 

v*,5 % 

4 % 

Quelques extraits d*enquêtes pour mieux situer les problèmes de 

ces jeunes femmes. îlous avons à dessein, choisi les plus jeunes épousées. 

SSES II974 
"La famille es t or iginaire d :une région côt ière de l 'Algér ie . 

Le mariage fut célébré par le Cadi alors que le fiancé é t a i t âgé 

de 18 ans e t son épouse de 7 ans. La première naissance eut l i e u 

9 ans plus tard" . "Elle a 37 ans q^̂ and e l l e re jo in t son mari en 

France avec leurs s ix premiers enfants". 



33 ES 9874 

"M. X alors âgé de 36 ans cho i s i t pour deuxième épouse 

une toute jeune f i l l e qui n ' a pas 12 ans or ig inai re d'une famil

le botirgeoise de Casablanca. Chaque année un enfant vient agran

d i r l a ce l lu le fami l ia le" . 

"La mère a 12 ans à l a première naissance, e l l e arr ive en 

France avec ses sept enfants . El le a 24 ans. Son mari a un grand 

pres t ige re l igieux parmi ses core l ig ionnaires" . 

SS S3. 4873 - . 

"Père né en 1931 à Tunis 

1è re née en 1936 à Tunis 

Mariés en 1949 ( i l a 18 ans , e l l e 13) 

Enfants en 54- 57 . 59 . 60. 6 3 . 65 . 67 

Arr ivée en France en 1968, l a mère a 32 a n s . " 

On imagine mal que ces jeunes femmes p u i s s e n t se consac re r à 

d ' a u t r e s problèmes q u ' à ceux de l e u r s e n f a n t s , au moins pendant de nombreu

ses années. On comprend que l e ma in t i en dans l a t r a d i t i o n s o i t pour e l l e 

un refuge s é c u r i s a n t . On r é a l i s e ' ' e n f i n combien un long temps d ' a d a p t a t i o n 

e s t n é c e s s a i r e pour l e u r pe rmet t re de f a i r e s u r f a c e . 

B) - CONDUIRE SA_MAIS0N : HISTOIRE BEJTATIEÇA 

Dans b i en des c a s , l e s d i f f i c u l t é s s 'accumulent au p o i n t que l a 

femme, dépassée pa r l e s événements, décroche f ina lement e t semblée dans l e 

d é s e s p o i r , comme F a t h i a dont nous d isons maintenant l ' h i s t o i r e , lamentable 

comme un roman-photos. 

Vo ic i 1'HISTOIRE DE FATHIA 

SSES 18674 

AUPARAVANT NOUS AVIONS UN NOM : OH NOUS RESPECTAIT. 

AUJOURD'HUI NOUS AVONS SUSPENDU L'EPSE DE L'HONNEUR A UN CLOU. 

NOUS SUPPORTONS L'HUIII LIAT ION ET LES PAROLES BLESSANTES BANS 

L'ESPOIR D'AVOIR DROIT A LA VIE. LIAIS NOTRE PATLENCE N'A FAIT 

QU'ACCROITRE NOTRE DESHONNEUR. 

CE QUI FAIT LA GLOIRE DE L'OISEAU DANS LE CIEL, CE SONT SES PLUMES, 

AUX GENS D'HONNEIIR, IL EST DIFFICILE DE VIVRE EN CE TEMPS. 

Chant des femmes de Fez XCIII 
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FATHIA es t arrivée en France i l y a sept ans maintenant. E l le 

a quarante ans e t attend pour le mois prochain son neuvième enfant. E l le 

n 'en a pourtant que cinq autour d ' e l l e car sa f i l l e aînée es t mariée ; 

deux de ses f i l s sont morts en 'bas-âge, probablement de toxicose, un autre 

en décembre dernier alors q u ' i l subissa i t une intervent ion chirurgicale 

pour malformation cardiaque. I l avait 15 ans e t FATHIA l ' a imai t beaucoup. 

El le n ' e s t pas consolée e t pleure en en par lant . 

Ses enfants sont sa seule consolation. El le doi t subir en ef fe t 

l a l o i de son mari qui , v io lent e t alcoolique, l a t r a i t e avec b r u t a l i t é . 

I l y a t r o i s ans e l l e a dû ê t r e hospi ta l i sée puis admise en maison de repos 

à l a sui te de coups violents donnés par son mari. Celu i -c i a é té incarcéré 

pour coups e t blessures volontaires :(en e f fe t , i l y avait eu fracture d'un 

bras et traumatisme crânien) . I l frappe d ' a i l l e u r s généreusement ses en

fan t s . La Police a dû in tervenir plusieurs f o i s . Mais FATHIA res te soumise 

à son mari. Certes i l y a s ix ans, lassée d'une t e l l e v i e , e l l e avait 

qu i t t é l e foyer, demandé l e placement des enfants à l a Cité de l 'Enfance 

e t s ' é t a i t réfugiée chez son frère à Saint-Stiemie. néanmoins e l l e é t a i t 

revenue quelques mois plus ta rd , son mari menaçant de prononcer à son en

contre les effroyables mots de l a répudiation. Les enfants é ta ien t revenus 

dans l a famil le . ' 

Aucun changement pos i t i f après ce t t e a l e r t e à l ' i s s u e de laquel le 

une enquête concluait q u ' i l n ' ex i s t e aucune mesure pouvant p a l l i e r l e s 

d i f f i cu l tés cu l tu r e l l e s de ce t t e famille res tée typiquement arabe e t de ce 

f a i t foncièrement inadaptée à l a vie française. Pourtant l a famille occupef 

rue Olivier de Serres , un appartement F4 correctement meublé, pourvu d'un 

f r ig ida i re e t d'un poste de té lév is ion . L'ensemble e s t assez propre estime 

l 'Ass i s t an te . 

FATHIA, actuellement handicapée par une grossesse qui s 'avère 

d i f f i c i l e , se montre t r è s nerveuse. El le a été par surcro i t t r è s t raumati

sée par l e décès de son f i l s . El le es t t r è s déprimée. Son mari d ' a i l l e u r s 

n ' hés i t e pas de l a t r a i t e r de fo l le e t prétend qu ' e l l e e s t totalement inca

pable de t e n i r son rôle de femme. Les quere l les , dont i l s donnent d ' a i l 

leurs un échanti l lon à l 'Ass i s tan te venue l es vo i r , sont d'une extrême v io 

lence de par t e t d ' au t re . Mais l e dernier mot r e s t e à l a force. 

o o 
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Hous avons eu l 'occasion de donner des précisions sur l a b ru ta 

l i t é des pères e t sur leur intempérance toujours catastrophique pour l a 

famil le . Nous voudrions i c i i n s i s t e r sur l ' incroyable capacité des mères 

de famille à accepter l e s misères de l a vie quotidienne. S ' i l s 'en trouve 

qui se plaignent ouvertement e t qui fuient définitivement; l a plupart 

font preuve d'un extraordinaire stoïcisme pour accepter l e s épreuves. El les 

arr ivent d ' a i l l e u r s l e plus souvent à fa i re face aux événements contraires* 

SSES 6074. -

•,La mère es t l a s s e , tendue, isolée e t accablée par l e s 

charges matér ie l les . El le t i e n t l a maison e t l e s enfants de façon 

irréprochable mais n ' a pas reçu de formation pour l e s aider à 

grandir . El le e3t elle-même à l ' é c a r t de toute évolution. E l le 

v i t c l o î t r é e chez e l l e , e l l e ne veut vo i r personne, simplement 

a t t e l é e à ses tâches. Pour l e r e s t e , l a c l a s se , l ' aven i r ( . . . ) 

i l faut aider son mari à qui e l l e e s t soumise, c ' e s t l u i qui 

décide". 

I l es t à consta ter que dans l e plus grand nombre de cas 

l e logement e s t bien tenu. Le génie p a r t i c u l i e r de l a maîtresse de maison 

Maghrébine a r r ive à fa i re cohabiter un grand nombre de personnes dans un 

espace r e s t r e i n t . Or s i l a rue const i tue un exécutoire commode, i l e s t des 

moments où tout l e monde e s t rassemblé no se ra i t - ce que pour dormir. On 

trouve souvent le vocabulaire suivant "impeccablement tenu" "correctement 

e t même coquettement décoré" "convenablement meublé" "rigoureusement pro

pre" l e s in t é r i eu r s contrastent avec l es pa r t i e s communes, e sca l i e r s e t 

coulo i rs , l i v r é s au vandalisme des enfants e t à l ' indi f férence (ou l ' i m 

puissance) des parents . 

Le3 logements sont pourtant sur-occupés. ïïous y reviendrons pour 

dire les conséquences de cet entassement. Hais i l nous faut convenir que 

l e s maltresses de maison font souvent des prouesses au niveau de l ' o rd re e t 

de l a propreté , ce l a f a i t par t i e de leur éducation. 

Zoubéïda BITTARI nous d i t les souvenirs de sa douzième année 

"on commença par m*interdire de s o r t i r , de jouer avec l e s f i l l e s du quar t i e r , 

de ne point me montrer aux fenê t res , de ne point monter aux arbres comme à 

mon habitude. On m'enjoignit de me montrer dorénavant réservée, dé l i c a t e , 

d 'obéir au doigt e t à l ' o e i l . Je me voyais toujours refoulée vers l a cu i s ine , 

pendant que mes soeurs e t bel les-soeurs bavardaient avec maman e t r i a i e n t 



en 'buvant l e u r t h é ! J ' a v a i s à l a v e r l a v a i s s e l l e . Tout , maintenant dans l a 

maison é t a i t à ma charge , du simple ca fé du matin j u s q u ' a u r e p a s s a g e , au 

l avage , au ménage, mime l e t r i c o t e t l e s c h a u s s e t t e s à r e p r i s e r . Tous ce s 

t ravaux r e p r é s e n t a i e n t mon appren t i s sage de m a î t r e s s e de maison. I l f a l l a i t 

que j e p u i s s e f a i r e honneur à l a f ami l l e d 'où j e v e n a i s , quand j e s e r a i 

mar iée . Comme dans tous l e s foyers a l g é r i e n s , un e s p r i t t r a d i t i o n n a l i s t e , 

p a r f o i s a r c h a ï q u e , domine n o t r e v i e q u o t i d i e n n e . La m e n t a l i t é e s t t e l l e 

qu 'on ne v i t pas pour s o i mais seulement dans l e "but de s a t i s f a i r e e t s u r 

t o u t d ' é b l o u i r l e s a u t r e s , a u s s i a t t a c h e - t - o n une grande importance au 

q u ' e n - d i r a - t - o n e t aux commérages e n t r e f a m i l l e s " . 

La "bonne condu i t e , f a i t e de r é se rve e t de soumission, e s t une 

c o n d i t i o n importante de "bonne r é p u t a t i o n . On comprend dès l o r s q u ' i l s ' a g i t 

d 'une q u e s t i o n d 'honneur . Or on ne l é s i n e pas su r l e s ques t ions d 'honneur 

en pays a rabe . E t l e s r é p u t a t i o n s passen t v i t e l a mer. 

D ' a u t r e p a r t , i l e s t é c r i t au v e r s e t 33 de l a Soura te XXXIII 

"LES HOIRIES ET LES EEMMES QUI SE RESIGNENT, LES HŒ2JES ET LES IEUHES QUI 

CROIENT, LES PERSONNES PIEUSES DES DEUX SEXES, LES PERSONNES JUSTES QUI 

SUPPORTENT TOUT AVEC PATIEHCE, LES IIUMSISS, TES ÏÏCM.IS ET LES EEML23S QUI 

FONT L'AUMONE, LES PERSONNES DES DEUX SEXES QUI OBSERVENT LE JEUNE, LES 

PERSONNES CHASTES, LES IKM.ES ET'LES EEIfES QUI SE SOUVIENNENT DE DLEU A 

TOUT MOMENT, TOUS OBTIENDRONT LE PARDON DE DIEU ET UNE RECOMPENSE GENEREUSE". 

C ' e s t d i r e l e courage q u ' i l a f a l l u à PATIIIA pour q u i t t e r son 

foyer e t c o n f i e r ses enfan t s à l ' a s s i s t a n c e à l ' e n f a n c e . Nous avons é t é 

amené à n o t e r quelques demandes de d ivorce venant des femmes, souvent du 

f a i t de 1 ' incondu i t e du mari ou de son d é p a r t . A une excep t ion p r è s nous 

n ' avons pas n o t é d'abandon c a r a c t é r i s é d ' e n f a n t s . Au c o n t r a i r e , on e s s a i e 

de l e s r é c u p é r e r dès que l a s i t u a t i o n s ' a m é l i o r e . I l f au t n o t e r p o u r t a n t 

un asrjes grand nombre de placements t empora i res . Los Serv ices de l ' A s s i s 

tance à l 'Enfance sont connus e t en généra l app réc i é s s e m b l e - t - i l de n o t r e 

popu la t ion maghrébine. La san té des enfan t s e s t b i e n s u i v i e . 

I l semble que l e s mères de f ami l l e s o i e n t moins souc ieuses de 

l e u r propre s a n t é . L ' A s s i s t a n t e l e s d i t souvent l a s s e s e t déprimées mais 

f a i t rarement é t a t de so ins p r é c i s . I l e s t v r a i que l ' e n q u ê t e e s t c e n t r é e 

s u r l e s e n f a n t s . Dans un cas extrême (SSES 7T74) " e l l e re fuse l e s so in s 

p r e s c r i t s par c r a i n t e en quelque s o r t e de m a l é d i c t i o n " . 



Liexamen de l'ensemble des cas révèle l a l i s t e banale des rhuma

tismes, troubles gastriques ou hépatiques, maladies cardiaques ou pulmo

na i r e s , un cas de comi t i a l i t é , un cas d'asthme chronique a ins i qu'un de 

c i r rhose . Plus carac tér i s t iques peut-ê t re sont l e s cas de "mauvaise santé" 

ou "santé f rag i le ou médiocre" ou encore "grande fat igue" relevée 24 fo i s 

(12$). Les maladies mentales, dépression ou maladie "des nerfs" se t rou 

vent 13 fois (6 ,5$) , dans un seul cas i l y t race d'un e s sa i de traitement 

par l e dispensaire d'hygiène mentale. 

Plus fréquents sont l e s cas où on trouve signalé l e f a i t que l a 

mère es t "débordée". I l e s t d i f f i c i l e de décompter d'une manière impartiale 

ce t t e notat ion qui doi t beaucoup à l a s e n s i b i l i t é de l 'As s i s t an t e . Soul i 

gnons d ' a i l l e u r s à ce sujet combien nos renseignements const i tuent des 

instantanés dans l a vie d'une femme, d'une famil le . îïous n 'en c i te rons à 

t i t r e de preuve qu'un exemple ; 

SSSS 8Î69 - Enquête de 1969 

"La mère es t arr ivée en 1966 de Tunisie pour rejoindre son 

mari avec ses deux f i l s . El le a 23 ans. L 'habi ta t se s i tue dans un 

quar t i e r vétusté e t sale du 7èae arrondissement. La famille e s t 

entassée dans une pièce exiguë où règne un désordre jjmoBjwahle 

(va l i ses béantes, car tons , va i s se l l e s a l e . . . ) 

La mère t r è s p r imi t ive , ne s ' in tègre absolument pas en 

France , ne d i t pas un mot de f rançais , ne su i t pas l e s cours d ' a l 

phabétisat ion, v i t t r è s repl iée sur elle-même, ne sor t jamais de 

chez e l l e . Un service soc ia l scolaire en d i t " l a mère e s t une 

""bienheureuse", e l l e sour i t à tou t , ne se pose aucun problème, ne 

comprend r ien à r i en . . . e t de conclure en ces ternes mêmes "au

cun problème p a r t i c u l i e r n ' e s t apparu dans ce t t e famil le" . 

Enquête do 1973 

"La famille occupe deux pièces dans un des bâtiments de l a 

Cité des Sans-Abris rue d ' Ipres ( . . . ) l e s deux pièces sans aucun 

confort (eau froide à l ' é v i e r uniquement) sont propres, "bien 

tenues e t rangées. La mère es t jeune. Depuis l 'enquête de 1969 

e l l e semble avoir évoluée. Têtue à l 'européenne, e l l e comprend 

approximativement une conversation e t s a i t répondre en français 

avec "bien des d i f f i cu l t é s cependant. C 'es t e l l e qui se déplace, 

f a i t l e s démarches, souvent avec un des garçons pour t radui re ce 

qu ' e l l e ne comprend pas . " 

o o 



ïïous nous demandons où t i e n e l l e a pu apprendre l e Français , 

c lo i t r ée qu ' e l l e é t a i t dans son appartement. Nous donnons deux solutions 

possibles : l a radio , les cours ou l ' a lphabé t i sa t ion . La radio, plus enco

re l a t é lév i s ion , pénètrent largement dans l es maisons l e s plus fermées. 

I l existe même, programmée par un poste périphérique, à une heure de grande 

écoute, une émission hebdomadaire réservée aux émigrés, en p a r t i c u l i e r aux 

Maghrébins. (1 ) 

Ce bain sonore dont l a ménagère aime à s 'entourer f a i t peu à 

peu son office d 'accul tura t ion ou plus simplement d'apprentissage de l a 

langue. 

I l y a aussi les contacts , souvent p r i s à domicile, avec l e s moni^ 

teurs de "L'Alpha"» Nous avons rencontré en p a r t i c u l i e r une des 200 moni t r i 

ces de l 'Associat ion de Coopération Franco-Algérienne du Lyonnais qui nous 

a confié l a documentation remise aux débutants. Les consei ls a t t i r e n t l eur 

a t t e n t i o n . . . a t ten t ion sur l a sol i tude affective des immigrées. Où es t l a 

chaleur humaine de l a grande famille d 'Algérie . Une de ces monitrices a 

reçu un jour comme cadeau d'une de ses amies algérienne une chanson dont 

voic i un e x t r a i t : 

I l n ' y a r i en de plus beau dans l a vie que l a chaleur, 

Que l a chaleur de l 'Amitié 

Frères e t soeurs qui s 'adorent pour le p i re e t le meilleur 

Rien au monde ne peut changer leur Amour e t leur Amitié 

I l n ' y a r i en au monde dans l a vie que l a chaleur 

Que l a chaleur de l 'Amit ié . 

Frères e t soeurs écoutez moi, Frères e t soeurs croyez moi 

Le v ra i bonheur c ' e s t l a fo i 

La v ra i r ichesse , c ' e s t l a sagesse e t l a noblesse 

Tôt ou tard nous pa r t i rons , chacun de nous, en l a i s san t tout 

Derrière soi 

Rien au monde ne nous sauvera 

Mi l a r ichesse , n i notre nom 

I l n ' y a r i en de plus beau, dans l a vie que l a chaleur, 

Que l a chaleur de l 'Amit ié . 

(1) - Radio Monte Carlo, Mercredi 20 H 30 

e t une émission le dimanche matin. 
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Elles sont analphabètes à 96?J à leur arr ivée e t nous mesurons 

mal ce que ce la représente : ignorance des c l imats , de l a géographie . . . 

déser t i n t e l l e c t u e l , po l i t ique , d i f f i c i l e repérage du jour où l ' on e s t 

t an t que l e s enfants ne vont pas à l ' é co le . . . l o r squ ' e l l e s commencent à 

s o r t i r , angoisse de se perdre car e l l e s ne savent pas l i r e , n i demander 

leur chemin . . . Leurs vêtements, leurs tatouages leur font honte, nos cou

tumes les gênent :"mettre des sou l i e r s , s ' a sseo i r sur une chaise c ' e s t 

fa t igant" . E l les voiidraient aussi l i r e les é t ique t tes dans les magasins, 

su rve i l l e r l e s devoirs des enfants "car s i nous ne savons r i en nous nous 

sentirons sous leurs pieds", pouvoir écr i re à leur famil le . El les veulent 

enfin montrer à leur mari e t à leurs voisines qu ' e l l e s ne sont pas "bêtes". 

C 'es t par l ' a m i t i é , l a douceur, l a patience q u ' i l faudra leur 

donner confiance en e l l e s , surtout dans les débuts où le découragement 

l e s guette e t e l l e s doivent surmonter un séculaire sentiment d ' i n f é r i o r i t é . 

Leur confiance quand e l l e e s t acquise f a i t pénétrer l 'européenne 

dans les d i f f i cu l t é s inextr icables de leur v ie . El le l u i apporte "en échan

ge" de ces cours d 'a lphabét isat ion le sens de l ' h o s p i t a l i t é , l e s valeurs 

du coeur, l e sens de sa f r a t e rn i t é e t ce lu i du pardon, l e sentiment r e l i 

gieux e t l 'é largissement de notre vis ion étriquée du monde e t de l'homme, 

une autre WELTAKSCHAÏÏUNG plus humble, plus humaine, plus joyeuse f i n a l e 

ment que notre propre conception du monde que nous traversons en courant 

derr ière l e p ro f i t . 

C) - ASSURER A L'HQLILÏE UEE DESCENDANCE : HISTOIREJ)E_HOTOIA 

Le gros obstacle qui se dresse à leur progrès es t l e problème 

des enfants que nous abordons grâce au cas suivant et qui les poursui t , 

plus tenace que les tatouages dont on les a aff l igées mais dont quelques 

unes se débaraassent courageusement. Mais Houria es t devenue l ' e sc lave 

d'une famille trop nombreuse. 
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Ecoutons l'HISTOIRE D'HOURIA 

SSS 47273 

0 JOUE DE ROSE QUI SE TROUVE LE MATIN TREMPEE 

PAR LES FIEES GOUTTELETTES DE LA ROSEE ! 

0 JOUE DE LA BEAUTE ! 0 L'EGAIE DE LA LUNE ! 

PAR L'ARDEUR DE MES FEUX TES YEUX M'ONT ANEANTI. 

JE SOUHAITE POUR TOI UNE CHAMBRE EN OR, 

AVEC DES TENTURES BRODEES ET DES MATELAS DE SOIE 

AUX COULEURS CHATOYANTES. 

QUAND AURAI-JE LA CHANCE DE TE VOIR PASSER 

LA NUIT DANS MON LIT ? 

Chant des Femmes de Fez XXII 

Houria e t son mari sont o r i g i n a i r e s d ' A l g é r i e . I l s ont passé 

l e u r enfance e t l e u r adolescence dans un p e t i t v i l l a g e de l a v a l l é e de 

Rhumel au s e i n de l e u r s f a m i l l e s . 

Lui e s t né d 'une f ami l l e modeste q u i a compté 15 e n f a n t s , s e u l s 

t r o i s ont survécu, i l en e s t l e deuxième. Après avo i r e f f ec tué son s e r v i c e 

m i l i t a i r e en F rance , i l r e v i e n t y t r a v a i l l e r . L'un de ses cous ins é t a n t 

à S t CHAMOND, i l v i e n t à Lyon en 1954. 

Cinq ans p l u s t a r d , i l r e tou rne au pays che rche r l a jeune femme 

q u i l u i é t a i t d e s t i n é e . 

E l l e e s t i s s u e d 'une f ami l l e de commerçants q u i compte s i x e n 

f a n t s , e l l e e s t l a qua t r ième, e t d i t avo i r eu une enfance t r è s choyée. 

Quand e l l e v i n t à Lyon, e l l e n ' a v a i t que 19 a n s . I l semble q u ' e l l e a i t eu 

du mal a a ccep t e r s a v i e nouvel le à tous l e s égards : de jeune épouse 

v ivan t dans un pays j u s q u ' a l o r s inconnu e t t e l l emen t d i f f é r e n t . 

Au débu t , l e jeune couple v i t à l ' h ô t e l dans l e c e n t r e de l a 

v i l l e , p u i s ap rè s deux mois, i l va au Foyer des Sans-Abris e t ce n ' e s t 

q u ' a p r è s l a na i s sance du premier en fan t q u ' i l o b t i e n t un p e t i t logement. 

P lus t a r d , avec l e s na i s sances q u i se succèdent q u a s i annuel lement , i l s 

ob t i ennen t un logement p lus grand, tou jours dans l a même c i t é . 

Là, l a f a m i l l e conna î t une v i e r e l a t i v e m e n t calme e t heureuse 

même s i p a r f o i s des scènes v i o l e n t e s é c l a t e n t e n t r e l e s époux. Ce la dure 

j u s q u ' à l a na i s sance du quatrième enfant en I9&4-65. 



Dans ce quar t ier de Lyon, diverses organisations se préoccupent 

de l ' i n s e r t i o n e t de l ' a lphabé t i sa t ion des femmes d'immigrés, Houria par

t i c ipe à toutes l e s a c t i v i t é s , y apportant sa contr ibut ion ac t ive , se f a i 

sant l ' i n t e r p r è t e de ses compatriotes qui ne parlent pas aussi bien q u ' e l l e 

l e français . 

El le apprend a ins i beaucoup de choses qui l ' a i d e n t dans l a con

duite de son ménage, en même temps qu ' e l l e se f a i t de nombreuses r e l a t i o n s . 

Cependant, e t bien qu'aucun grave problème ne se pose car l e 

père de famille e s t un ouvrier régu l ie r e t courageux, sa femme se p l a in t 

souvent de l u i , l e s naissances rapprochées des enfants l a fatiguent e t , 

à p a r t i r du quatrième, l a c ra in te d ' ê t r e enceinte devient pour Houria 

une obsession. C'est à p a r t i r de ce moment que commencent à se manifester 

l e s premiers signes d'un équil ibre t r è s précai re . A plusieurs r ep r i s e s , 

se croyant enceinte e l l e f a i t des ten ta t ives plus ou moins abortives qui 

l a conduisent à l ' h ô p i t a l . 

La s i tua t ion s'aggrave quand l a famille obtient en 1969 un p e t i t 

chalet a Ecully, s i tué en pleine nature , éloigné de tout centre commercial 

e t t r è s écar té du v i l l age . Houria es t complètement désemparé^ lo in de ses 

amies chez qui e l l e pouvait a l l e r se détendre e t bavarder. Au cha le t , e l l e 

e s t isolée ce qui l a rend de p^us en plus dépressive. 

Les scènes entre l e s époux deviennent plus fréquentes e t plus 

violentes ce qui ne f a i t qu'accentuer l ' h o s t i l i t é des gens de l a commune 

où i l s viennent de s ' i n s t a l l e r . 

v pour 
Houria s 'enfui t a plusieurs reprisée se réfugier dans son ancien 

quar t ie r où e l l e raconte ses malheurs, accusant son mari de tous l e s maux. 

I l e s t v r a i que l es enfants continuent à na î t r e e t qu ' e l l e i n s 

p i re vraiment p i t i é e t sympathie. 

Les gens s ' ap i to ien t sur son sor t mais demeurent impuissants à 

l ' a i d e r , constatant seulement une progressive dé tér iora t ion de l ' é t a t de 

santé physique e t surtout psychique de Houria. Heureusement l e s enfants 

évoluent bien ; seule Fatima présente des troubles du comportement. E l le 

pourra ê t r e confiée à un établissement spécia l i sé de Môntluel. 

En j u i l l e t 1973, alors que le couple se disposai t à p a r t i r en 

vacances en Algérie avec l es deux derniers enfants, l e s autres étant en 

colonie de vacances, Houria es t renversée par une vo i tu re . Hospitalisée 

durant quelques jours pour un traumatisme crânien assez léger , l e voyage 

en Algérie es t annulé. 



A son re tour de l ' h ô p i t a l , l a jeune femme e s t de plus en plus 

lasse e t dépressive. Une scène ayant écla té entre les époux suivie d'une 

c r i se nerveuse, Houria part en maison de repos où e l l e f a i t , après quel

ques jours , une tenta t ive de suicide ce qui l a conduit à l ' h ô p i t a l psy

chia t r ique . Son é t a t de santé es t jugé assez inquiétant . 

Les enfants étant confiés à l 'A.S.E. depuis Août quand ïïouria 

ren t re au foyer f in novembre, e t "bien que son é t a t de santé so i t des plus 

chancelants, i l semble d i f f i c i l e de l u i refuser de l e s ramener au foyer 

des parents . Cela d 'autant plus que les enfants, confiés à un p e t i t é t a 

blissement de Grigny, se plaignent "beaucoup. 

C'est a ins i que fin décembre, les enfants sont rentrés au foyer. 

Loin de s 'améliorer , l ' é t a t de santé de Houria se dégrade de plus en plus 

au point d ' en t ra îner une hosp i t a l i sa t ion (en mars 1974)• 

Tout l e monde s'accorde pour dire qu'au plan famil ial Houria 

aime "beaucoup ses enfants e t f a i t l e maximum pour leur permettre d 'évo

luer au mieux. On note qu ' e l l e ne néglige r i en , tant au plan v i s i t e s médi

ca les , soins , qu'au plan sco la i re . El le désire tellement que ses enfants 

accèdent à une meilleure vie que: ce l l e qu ' e l l e connaît . 

Cependant, les naissances quasi annuelles l ' o n t fortement éprou

vée et tous pensent que c ' e s t l à l ' o r ig ine de l a dégradation physique e t 

mentale dans laquel le e l l e se trouve actuellement. Le traumatisme crânien 

de l ' a n dernier es t considéré comme l a goutte d'eau qui a f a i t déborder 

l e vase. 

Le mari es t r e s té longtemps dans l'ombre de sa femme. Durant une 

longue période, c e l l e - c i semble l ' a v o i r tenu à l ' é c a r t de ses r e l a t i ons . 

C'est a ins i qu ' e l l e se p la ignai t de son mari, disant q u ' i l buvai t . El le 

le f i t contacter par l a "Croix bleue" organisation d'anciens buveurs, ce 

qui permit de se rendre compte q u ' i l n ' é t a i t pas un buveur invétéré d'une 

port , e t que, d 'aut re par t , i l n ' é t a i t pas l'homme que l ' on imaginait par 

les r é c i t s de sa femme. 

Au con t ra i re , i l e s t déc r i t par ceux qui le connaissent comme un 

homme in t e l l i gen t e t réservé. De nature anxieuse, i l n ' a pas une bonne 

santé ; i l e s t cependant réputé t r ava i l l eu r e t courageux. 

Au plan fami l ia l , i l e s t considéré comme un bon père de famil le . 

I l aime beaucoup ses enfants e t pa ra î t aussi désireux que leur mère de f a i 

re tout ce qui e s t en son pouvoir po^ r̂ leur permettre d'accéder à de bonnes 

s i tua t ions . 



Jusqu 'à l ' é t é dernier , i l l a i s s a i t à sa femme le soin de s'ooou-

per de tout ce qui concernait l a marche du foyer. Depuis l ' a cc iden t , e t 

conscient de l a gravi té de l ' é t a t de sa femme, i l se montre "beaucoup plus 

at tent ionné t an t à 1Regard de son épouse qu 'à l ' égard de ses enfants e t 

de l'ensemble de l a vie famil ia le . 

L 'h i s to i re de Houria s'achève heureusement pour nous sur un 

début de dialogue entre les époux sur l a dé l ica te question de l a régula

t ion des naissances qu'un Musulman a "beaucoup de d i f f i cu l t é s à aborder. 

En e f fe t , ce problème touche par ses racines aux couches l es 

plus profondes de l a personnali té de l'Homme arabe. 

"Le signe le plus évident pour l ' ancê t re de son pouvoir sacré , 

c ' é t a i t sa force fécondante grâce à laquel le i l s ' e s t assuré une nombreu

se descendance pour défendre sa cause e t perpétuer son nom. Une grande 

pos té r i t é fu t , de tout temps, aux yeux des Arabes, une bénédiction du ciel"» 

0) 
I l va de soi que des femmes jeunes sont susceptibles de donner 

davantage d 'enfants au Chef de famille j c ' e s t pourquoi l e s femmes sont 

mariées jeunes en pays maghrébin. E l les sont t r è s t ô t mères de famil le . 

Yoyons en un tableau l a précoci té de l a jeune épouse algérienne 

à avoir son premier enfant : 

/TABLEAU H°"Z7 
/Age de l a mère à l a naissance du 1er enfant/ 

11 ans 1 

12 ans 2 

14 ans 2 

15 ans 4 

16 ans 10 

17 ans 14 

18 ans 24 

19 ans 19 

20 ans . . . 32 

21 ans 20 

22 ans 19 

23 ans 18 

24 ans . . 5 

25 ans e t plus 26 

Pas de renseignements . . 4 

TOTAL 200 



Yoyons maintenant poux nos 200 familles le compte des enfants. 

Nous n'avons additionné que l e s enfants encore v ivants , q u ' i l s rés ident 

ou non dans l a famil le . Nous n'avons pas tenu compte des p e t i t s enfants 

mime s ' i l s rés ident sous le même t o i t que l es parents devenus grands-pa

r e n t s . 

La moyenne par famille s ' é t a b l i t à plus de 7 - (7,375) 

SSES 3BI69 : 

n7 enfants vivants - 4 morts ( + 9 fausses-couches)". 

SSES 16572 (Tais) 

"ComjDiosition de_la famille 

De l 'union légitime contractée en septembre 1951, suivant 

acte de mariage dressé par l e Cadi, e t dissoute par l e décès du 

père , sont nés neuf enfants, ( l e père e s t mort d'un accident de 

t r a v a i l ) . 

PARENTS 

- Père 

Kadour 

lié en 1925 

Décédé en mai 1966 

Divorcé d'une première union 

Un enfant de 24/25 ans serait né de cette union. 

- Mère, 

Farida 

Née en 1930 

Algérienne 

Espacement 
ENFANTS des naissances 

Tayeb - né le 26 Octobre 1956 

Ahmed - né le II octobre 1957 
12 mois 



Abdelaziz 

Fadéla 

Kamel 

Fatima 

Bachir 

Ali 

Zorah 

- né l e 29 a v r i l 1959 

- née l e 16 mai i960 

- né le 7 b i l l e t 1961 

- née le 10 j u i l l e t 1962 

- né l e 30 Août 1963 

- né l e I I décembre 1964 

- née l e 14 mars 19 66" 

o o 

Inexpérience démontre à l 'évidence que l a mère Nord-Africaine 
r e s t plus à l ' a i s e avec ses p e t i t s enfants qu'avec l e s grands, du moins 

en milieu t rad i t ionne l où l 'éducat ion du premier âge es t entièrement 

confiée à l a mère. Cel le-c i e s t naturellement chargée également de l ' éduca

t ion des f i l l e s qui entrent t r è s rapidement dans l e monde des femmes. Par 

contre l e p e t i t garçon es t p r i s en mains par l e s hommes de l a famil le . 

Nous aurons l 'occas ion de revenir plus lo in sur ce sevrage bruta l que 

subi t le garçon r e j e t é en quelques jours du nid maternel où vient d ' a r r i v e r 

une soeur ou un frère puînés. 

Pendant toute son enfance e t son adolescence, l a f i l l e maghré

bine es t entourée d 'enfants , ses frères e t soeurs. E l le seconde l a mère 

dans ses tâches dès qu ' e l l e a l a force de le f a i r e . Bien souvent, c ' e s t 

e l l e qui élève l e s p e t i t s car l a mère es t v i t e débordée, N03 enquêtes 

soulignent souvent l a grande importance d'une soeur aînée qui ar r ive à 

prendre dans cer ta ines familles autant d'importance que l a mère. 

En e f fe t , dans l e système t rad i t ionnel d 'éducation, on observe 

l a grande importance de l a coéducation au sein de l a f r a t r i e entre l a 

période de l a p e t i t e enfance e t l ' e n t r é e dans l e monde des adul tes . Nous 

reviendrons longuement à propos de " l a rue1' sur cet apprentissage de l a 

vie dans l e s communautés spontanées que forment les enfants du même douar, 

du même quar t i e r ou du même H.L.M. Les rôles déjà s 'y d is t r ibuent e t l a 

hiérarchie qui s 'y i n s t a l l e respecte l e s qual i tés sociales de chacun. A 

l a maison l e s grandes f i l l e s font l 'apprent issage de l eur r é e l l e impor

tance. 

18 mois 

12 mois 

14 mois 

12 mois 

13 mois 

16 mois 

15 mois 



SSES 26674. 

"Nacèra, l a f i l l e aînée es t une jeune femme in t e l l i gen te 

e t énergique. El le e s t d'un grand secours pour sa mère e t ses plus 

jeunes frères e t soeurs. El le pense aussi que le parachutage de 

sa famille dans cet anonymat e t ce t t e concentration de l a Z.ÏÏ.P. 

l u i a é té préjudiciable . Pour Laid en p a r t i c u l i e r qui s ' e s t f a i t 

t r è s v i t e de nombreux copains e t qui a p r i s ses distances avec 

l e milieu fami l ia l . Nacèra d i t qu ' e l l e sera plus v ig i lan te face 

à ce nouveau problème q u ' e l l e n ' ava i t pas envisagé". 

Passant souvent sans t r an s i t i on de ses p e t i t s f rères e t soeurs 

à ses propres enfants , l a jeune femme arabe en milieu t rad i t ionnel a peu 

d'ouverture sur l e monde extér ieur . Sa planète n ' e s t peuplée que d 'enfants 

p e t i t s aussi ne f a u t - i l pas s 'étonner de l a trouver souvent naïve, pué r i l e , 

i n fan t i l e . El le a de trop rares occasions d 'é lever son niveau mental au-

dessus de ce lu i de son entourage immédiat car e l l e ne s a i t souvent pas l i r e 

(96$ des c a s ) . Aussi bien son vocabulaire e s t - i l pauvre, ses i n t é r ê t s t r è s 

spéc ia l i sés , ses sentiments élémentaires. Aussi bien n ' e s t - i l pas surprenant 

de constater l ' importance primordiale que prennent chez e l l e ses affections 

au grand dam souvent du budget fami l i a l . 

Plus tard elle s'épanouit. 

I l va de so i que le tableau s 'avère t r è s différent lorsque l a 

jeune femme a été scolarisée ou s i son séjour en France correspond à une 

fréquentation de cours d 'adul tes ou s i encore, sensible à un important 

mouvement qui se développe en Algérie e t dans tout le Maghreb, e l l e s a i t 

conquérir sur l a t r ad i t ion sa condition d 'adul te . 

Houria a dû beaucoup l u t t e r pour acquérir sa vra ie dimension 

e t devenir ce qu ' e l l e e s t , sans r e j e t e r ce que l a t r a d i t i o n a de plus sacré : 

mettre au monde des enfants qui permettront à l 'espèce de survivre. 

Mais ce la vau t - i l tant de souffrances ? 

Les monitrices de "L'Alpha" savent que l a question des naissances 

angoisse l e s femmes lord-Africaines "les hante" e t souvent les empêche 

d'apprendre parce qu ' e l l e s n 'ont plus assez de l i b e r t é d ' e s p r i t . 



Nous f a u t - i l convenir avec îïyriam CENDRARS qui présenta i t au 

public français l e l i v r e de Zoubé'ida BITTARI : 

"Peut-ê t re , dans l a nu i t des temps, l e s l o i s imposées encore 

aujourd'hui avaient -e l les p r i s leur origine dans une sagesse éprouvée, 

mais depuis des s ièc les i l n 'en r e s t e qu'une s t ructure sèche, r i en n 'en 

subsiste que l a forme monstrueuse, ca r i ca tu ra le , coupée à tout jamais 

de sa ra ison profonde e t primordiale. 

L'enfer, c ' e s t encore ce la : ê t re p r i s dans l a matière aveugle 

qui n ' a plus de sens, plus d ' in te l l igence e t qu'aucune vie r ée l l e ne 

vient plus animer". (1) 

o o 

A deux exceptions p rès , nos enquêtes sociales ne parlent pas de 

régulat ion des naissances. Dans un cas pour s ignaler qu'une femme s ' e s t 

déclarée "malade pour avoir p r i s l a p i l u l e " . Dans l a quasi t o t a l i t é on 

observe l e s i l ence . 

Pourtant dès 1967, s ' e s t ouvert un centre p i l o t e spécia l i sé à 

l ' h ô p i t a l Mustapha à Alger. Au cours d'une grande cérémonie présidée par 

l e s Ministres de l ' I n s t ruc t i on e t de l a Santé, Mme le Docteur Néfissa 

LALIAM, Présidente de l'Union Nationale des femnes algériennes exprime son 

espoir à voir aussi l 'Algér ie tourner une page importante dans l ' h i s t o i r e 

de sa l i bé ra t ion . 

Dans son l i v r e sur " l ' éducat ion sexuelle à l ' é t r anger" (2) 

Catherine VALABREGNE re t r ace , pour l a Tunisie des années 60, l e s étapes 

dans l'abandon de " t rad i t ions désuètes qui n 'ont r i en à voi r avec l a r e l i 

gion islamique, e t cec i malgré l a persistance des modèles ancestraux". 

Nous avons voulu savoir s i ce si lence de nos enquêtes au sujet 

de l a contraception s ignif ie de l a par t de l a population musulmane un 

rée l refus . Nous avons demandé au Centre p i lo t e de l 'Hôpi ta l de Grange-

Blanche quelques dé t a i l s concernant l e s femmes Ïïord-Af r i e a ines . I l semble., 

que, malgré des rét icences importantes, l a c l i en tè l e "des ethnies à for te 

n a t a l i t é " so i t de moins en moins r a r e . Le plus souvent l a femme vient seule . 

El le avoue parfois que son mari n ' e s t pas d'accord mais qu ' e l l e prendra 

l a "p i lu le" sans le l u i d i r e . I l e s t évident qu'une mental i té primitive 

ne peut pas décemment s'accommoder avec l ' e s p r i t de ce t t e l imi ta t ion des 

(1 ) - Q mes soeurs musulmanes pleurez (P. 10) 

(2) - Chapitre VI - L'Education sexuelle en Tunisie 



n a i s s a n c e s . I l ne f a u t pa3 mésestimer cependant l a p r i s e de consc ience de 

p l u s en p l u s n e t t e d ' un grand nombre de femmes à t o r t ou à r a i s o n gagnées 

p a r contag ion à ce d é s i r de rég lementer à l e u r manière c e t t e p a r t impor

t a n t e de l ' a c t i v i t é f a m i l i a l e . 

Dans ce domaine des na i s s ances e t en géné ra l dans l a condui te des 

a f f a i r e s de l a f a m i l l e , c e r t a i n e s femmes ont dû prendre des i n i t i a t i v e s . 

C ' e s t une mue douloureuse q u ' o n t dû opére r "bon nombre de ces jeunes épouses 

comme Fat ima, que r i e n ne p r é p a r a i t & c e t t e autonomie. 

D) - SE CONSACRER A LA FAMILLE : HISTOIRE DE FATIMA. 

FATIMA 

SSES 26674 

0 MON COEUR ! 

J ' A I QUITTE CELUI DONT JE HE PEUX SUPPORTER L'EIÛIGHEMSNT 

JE HE DEVOILERAI MOÏÏ SECRET A PERSONNE D'AUTRE QU'A LUI. 

LE JOUR, JE LE PASSE ALORS QUE MON ATTENTION EST DISTRAITE PAR 

LE MONDE, 

MAIS LA M I T VENUE JE ME REMETS A PLEURER. 

ET N'ETAIT LE BLAME DES GENS, 

J 'IRAIS ME PERDRE DANS LES LIEUX LES PLUS DESERTS DU MONDE. 

Chant des Femmes de Fez LXX 

Fatima a é t é séparée de son compagnon. Alors que r i e n ne l a p r é 

p a r a i t à prendre des i n i t i a t i v e s e t à se conduire comme un v r a i chef de 

f a m i l l e , e l l e a t rouvé en e l l e des r e s sou rce s que des s i è c l e s d 'effacement 

a v a i e n t estompées sans l e s f a i r e d i s p a r a î t r e . 

E l l e é t a i t née i l y a 42 ans dans une p e t i t e bourgade du Cons-

t a n t i n o i s . Alors q u ' e l l e a v a i t 15 a n s , on l ' a mariée avec un cous in de 

17 ans son a î n é , d ivorcé d 'une première union dont i l a v a i t eu un f i l s . 

Les f a m i l l e s se c o n n a i s s a i e n t b i e n . E l l e s r é s i d a i e n t dans l e même v i l l a g e 

où e l l e s v i v a i e n t de l ' a g r i c u l t u r e . E l l e s p o r t e n t l e même nom. Le mari de 

Fat ima, Ryad, t r a v a i l l a i t t a n t ô t comme ouvr i e r a g r i c o l e , t a n t ô t dans l e 

commerce. En 1963, Fatima l u i a donné 3 f i l s e t 1 f i l l e . 



78 

Elle a 30 ans quand e l l e passe l a mer pour rejoindre son mari 

p a r t i 15 mois plus t ô t e t qui a trouvé un logement à Bourg-en-Bresse e t un 

emploi dans une s c i e r i e . 

Fatima découvre à son arrivée que son mari s 1 e s t mis à "boire. 

Cependant l e s choses ne vont pas trop mal pour le ménage. Un garçon e t une 

f i l l e viennent augmenter l a p e t i t e famil le . 

En 1967, Ryad part seul en Algérie pour l e s vacances. I l en r e 

viendra méconnaissable. On ne s a i t pas ce qui s ' e s t passé. Maintenant, i l 

se montre méchant avec sa femme e t ses enfants, refuse de donner de l ' a r 

gent et dépense pour l u i les a l locat ions famil ia les . Lorsqu ' i l l e s pe rço i t , 

i l d i spara i t pendant plusieurs jours e t revient au foyer quand i l n*a plus 

. r ien. 

Pour fa i re vivre ses enfants , Patima monte des pe t i t e s voi tures 

en p las t ique , à l a maison. 

Byad bat femme e t enfants. Les drames sont t e l s qu'à l a demande 

des voisins Police-secours in terv ient à plusieurs r e p r i s e s . . . On f a i t 

comprendre à ce t t e famille qu ' e l l e e s t indésirable e t e l l e qu i t t e Bourg 

pour se rendre à l 'Arbres le . Fatima tente à ce moment de se séparer de son 

mari. I l s'impose au" foyer. • 

Trois ans s 'écoulent . Rien n ' e s t changé dans l e comportement du 

père . Cependant une t u t e l l e aux al locat ions famil iales permet à Fatima 

de disposer de ce t argent. Deux enfants sont nés pendant ce t t e période. 

L'un deux e s t mort dès sa naissance. 

Fatima n 'en peut p lus . Aidée d'une Assistante Sociale, e l l e deman

de le divorce e t vient s ' i n s t a l l e r dans les H.L.M. de Fontaine avec sa 

famille. Le logement a été trouvé par Abida, l a f i l l e aînée qui a 20 ans 

e t réside dans ces H.L.M. avec son mari e t sa f i l l e t t e . 

Fatima a trouvé du t r a v a i l comme femme de ménage dans un grand 

magasin. Les a l locat ions l ' a iden t à v ivre . El le e s t courageuse au t r a v a i l , 

courageuse aussi devant l a v i e . Un service socia l s 'émerveille de sa recon

naissance, a lors que le secours qui l u i a été a t t r ibué n ' e s t que pour cinq 

mois. Bien d 'au t res à sa place auraient récriminé contre l a br ièveté de 

ce t t e aide. 



Abida l ' a i d e beaucoup. El le l u i donne auss i sa f i l l e à garder 

pendant qu'elle-même t r a v a i l l e comme ca i s s i è r e . El le t i e n t e l l e aussi à 

ce que l e s p e t i t s a ient le nécessaire . 

Le père es t venu fa i re scandale chez sa femme. El le a appelé l a 

Pol ice . Et Mustapha, le f i l s a îné, a menacé son père. Mustapha a 26 ans, 

i l a t r o i s enfants. C'est un solide ga i l l a rd qui a f a i t ce q u ' i l f a l l a i t 

pour que le père ne revienne plus t roubler l a famil le . Pourtant ce dernier 

réside l u i aussi à Fontaine . . . . on ne s a i t où exactement. 

Pourquoi a~ t - i l f a l l u que Tayeb qui n ' a que 13 ans vole avec son 

ami Mohamed un vélomoteur au re tour d'une ballade à ïïeuville . . . se deman

de Patima ? 

E l le avai t espéré que séparée de son mari e t ayant obtenu un l o 

gement décent à Fontaine , e l l e a l l a i t pouvoir vivre t ranqui l le avec ses 

enfants. E l le déplore l'environnement composé de gens qui ont autant de 

problèmes qu ' e l l e e t voudrait revenir à l 'Arbresle où e l l e avait trouvé 

des gens amicaux. 

Abida l ' a i d e r a . 

Patima, on le voit, est encore dépendante. Elle a pourtant déjà 

franchi des obstacles importants. En particulier, elle est entrée dans ce 

monde du travail. Cela n'a pas été aussi facile pour elle que pour sa fille. 

Parmi les mères de famille de notre échantillon, 78;o ne travaillent pas à 

l'extérieur. Voici les chiffres au complet : 

/TABLEAU IT° 5/ 

Sans profession 155 

Entreprise de nettoyage 21 ) 

Aide médicale et ménagère 4 \ 16 $ 

Hôpital 7 ) 

Tenancière de café . . . 

Ouvrière . 

Vendeuse-employée 

Cuisinière. 

Pas de renseignements». 

3 ) 

1 ! 

4 % 

-2. 
200 



o u 

Ge chiffre élevé des mères de famille qui "ne t r ava i l l en t pas" ne 

saurai t nous surprendre. 

I l es t plus carac tér i s t ique de considérer que pariai ce l l e s qui 

exercent une profession 76 p consacrent leur a c t i v i t é professionnelle à des 

tâches ménagère3, que cela so i t dans une entrepr ise de nettoyage, dans l es 

hôpitaux où e l l e s sont femmes de charge, ou dans des services d 'ass is tance 

à domicile comme aide-ménagère. 

On ne peut s'empêcher d ' é t a b l i r un pa ra l l è l e entre ces professions 

assez dévalorisées dans l ' es t ime populaire e t l e s a c t i v i t é s e l l e s aussi 

dévalorisées qu'exercent les hommes maghrébins : cantonnier, t e r r a s s i e r , 

manoeuvre du "bâtiment. 

I l es t v ra i que ces femmes qui ne sont plus de t r è s jeunes femmes, 

n 'ont aucune formation professionnelle que les connaissances du métier de 

mère de famil le . Et à ce t i t r e on pourra i t ajouter au groupe des femmes de 

ménage ce l l e qui f a i t l a cuisine e t ce l l e qui t i en t un café. Notre chiffre 

de 76 ',v passe à 81 % - Peut-être aussi que ces professions sont ce l l e s qui 

l e mieux peuvent s'harmoniser avec l e maintien d'une a c t i v i t é de maltresse 

de maison. 

Les autres sont ouvrières (5) vendeuses ou employées (3) so i t 4 % 

de l'ensemble ou 19 % des t r a v a i l l e u r s . Sont-el les handicapées souvent par 

leur méconnaissance du français . ïïoiis n'avons malheureusement pas de chif

fre sérieux à proposer i c i . Notre approximation à l a lec ture des enquêtes 

sociales é t a b l i t grossièrement l e s approximations suivantes : 

/TiShSAU IT° 6/ 

. - Pas de renseignements .- . . . . . . . . . . . . 47 
• 
. - Niveau insuffisant pour se faire comprendre 59 
. - Se fait comprendre diff :ic:ilor.v>nt ., „ „ . II 

. - Parle assez bien ou même très bien 83 

: 200 

Plus de la moitié de celles pour lesquelles nous sommes assez 

bien renseigné parlent assez bien le français ou même très bien. Notons que 

10 d'entre elles sont européennes. A ce propos, notons pour être complet 

la nationalité des femmes de notre échantillon : 



- Françaises européennes 

- Françaises d 'or igine algérienne (Harki) 

- Algériennes 

- Tunisiennes 

- Marocaines 

Soulignons enfin que, dans la plupart des situations profession

nelles, le vocabulaire nécessaire est des plus restreints et qu'il suffit 

de comprendre les ordres reçus. 

Il est évident, d'autre part, à la lecture des enquêtes, que les 

migrants comprennent beaucoup plus de choses qu'ils ne peuvent en exprimer. 

L'habitude de la communication en langue étrangère les a rendus plus sensi

bles à un ensemble de message non verbaux qui donnent à la compréhension 

des colorations plus nuancées que ne le fait un ensemble de mots souvent 

mal compris. 

o 

O O 

Hous avons déjà souligné combien i l faut de courage à ces femmes 

maghrébines pour franchir l e s obstacles oui s'opposent à leur l ibé ra t ion j 

obstacle de l a famille à élever, obstacle de l a langue, obstacle de l a non-

qual i f ica t ion professionnelle, obstacle aussi de l a pudeur qu'offensent nos 

moeurs perçues comme étant dépravées. 

C'est souvent l a nécess i té qui a f a i t l o i dans ce t t e évolution. 

Des t r ava i l l eu r s sociaux nous ont d i t l ' h i s t o i r e des femmes de mi l i t an t s du 

F.L.N. qui se sont trouvées du joiir au lendemain contraintes de fa i re face 

à l'emprisonnement du mari e t parfois d'une mission à continuer. Mine X. 

(SSES 25873) a vu son mari emprisonné de 59 à 62 . . . comme ses semblables, 

e l l e a dû gagner sa vie et se plonger de but en blanc clans l e s mondes ple ins 

d'embûches de l a pol i t ique e t du t r a v a i l . El les ont su trouver en e l l e s l e 

dynamisme agissant que n 'avaient pas é t e in t des s ièc les d'assoupissement. 

Jean PELEGRI (1) nous d i t sous une forme symbolique comment ces 

énergies exis tent encore bien cachées e t se dévoilent qtiand on a l ' i d é e de 

l e s fa i re découvrir. 

(1) - Jean H3IEGRI - Le Maboul (P. 26-27) 

9 

158 

6 

200 
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"D'un côté , ce t te p i e r r e , e l l e é t a i t presque ronde, usée, on 

pouvait l a s e r r e r sans se fa i re mal ; de l ' a u t r e e l l e é t a i t comme le soc 

de l a charrue, avec l e coupant en haut ; e t à l a voir comme ça, du dehors, 

on pouvait c ro i re d'abord que c ' é t a i t un ca i l lou comme les aut res , c e l u i 

qu'on trouve partout ( . . . ) Tout d'un coup, i l l ' a v a i t ouverte en deux comme 

tu fa is avec l a boi te quand tu enlèves le couvercle qui ferme bien. C 'es t l à 

qu'on voyait que ce n ' é t a i t pas une pierre comme les autres parce que sur 

l e morceau du bas , i l y avai t , bien dessiné sur l a p ie r re e t fa isant l a 

bosse, l'ESCARGOT ( . . . ) pour trouver ce q u ' i l y a dedans, i l faut q u ' i l 

pense à l ' o u v r i r , q u ' i l a i t l ' i d é e £ . . . ) tu commences à te demander qui i l 

e s t Slimane : s ' i l e s t comme le ca i l l ou , ce lu i de l 'oued, l e ca i l lou sans 

r i en , ou s ' i l e s t l a pierre avec l ' e scargo t ?" 

Dans ce roman qui reproduit l e soliloque d'un v i e i l arabe se 

dissimule tout l ' e s p o i r d'un peuple qui cherche en lui-même sa l i bé r a t i on . 

Citons à t i t r e d'exemple, pour donner une idée de ce qu'on a appe

l é l a "longue marche" des femmes maghrébines vers leur autonomie, c e t t e 

conclusion d'une enquête demandée en vue de l a r e s t i t u t i o n d'enfants confiés 

à l 'Assistance à l'Enfance (Réf : SSS 16672) 

Aujourd'hui, l à détermination de Madame CH . . . de vivre 

séparée de son mari semble sans fa ib lesse . Et c e t t e détermination 

e s t concrétisée par des actes d'autonomie : t r a v a i l s a l a r i é , 

demande de divorce, déménagement. Ces décisions ont é té pr i ses 

sans l ' a i d e du t r ava i l l eu r soc ia l , mais par l ' i n t é r e s sée seule . 

S i l e s ten ta t ives de séparation ont é té nombreuses, douloureuses 

e t suivies jusqu 'à aujourd'hui de "réconci l ia t ions" sans doute 

on t -e l l es suivi une évolution nécessaire à l'autonomie progres

sive de Madame CH... Depuis l a deuxième quinzaine d 'octobre, j ' a i 

vu ce t t e femme abandonner son a t t i tude dopredoive, iïalgro l es 

d i f f i cu l t é s de sa vie conjugale, malgré les vacances sco la i r e s , 

jamais e l l e n ' a cessé son t r a v a i l . El le se lève, chaque jour , 

à 3 H. du matin". 

Mais, pour une courageuse, combien de désespoirs étouffés, quel 

fosse encore entre l e s aspirat ions e t l a r é a l i t é malgré l e s encouragements 

o f f ic ie l s qui , en Tunisie sur tout , en Algérie auss i , essaient de favoriser 

l 'émancipation pol i t ique e t sociale de l a femme. 



Ainsi, dans le cadre de l 'année internat ionale de l a femme, un 

séminaire sur l a promotion de l a femme algérienne a - t - i l eu l i e u à POISSY 

du 6 au 8 févr ie r 1975» I l s ' e s t déroulé sous l ' ég ide de l'Amicale des 

Femmes Algériennes, avec l a par t i c ipa t ion notamment d'une délégation de 

l'Union Nationale des Femmes Algériennes (UIIFA). 

La sec ré ta i re nationale de ce t t e Association y déclara notamment : 

"C'est dans l e cadre de l a Révolution Culturel le que l a femme algérienne 

trouvera l ' express ion de son émancipation pol i t ique e t soc ia le . S i , dans 

de nombreuses soc ié tés , l a femme es t encore l imitée dans ses d r o i t s , dans 

notre pays, e l l e les a acquis autour du cheminement de notre guerre de 

l ibé ra t ion na t iona le . Toutes les portes l u i sont ouvertes, i l suf f i t d 'avoir 

l a volonté de vouloir y accéder". 

Mais i l faut compter avec l a puissance des modèles ancestraux. 

Cependant, qui aura i t pu penser à un t e l boulevex-sement i l y a seulement 

15 ans ? A l a Révolution, l'UNFA tente d 'associer les émigrées qui sont 

depuis peu soumises à une cer ta ine propagande de l a par t des Algériens 

d 'Algérie. Ces derniers comprennent l a force que représentent ces mères de 

famille exi lées souvent s i lencieuses mais efficaces pour lesquel les l ' a s s o 

c ia t ion des femmes algériennes demande qu ' e l l e s "reçoivent une formation 

adéquate af in de s 'assurer une ré inser t ion harmonieuse répondant aux préoc

cupations de nos familles algériennes", ( résolut ions du séminaire de POISSY). 

Débordons-nous le cadre de notre étude en é largissant notre h o r i 

zon ? nous savons qu'un p o r t r a i t d é t a i l l é es t nécessaire car c ' e s t à c e t t e 

description nuancée que nous devrons nous ré férer quand nous parlerons de 

jeunes f i l l e s Maghrébines e t de l'image qu ' e l l e s se font de leur mère. 

Peut-être y - a - t ' i l une génération s ac r i f i ée , c e l l e des femmes 

qui sont arr ivées en te r re étrangère avec leurs enfants , leurs i l l u s i o n s , 

leurs tatouages e t qui ont pourtant permis à leur enfant de na î t r e à une 

autre v ie , selon q u ' i l es t é c r i t 'ELLE LE POHTÏÏ DAÎÏS SON SilBT ET EÏÏDURE 

PSI1C SUR PEINE". (1) 

SSES 32972 

"Mme B . , or ig inai re d'un p e t i t v i l lage de l 'Oranais , s ' e s t 

révélée , d i t l 'enquête soc ia le , sous un jour assez inhabituel chez 

une femme algérienne, c ' e s t - à -d i r e une maîtresse femme qui a p r i s 

en mains toute l a maisonnée bien avant le décès de son mari 

( a l coo l ique ) . . . I l y a quelques années, e l l e a subi une interven

t ion chirurgicale destinée à l u i enlever tous l e s tatouages q u ' e l l e 

(1) Coran XXXI - 13 



avai t sur l a visage . . . e l l e s a i t l i r e e t écr i re le f rançais , v i t 

complètement à l 'européenne, s a i t fa i re les démarches u t i l e s à 

l ' o r i e n t a t i o n de ses enfants , s a i t gérer son "budget e t t i r e l e 

meilleur p a r t i de ses ressources". 

SSES 3773 

"Ime OH... es t veuve. D'après une amie de l a famil le , 

c ' e s t une femme t r è s g e n t i l l e . . . même trop g e n t i l l e , qui veut 

une vie de femme l ib re e t de ce f a i t échapper à une cer ta ine 

t r a d i t i o n de son pays. El le a ses problèmes personnels dont e l l e 

ne peut pa r le r à ses enfants. Ceux-ci s 'en rendent compte, l e 

climat famil ial n ' e s t pas favorable à l a communication entre 

mère e t enfants". 

SSES 9070 

" . . . à présent , après avoir été t r è s tendue par une s i t u a -

t ion q u ' e l l e ne pouvait admettre, e l l e aspire à vivre librement 

e t dans une certaine paix t r anqu i l l e . E l le veut surtout protéger 

l e s deux derniers de ses enfants car e l l e s a i t que l e père ne 

voudra jamais qu ' e l l e reprenne les au t res . El le e s t jeune, e l l e 

a neuf enfants, a connu une vie conjugale d i f f i c i l e du f a i t de l a 

personnal i té de son mari. El le désire semble- t - i l se retrouver 

elle-même e t s ' é t a b l i r en tan t que femme indépendante.. . E l l e e s t 

une maîtresse de maison consciencieuse, méthodique, organisée, 

mais s i e l l e es t exigeante envers elle-même e l l e le semble aussi 

tout particulièrement v i s à v is de ses enfants". 

Laissons Zoubéxda BITTARI conclure comme pourrai t conclure notre 

Fatima 2 

"Je plains de tout mon coeur mes soeurs musulmanes qui demeurent 

courbées sous l e joug. Je souhaite qu'un jour e l l e s a r r iven t , e l l e s auss i , 

à s'émanciper. Pour moi j ' a i chois i l a l i b e r t é ! J ' a i eu ma part de larmes, 

d 'humil iat ions, de souffrances physiques e t morales. C'est assez (1)" 
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E) - SE VOIS EtlFUJ RECONNUE : HISTOIRB DE YASMINA 

YASMINA 

SSES 3S73 

Mais i l y a a u s s i c e l l e s q u i ont r é u s s i l e u r mimétisme comme 

l ' h e u r e u s e Yasmina. Nous l u i avons a t t r i b u é l e nom de l a f i l l e p r é f é r é e 

du Prophè te . 

QUE D'EFFORTS POUR VOUS FAIRE OUBLIER DE MON COEUR 

QUI PERSISTE A NE PAS VOUS OUBLIER ! 

QUE POURRAIS-JE FAIRE, QUE DOIS-JE ENTREPRENDRE 

QUAND JE LANGUIS APRES VOUS ET QUE JE VOIS QUE JE PERDS 

VOTRE AMOUR ? 

JE PASSE DES NUITS BLANCHES POSSEDEE PAR LE DESIR 

DE CONTEMPLER VOTRE SPLENDEUR. 

Chant des Femmes de Fez CLXVIII 

Yasmina e s t heureuse auprès de son mar i q u ' e l l e aime, au m i l i e u 

de ses s ep t e n f a n t s . E l l e se s en t reconnue comme femme, comme épouse e t 

comme mère. E l l e e s t à l ' a i s e en France . Voyons son h i s t o i r e au moment où 

l ' a î n é de ses garçons (15 ans) e s t i n q u i é t é pour un vo l de vélomoteur . 

E l l e a v a i t 23 ans quand e l l e a épousé un homme du même âge 

q u ' e l l e , q u i comme e l l e , a v a i t t ou jour s vécu à D j i d j e l l i . Yasmina a t r a 

v a i l l é chez des F r a n ç a i s . E l l e n ' e s t pas dépaysée quand, après un an de 

s é p a r a t i o n , e l l e r e j o i n t son mari q u i a t rouvé un p e t i t appartement Montée 

de l a Grand'Côte à LYON. Yasmina y i n s t a l l e comme e l l e peut ses t r o i 3 

jeunes e n f a n t s . Quatre a u t r e s n a î t r o n t an cours rter*. sep t années s u i v a n t e s . 

Les t r o i s p i èce s sont d i f f i c i l e s a a é r e r , h. e n t r e t e n i r e t à chauf fe r . Le 

mob i l i e r e s t t r è s l i m i t é . Une demande de relogeraent a é t é f a i t e mais demeu

r e sans s u i t e pour l ' i n s t a n t . Le s o i r on d o i t i n s t a l l e r un v é r i t a b l e cam

pement avec des mate las de mousse. C ' e s t l ' a f f a i r e de Tahar son mar i . 

Yasmina n ' a pas l e don de l ' o r g a n i s a t i o n . E l l e e s t v i t e débordée . Ça ne 

l 'empêche pas d ' ê t r e a t t e n t i v e à ses enfan t s e t de l e s é l e v e r comme i l 

f a u t . E l l e a des idées s a ines su r l e s choses e t on l u i r e conna î t beaucoup 

de mér i t e dans l ' é d u c a t i o n de s a p e t i t e f a m i l l e . C ' e s t à e l l e , p lu s q u ' à 

son mar i , qu ' incombent l a p l u p a r t des r e s p o n s a b i l i t é s f ami l i a l e s« P e u t - ê t r e 



est -ce l e f a i t des horaires de t r a v a i l , Tahar n ' e s t pas longtemps à l a 

maison. De ce f a i t , c ' e s t avec leur mère que l e s enfants négocient l e s p ro

blèmes quotidiens e t l e s au t res . Par exemple, le f i l s aîné voudrait un 

vélomoteur. I l a presque convaincu sa mère mais le père l u i oppose un 

refus formel car i l redoute un accident. Aux arguments succèdent l e s commen

t a i r e s aigres e t "bientôt l e père doi t corr iger ce f i l s qui ne marque pas 

envers ses parents l e respect qui leur e s t dû. Yasmina domine mal ses s e n t i 

ments de réprobation devant tan t de t radi t ionnalisme. Pourtant son mari y 

met du s ien. I l admet qu ' e l l e so i t vêtue à l 'européenne, qu ' e l l e 3uive des 

cours d 'a lphabét isa t ion, qu ' e l l e apprenne l a coupe-couture e t aussi qu ' e l l e 

prenne des décisions concernant les enfants. I l comprend qu ' e l l e veui l le 

ê t r e à même de par le r le même langage que sa f i l l e Naoeira qui apprend 

l a coupe-vêtements au collège technique, e t que ses enfants qui tous sont 

scolar isés . . . Mais Yasmina s a i t "bien qu ' e l l e l u i f a i t p l a i s i r l o r s q u ' i l 

l a retrouve le so i r avec sa robe longue, fardée comme on aime à l ' ê t r e 

la-bas . . . 

o 

o o 

SSES 24.672 

Nous trouvons dans une autre enquête quelques paragraphes qui 

précisent l ' i d é e que l 'on peut se fa i re de cer ta ines famil les . 

"M. e t Mme M... sont des personnes t r è s ouvertes. I l s 

déplorent d 'habi te r ce quar t ie r de l a Place du Pont à Lyon où i l s 

vivent pourtant depuis 11 ans. I l s essaient de se loger a i l l e u r s 

e t ont f a i t une demande d'H.L.LI. I l s pourraient ê t re logés par 

l'employeur à Villefranche mais ne veulent pas q u i t t e r Lyon 

pour ne pas perdre les avantages offer ts par une grande v i l l e . 

I l s nous expliquent t r è s simplement les rôles réservés à 

chacun tenus dans le foyer. M. I..... t r a v a i l l e à l ' e x t é r i e u r , 

donne toute sa paie à sa féline qui s'occupe de l a gestion du bud

get famil ia l e t de tout ce qui concerne l a maison. I l s nous rap

portent même quelques anecdotes amusantes, avec humour e t beau

coup de respect l ' un pour l ' a u t r e . I l s forment apparemment un 

couple harmonieux e t un i , préoccupés par l 'éducat ion de leurs en

fants e t semblent assez bien adaptés à l a vie française". 



Pour ê t r e plus p réc i s , c i tons à t i t r e d'exemple les conditions 

matériel les dont bénéficie une famille comparable à ce l l e s dont nous venons 

d'exposer l a s i t ua t i on . ( enquête r éa l i sée en 1973). 

Entrevue avec l a famille : 

"Le père : 39 ans. 

I l nous es t apparu comme un homme assez calme e t posé, 

ayant acquis une certaine philosophie sur l a vie de sa famille 

en France e t surtout l ' éducat ion de ses enfants . I l s'exprime 

avec assez de f a c i l i t é . I l se montre assez re je tan t à l ' égard 

d 'Al i avec lequel i l ne l u i e s t plus possible d 'avoir une conver

sa t ion . I l a l ' impression que son f i l s l u i d i t oui à tout mais 

ne s u i t pas son idée. 

M. P . ; . . montre à présent un ce r t a in détachement à l ' égard 

de ses enfants. 

La famille donne toujours ce t te impression ( d ' a i l l e u r s 

confirmée) d'aimer ses enfants et de respecter l ' évo lu t ion de 

leur personnal i té . 

M. F . . . compte beaucoup sur nos Services pour l ' a i d e r 

dans" l ' a v e n i r d 'Al i . 

La mère : 32 ans 

Mme P . . . , femme algérienne, de t a i l l e moyenne, aux t r a i t s 

assez f i n s , para î t plus âgée que son âge. E l le ne nous apparaît 

pas comme l a femme algérienne mise à l ' é c a r t par son mari, au 

con t ra i r e , e l l e semble avoir acquis une cer ta ine au tor i té dan3 

son milieu famil ial e t par t i c ipe activement aux décisions. 

Mme F . . . e s t e l l e auss i , nous semble- t - i l , de nature assez 

Calme e t ré f léchie . El le e s t de contact fac i le e t connaît à bon 

escient nos Services. 

I l nous a paru intéressant de donner le d é t a i l de l a s i tua

t ion financière de ce t t e "famille heureuse". 

- Sala i re du Père 1237,00 

- Pres ta t ions familiales I 300,00 

. Allocations famil iales 998,77 

. Allocation logement 185,30 

. Salaire unique 96,50 

- Charges mensuelles 

. L o y e r 329,87 
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Il y a huit enfants, dont une fille mariée 

Sont présents dans le groupe familial quotidien : 

7 + 2 =» 9 personnes. 

Revenus 2 537 

Loyer .. 330 

Reste à dépenser ...... 2 207 

Soit par personne e t par mois : 245 

so i t par personne e t par jour : 8 

so i t aussi pour l a famille e t par jour : 73 

L*appartement F5 H.L.M. dans une Z1JP comprend 6 pièces 

so i t un coefficient d 'habi ta t ion de 1,5 par personne e t par 

p ièce ." 

Cette première p a r t i e , plus spécialement consacrée à l ' é d i f i c a 

t ion de l a plateforme de " f a i t s " sur laquelle s ' é t a b l i r a notre discussion, 

se terminera sur un po r t r a i t des enfants. Nous consacrerons quelques pages 

à décrire l e monde extrafamil ial dans lequel i l s sont appelés à vivre* Les 

enfants, toujours eux ! Débordants de v i t a l i t é , envahissants par l e nombre 

e t le dynamisme, s'imposant au père comme à l a mère par leurs exigences, 

objets d 'orguei l e t d 'espoir , de honte ou de déception inavouée, l e s en

fants ont é té omniprésents dans ce qui précède. 

ITous al lons en guise de t r ans i t ion étudier sommairement l a com

posi t ion de leur groupe. 



Compte des enfants v i v a n t s - l o g e s ou non dans l a f ami l l e 

Pax d é f i n i t i o n , pas do fmai l l e de 0 en fan t 

Enfants Nombre de ' Nombre d ' e n f a n t s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

familles 

3 

2 

6 

11 

22 

34 

24 

30 

29 

19 

10 

7 

2 ' 

_J 
200 

au total 

4 
18 

44 

110 

204 

168 

240 

261 

190 

110 

84 

26 

—EL 
1475 

10 % des 
familles 
comptent moins 
de 5 enfants 

70 % des 
familles 
comptent entre 
5 et 9 enfants 

20 % des 
familles 
comptent 
10 enfants et 
plus. 

/TA3LSAÏÏ 1T° 9 / 

R é p a r t i t i o n par tige de ces I 475 enfan ts au moment de l ' e n q u ê t e 

1 an ou moins 44 

2 ans 39 

3 ans 30 

4 ans 

5 ans 

38 

50 

6 ans 51 

7 ans 60 

8 ans 68 

9 ans 82 

10 ans 75 

11 ans ; 67 

12 ans 84 

13 ans 92 

14 ans 90 

15 ans , 

16 ans , 

17 ans , 

18 ans 

19 ans , 

20 ans , 

21 ans 

22 ans 

23 ans 

24 ans 

25 ans 13 

P lus de 25 ans 66 
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18 
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Nous nous sommes posé l a question de savoir s i l a configuration 

de cet ensemble de familles avait quelque apparence commune avec d ' au t res 

ensembles de familles comparables. Nous avons rapproché nos chiffres de 

ceux que présente T. RIVOIRE en un tableau qui reproduit l e s âges des en

fants de l a Cité de Transi t d 'Oul l ins , population essentiellement Maghré

bine (1 ) . 

PYRAMIDE DES AGES A LA CITE PB TRAITS IT 

/TABLEAU K° 10/ 

A G E 

: de 1 à 6 ans 

: de 7 à 11 ans 

: de 11 à 15 ans 

: de 16 à 18 ans 

: de 19 à 25 ans 

Dans ce d e m i e a 

pères de f ami l l e e 

Hombre 

370 

207 

: 109 

: 71 

: 144 

901 

? groupe, 

Pourcentage 

41 ,07 ',v : 

22,98 % : 

12,09 % : 

7,88 % : 

15,98 r : 

100,00 % . 

Garçons 

Ï77 

104 

62 i 

37 : 

5B 

438 

nous avons r e l e v é 14 garçons mi 

ï t 62 f i l l e s mariées e t a è r e s de f a m i l l e . 

f i l l e s 

. 133 

103 

47 

34 

86 

463 

îx iés e t 

" 

(1) - Mémoire consacré à son "Expérience d'Educatrice auprès des f i l l e s 
Maghrébines" - 1975 - non édi té - Bibliothèque Recherches' e t Promotion. 
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/TABLEAU N° 1 1 / 

S o i t par année d ' âge 

[ d e 1 à 6 ans 370 : 7 = 53 

. d e 7 à 11 ans . . . . 207 : 5 = 42 

de 12 à 15 ans 109 : 4 = 27 

de 16 à 18 ans . . . . 71 : 3 = 24 

de 19 à 25 ans 344 : 7 = 20 

enfan t s 

ti 

1! 

It 

It 

en moyenne 

tt 

ii 

ii 

tt 

x 1,5^4 (pour avo i r c h i f f r e s comparables) 

901 x 1,564 - 1429 

Pour pe rmet t re l a comparaison, l e s c h i f f r e s de l a C i t é d ' O u l l i n s 

ont é t é a f f e c t é s d 'un c o e f f i c i e n t ( x 1,564 ) qu i amène l e t o t a l des en 

f a n t s au même t o t a l que ceux de n o t r e é c h a n t i l l o n . 901 x 1,564 = 1429 

con t re 1409 pour l e s a u t r e s . 

La comparaison des courbes nous a paru des p lus p a r l a n t e s : 

c o n t r a s t a n t avec une na t a l i t é^ en p le ine expansion, où dominent l e s en fan t s 

j eunes , n o t r e popu la t ion se c a r a c t é r i s e par l e nombre de ses a d o l e s c e n t s . 

60 

60 

ko 

50 

a d o l e s c e n t s ' en P a n t s 
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C o m p a r a i s o n e n t r e n o t r e p o p u l a t i o n (<•<•*•_«.) 
e t c e l l e d e T . RTVOTRE (——-.•<*}-

H 3 2 
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I l s e r a i t sans doute hasardeux de t i r e r des déductions trop 

hâtives de l a comparaison de ces deux courbes. Contentons-nous de s o u l i 

gner qu ' e l l e nous a l e r t e sur l a prédominance r e l a t i ve des adolescente 

dans notre échanti l lon, Nous pouvons induire sa is r i squer trop de nous 

tromper que l 'adolescence amène plus volontiers que l 'enfance des d i f f i 

cul tés importantes dans une famille d'immigrés. 

Mais pexitêtre s e r a i t - i l plus exact d 'affirmer que l ' inadapta t ion 

des migrants de l a seconde génération, r ée l l e depuis leur naissance, se 

manifeste plus visiblement à l ' âge de l 'adolescence. Sans doute l e malaise 

propre à ce t âge s ' a j o u t e - t - i l aux d i f f i cu l t és pa r t i cu l i è r e s qui sont 

ce l l e s de notre population. 

Beut-êtae pouvons nous simplement l i r e dans ces chiffres l a 

manière dont fonctionne l a Jus t ice à l ' égsrd des Nord-Africains. Ce p ro 

blème re t iendra ultérieurement notre a t ten t ion . Qi!.oi q u ' i l en so i t nous 

devons consta ter que l ' échan t i l lon étudié comporte surtout des familles 

déjà anciennes où l a population des adolescents (12-18 ans) l 'emporte sur 

ce l l e des enfants (7 à I I ans) malgré l 'importance de ce sous-groupe. 



CHAPITRE I I I - LES EHEâHTS ESPOIES DE LA RACE 

Issues d'une c i v i l i s a t i o n ru r a l e , les familles maghrébines 

implantées en France ont à coeur d 'é lever de nombreux enfants. Sans doute 

es t -ce une survivance du temps où l es enfants cons t i tua ient auss i l a 

meilleure sécur i té du père. Peut-être es t -ce le souvenir t r è s ancien d'une 

mortal i té in fan t i l e sévère. Toutes l e s causes vont dons l e même sens e t 

expliquent plus q u ' i l n ' e s t nécessaire l'abondance .tumultueuse de ce 

nombreux peuple d'enfants qui v i t e t grandit comme i l peut, sur le pavé 

de l a v i l l e qui e s t à l a fois leur plaine Robinson, leurs univers i tés e t 

leur pays des mervei l les . 

A) - YIYBE DAKS LA RUE 

Qu'ils soient grands ou petits, rejoignons les "chez eux", dans 

la rue. 

"lia mère, (nous confie Abdelkébir KHABITI)(1 ) ma pauvre mère, 

je l ' a i connue à peine. Elle met ta i t au monde ses enfants , l a rue les 

happait . Je me rappelle l a rue plus que mon père, plus que ma mère, plus 

que tout l e monde. Tendresse larvée chaque fois que je retourne à c e t t e 

rue , même dépaysement quand je ren t re chez moi après une longue absence. 

A quelques mètres de l a maison famil iale e t en une fract ion de seconde 

le vide m'envahit, se perd l a mémoire, é c l a i r d'une immobilité dé f in i t i ve" . 

Ainsi apparaît l a rue au jeune Nord-Africain, un peu comme une 

vaste matrice où l ' en fan t , comme béat , se trouve chez l u i , plus à l ' a i s e 

même que dans sa famil le . I l y r eço i t pêle-mêle les odeurs e t l e s sons, le 

s o l e i l , le f roid , e t parfois l a nour r i tu re , e t i l y mène avec ses sem

blab les , l e s plus grands e t les plus p e t i t s , l es aventures qui vont l ' a i 

der à se cons t ru i re . Autant que dans sa famil le , plus encore peu t -ê t r e , 

c ' e s t dans l a rue que le jeune reço i t l 'é lémentaire de son éducation. I l 

s ' a g i t d'une co-éducation où chacun es t tour à tour sujet e t objet de l e 

çons apprises ou données. On y apprend l a vie sans comprendre tout de su i te 

que c ' e s t l a même dont i l es t question dans l e s l i v r e s . 

Le jeune Maghrébin n ' a pas grand chose à fa i re à l a maison. Très 

t ô t dans l a journée e t souvent jusqu 'à une heure avancée à l a be l le saison 

sa vie se passe dans l a rue. 

(1) - La mémoire tatouée (P. 20) 



"Chaque pièce ayant rece lé dans l a nui t une kyr ie l l e de "bambins, 

l e s r e s t i t u a i t jusqu'au dernier au lever du jour : ce l a déversai t dans un 

indescr ip t ib le désordre, en haut comme en ban. Los mamots, le visage l u i 

sant de morve, déf i la ien t un a. un . . . Tous les enfants s'échappaient dans 

l a r u e " . ( l ) 

On imagine volontiers que cet apprentissage de l a rue ne va pas 

sans affrontements, sans conf l i t s de toutes so r t e s , sans que le champ de 

b a t a i l l e e t les combattants ne souffrent cruellement. Les plus fa ib les y 

sont brimés* I l ar r ive fort souvent que dans notre région les enfrmts 

européens se montrent beaucoup moins armés pour ce t t e l u t t e pour l a vie 

que ne l e sont l e s jeunes Maghrébins. Cette guerre à armes inégales e s t 

aggravée par l e nombre de ceux qui font l a l o i dans l a rue alors que par

tout a i l l eu r s i l s doivent f i l e r doux, que ce so i t chez eux ou à l ' é c o l e . 

La guerre se transporte souvent dans le camp des parents qui prennent, 

s ' i l s y sont con t ra in t s , f a i t e t cause pour leurs enfants . On s a i t du res te 

que nul ne gagne r i en lorsque les grands se mêlent à une querelle dans l e 

t i e r s monde des enfants. Le plus souvent, c ' e s t par une défai te e t une 

fui te que se termine une sér ie d'escarmouches. En c l a i r , ce l a s ign i f i e que 

l as de se ba t t r e contre un ennemi in sa i s i s sab le , bien des familles f ran

çaises préfèrent déménager p lu tô t qiie de passer l a vie en disputes s t é r i l e s 

dans lesquel les l a v ic to i re ne revient pas au premier occupant, C'est aussi 

pour cela que se forment les ghettos célèbres dans l 'agglomération lyonnai

se dans lesquels une population a chassé l ' a u t r e de l a rue . 

L'administration préfectorale désire que le pourcentage des 

étrangers n'excède pas les 15 % " to lé rab les" . I l se trouve pourtant c e r 

ta ins quar t ie rs où on dépasse l es 40 %• Considérer, ce qui e s t poss ible , 

que des étrangers puissent ê t r e une richesse pour une vie sociale exige

r a i t une vér i tab le conversion de l 'opinion publique. La réact ion observée 

es t une sor te de chasse administrative à l ' é t r anger au-delà d'un ce r ta in 

seu i l . Cette pol i t ique d'exclusion e s t , dans cer ta ins cas , s i in tolérable 

qu ' e l l e susci te de l a part d'une pa r t i e de l a population de vives réac t ions . 

Ceux-là mêmes qui l e s défendent savent bien que tout n ' e s t pas 

pour le mieux dans ces quar t iers " l iv rés" aux étrangers e t à leurs enfants 

e t qui font dire d'un cer ta in ensemble d 'habi ta t ions : " c ' e s t Chicago". 

Mohamed DIB nous a raconté dans " la grande maison" comment i l 

imposait quotidiennement une rançon à quelques uns de ses congénères plus 

f a i b l e s . . . contre le service q u ' i l l eur rendait de les protéger des grands. 

(1) - Mohamed DIB - La grande maison - (? . 82) 



Et vo i l à qui nous rappelle étrangement l ' h i s t o i r e 

SSES I6I72 

"de ce lu i que par jeu nous nommerons Omar, ne en 1957 

quelque par t en Algérie, a r r ivé à Lyon à l ' âge de 7 ans e t dont 

nous avons f a i t l a connaissance nu i t années plus tard a lors q u ' i l 

é t a i t inculpé de violences e t voies de f a i t s volontaires sur 

mineurs de 15 ans. Aidé de t r o i s de ses vois ins , âgés de 14 ans à 

15 ans, Bord-Africains cornue l u i , i l aura i t commis une vingtaine 

d 'agressions sur de jeunes écol iers . . . comme au temps de l a 

"Grande maison". On v i t d ' a i l l e u r s chez lui.comme on v iva i t en 

Algérie. C'est l e grand-père Marabotit qui d i r ige : vie t r i b a l e 

où l es problèmes se règlent en famille en évi tant les interven

t ions extér ieures . Bloc étanche, étranger à l 'environnement, l e s 

femmes y parlent à peine le f rançais . Nous ne savons pas s i Omar 

deviendra un jour un grand écrivain. A l'époque de son a r r e s t a 

t ion , apparemment indifférent à son avenir, i l ne v i t que dans le 

présent , i l erre dans l a rue avec ses copains. I l s se retrouvent 

dans un café du quar t ie r où i l s bavardent^: jouent aux-flippers . 

e t boivent. A l a maison, c ' e s t un bon garçon. Dehors, son père 

n ' e s t pas toujours der r iè re l u i pour savoir ce q u ' i l f a i t parce 

q u ' i l e s t au t r a v a i l , l u i " . 

Laissons Mohamed DIB nous di re ce qu 'a é té l a vie du gamin en 

Algérie. 

"Pour ses jeux, Omar ne connaissai t d ' au t res l ieux que l a rue . 

Personne, e t sa mère moins que quiconque, ne 1'empêchait quand i l se r é v e i l 

l a i t de cour i r vers l a rue. I l s avaient déménagé des dizaines de f o i s , 

mais dans chaque quar t ie r i l e x i s t a i t un passage au milieu des derbs ( rue l 

l es ) des lotissements en construct ion, que tous les enfants de l ' e n d r o i t 

é l i s a i en t comme l i e u de leurs ébats . Oi;.ar passa i t l à son temps libre:, 

autant d i re toute l a journée ; décidant souvent q u ' i l n ' y avait r i en d ' i n - . 

téressant à fa i re à l ' é co l e , i l re jo ignai t l e s autres gamins. On aura i t 

étonné sa mère s i on se fut avisé de l u i dire q u ' i l n ' é t a i t pas bien ind i 

qué de l a i s s e r un enfant t r a îne r de l a sorte n'importe où, q u ' i l r i squa i t 

de se dévoyer d 'acauér i r des goûts de vagabondage e t de paresse. Qui s a i t ? 

0) 

(1) - La Grande maison - (P. 26) 
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I l e s t "bien cer ta in que l a rue n 'appar t ien t qu'.aux garçons e t 

que l es f i l l e s qui rentrent de l ' é c o l e , s i par hasard e l l e s sont seules , 

doivent se hâ te r pour ne pas encourir le "brutal, reproche du père ou de l a 

mère ou des f rères grands e t p e t i t s habitués depuis toujours à protéger 

leurs soeurs contre les risques de l a rue. 

Mais s i l e s familles gardent à l a maison l e s f i l l e s , i l n ' e s t 

pas possible <ïhéberger tout l e monde dans des logements dont on s a i t l ' e x i 

guïté» La rue const i tue alors pour l e s enfants à l a fo is s a l l e de jeux e t 

l e salon quand e l l e n ' e s t pas leur t e r r a in de manoeuvre ou leur champ de 

"bataille. Pour l e moins, es t -ce souvent leur t e r r a i n de spor t . Les pères 

l e savent "bien ; i l s doivent sans cesse acheter des chaussures à ces appren

t i e Kopa e t ces Pelé en herbe qui accourent en fouio chaq«© fois qu'un édu

cateur spor t i f veut bien s ' i n t é r e s s e r à eux. 

I l n 'en res te pas moins que l e plus souvent i l s res ten t désoeuvrés 

entre les heures de c lasse , disponibles à n'importe quelle aventure. Or, 

i l s passent hors des heures de sonneil les 2/5 de l eur temps dans leur so

c i é t é d'enfants à l a maison ou dehors. 

Le dernier cinquième de l ' ho ra i r e e s t consacré à l ' é c o l e . Ce temps 

e s t donc considérable par sa durée e t son importance r e l a t i v e , une rude 

concurrence en somme pour l a Rue qui , e l l e auss i , i n s t r u i t et éduque. 

B) - TESTER SA CflAKCE A L'ECOLE. 

Vouloir pa r le r brièvement de l ' i n s t i t u t i o n scola i re française 

t e l l e qt i 'e l le se présente aux jeunes Maghrébins cous t r i tu ra i t , à n 'en pas 

douter, une grave imprudence : une troupe nombreuse d ' a r t i c l e s , d'ouvrages, 

de colloques e t de séminaires, s ' e s t déjà lancée à l ' a s s a u t de3 problèmes 

que pose ce t t e for teresse à l a mode. I l s 'avère que c e l l e - c i es t aussi 

d i f f i c i l e à inves t i r qu'à réduire . 

Notre propos es t plus modeste. Iïous venons de décrire assez l a rge 

ment l e cadre famil ial e t évoqué " la rue" comme l ieux pr iv i l ég iés d ' accu l 

tura t ion de nos jeunes migrants. îïous voudrions dire à présent ce q u ' e s t , 

pour les 133 scola i res de notre échanti l lon, l 'Ecole française où i l s v i 

vent d'irremplaçables heures à l a poursuite de connaissances q u ' i l s ne peu

vent trouver chez eux. Nous verrons plus tard que l ' é co le par t ic ipe e l l e 

aussi à un mécanisme de r e j e t . Mais au départ , chacun v i t dans l ' espérance . 



97 

Tout se passe en effet comme si les enfants devaient trouver à l'école 

le grand secret que les parents i l let t rés ne peuvent approcher, comme s ' i l s 

pouvaient enfin être admis, grâce aux études, au coeur d'une réalité qui ne 

se laisse pénétrer par les parents, ni par les conversations entre adultes, 

ni par l'observation même attentive de l'environnement. 

Pétris comme notis le sommes, depuis de multiples décennies, d'ins

truction laïque et obligatoire, nous imaginons mal, sauf peut-être à nous 

inventer dans un pays étranger comme la Chine ou la Russie, ce qu'est la vie 

de celui ou de celle qui ne peut pas lire et s'affronte à chaque instant 

à la civilisation de l'imprimé. On comprend toutefois l'insistance que met

tent les parents maghrébins du Rhône à scolariser leurs 23.000 enfants afin •'. 

de leur permettre de combler un vide qui leur donne à eux: le vertige. 

Pierre GRANGE, un de nos meilleurs spécialistes des écoliers 

maghrébins, dresse un. excellent portrait du jeune étranger à l'Ecole fran

çaise quand i l parle de leur complexe d'infériorité : "i l faut en être très 

conscient, i l est à peu près inexistant chez l'enfant à son arrivée en 

France. Les enfants sont des enfants, à condition qu'ils: se sautent aimés, 

admis". (1 ) 

Parents et enfants sont très conscients de 1'importance de leur 

démarche quand i ls se présentent a l'école. 

Aussi bien l'absentéisme est- i l relativement faible, même pour 

notre échantillon de jeunes inadoptés scolaires. En effet, on ne relève 

qu'une proportion de 20 à 30 % de jeunes qui présentent cette manifestation 

d'inadaptation : 

/TABLEAU N° 12/ 

Aucune absence scolaire 83 ) ) 

Absences très rares , . . . 9 \ ' \ . . . . 80 p 

Absences occasionnelles 11) ) 

Absences fréauentes 2a( . . . . 30 ',-* ) on <,, 

Absences très fréquentes..... 4) 

: 133 100 % 100 % 

(1) - Conférence à de jeunes maîtres. 
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Souvent associé à d 'au t res t roubles , l 'absentéisme, quand on 

l 'observe , e s t l a p ie r re de touche de l ' inadap ta t ion , l e grand motif de 

mécontentement invoqué par l e père en quête d 'ass i s tance éducative ; l e 

signal d'alarme qui évoque l ' éven tue l l e d i spar i t ion des a l locat ions fami

l i a l e s du f a i t de l ' enfant qui n'honore pas ses obligations s co la i r e s . 

L'enfant d ' a i l l e u r s aime a l l e r à l ' é c o l e , surtout s'4-1 s ' a g i t de 

l»éeole primaire où l ' é g a l i t é du régime offer t à tous l e t i e n t à l ' a b r i de 

l a honte que const i tuent l e s multiples discriminations du secondaire. 

Le nombre de nos élèves en primaire e s t de 24 s o i t 18 % des sco

l a i r e s . Le plus souvent i l s ' .agit d 'enfants de moins de 12 ans qui ne 

présentent pas de re tard excessif. Exception doi t ê t r e f a i t e pour deux en

fants en c lasse de perfectionnement dont l a banale d é b i l i t é const i tue pour 

notre propos une explicat ion rassurante . En e f fe t , combien de pseudo-débiles 

reconnus à t o r t e t à t ravers à l 'occasion des t e s t s . 

Le secondaire "banal" par contre compte seulement 15 % des ef fec

t i f s . Si l ' o n ajoute l e s 21 % de l'enseignement technique, i l r e s t e que l a 

majorité des enfants sont reçus dans des sections sféciales^ "dé t r a n s i t i o n , 

préprofessionnelles ou autres c lasses pratiques :<(le vocabulaire changeant 

selon les époques) 

/TABLEAU ff° 13/ 

Niveaux primaires jusqu*au C E . P . „ 

C.E.G. - C E , S . ou second cycle (2 é l è v e s ) . . . 

Enseignement technique, Pré-F.P.A. 

Classes pra t iques , pré-professionnelles , t r an 
s i t i on , préapprentissage. , 

24 

17 

21 

71 

133 

. ^ #. 

. 13 %i 

16 % 
: : 

! 53 %' 

: I00 %'. 

17 : 

' 21 ' 

71 

* 133 . 

. 15 % 

' 20 % 

' 65% 

100 % 

Nous c i terons un premier exemple pos i t i f pour ne pas nous l a i s s e r 

a l l e r au pessimisme auquel i l nous faudra céder dans un second temps. 
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SSES 19373 -

"Mme A. p a r l e e t é c r i t l e f r a n ç a i s , e l l e a é t é au. s e r v i c e 

de Fronça i s en A l g é r i e . C e n t e l l e qu i s u i t l a s c o l a r i t é des 

en fan t s . . . 

Les renseignements r e c u e i l l i s c e t t e année sont moins f a v o r a 

b l e s que pour l e s années p r écéden te s . L. e s t en c l a s s e normale au 

C E . G . de C. I l joue régu l i è rement au foo t e t f réquente l e judo<-

c lub e t l a p a t i n o i r e . " 

D ' a u t r e s exemples p r é s e n t e n t des h i s t o i r e s moins f a v o r a b l e s . 

SSES 19373 -

"La s c o l a r i t é p r ima i re s ' e s t b i en passée mais i l a dû 

doubler l a c l a s s e du CI.Î2 pour manque de m a t u r i t é . Le garçon e s t 

e n s u i t e passé en 6ème dans l e cyc le normal mai3 malgré de bonnes 

p o s s i b i l i t é s , l e rendement s c o l a i r e e s t médiocre. La, 6ène e s t 

également doublée . Après une Sème a u s s i médiocre , l e garçon e s t 

o r i e n t é v e r s une s e c t i o n de p r éapp ren t i s s age mi-temps s c o l a i r e , 

mi-temps chez un pa t ron , q u i donne t o u t e s a t i s f a c t i o n pour l e mo

ment. La formation en 'cours s ' e f f e c t u e en p lomber ie" . 

Elément des p lus impor tants dans l e système s c o l a i r e a c t u e l , l a 

"condui te" ne manque pas d ' ê t r e appréc iée par l e s e n s e i g n a n t s . E l l e e s t 

r appor t ée dans l e s enquêtes s o c i a l e s : 

/TABIEÀïï" È°" XC7 

Très mauvaise condui te . . 

IIauvai.se condui te „ 

Conduite convenable 

Bonne condui te 

Très bonne condti i te 

JE 

33 
35 

La r é g u l a r i t é de la, courbe obtenue n ' a p p e l l e aucun commentaire 

mais nous i n v i t e à i l l u s t r e r nos c h i f f r e s par quelques cas c h o i s i s parmi 

l e s moins complexes : 

IIauvai.se


SSES 8169 -

"l'examen psychologiqiie de septembre 70 au centre de G. 

souligne une importante carence affect ive , une aère des t ruc t r ice ; 

un niveau i n t e l l ec tue l vois in de l a d é b i l i t é . "L'image q u ' i l a 

de l u i e s t dévalorisée, i l a "besoin d ' ê t r e mis en confiance par 

des réuss i t e s palpables". 

Refusé au C.E.S. à l a f in de l 'année scolaire suivante, 

i l e s t d ' au t re par t écar té , à cause de sa conduite, d'un é t a b l i s 

sement pr ivé . Depuis, i l pose de multiples problèmes, e s t en oppo

s i t i o n avec ses i n s t i t u t e u r s , met l ' é q u i l i b r e de l a c lasse en 

p é r i l . I l e s t devenu menteur, v io len t , affabulateur, opposant, 

comédien . . . . " 

SSES 16870 -

"Gros problème conjugal. Père e t mère se séparent, vivant 

à nouveau ensemble pour se séparer quelques mois après. Le père , 

b r u t a l , dur, a u n e t r è s mauvaise réputat ion dans l e quar t ie r . . . " 

A l ' é c o l e , le f i l s es t jugé comme un "abominable voyou, 

capable d'animer n'importe quelle bande. I l entraîne d ' a i l l e u r s 

des garçons moins i n t e l l i gen t s que l u i . C 'es t un enfant assez i n t e l 

l i gen t qui d i t toujours oui mais en f a i t à sa t ê t e bien qu'en c l a s 

se i l se tienne t r anqu i l l e . I l t ra îne dans l e quar t ie r e t f a i t 

chaque jour des bê t i se s" . 

Passe de l a Sème de t r ans i t i on du CE.S à une 4ème p r a t i 

que d'un autre établissement. 

SSES 9072 - , 

"On d i t de l u i à l ' éco le : "garçon nonchalant, sournois, 

opposant, c ' e s t de l a graine de bandit" . 

On d i t aussi "Lime K. , débordée, passive, mauvaise ména

gère, ne f a i t aucun e f fo r t . Le père s'occupe àe ses deux cafés . 

Les parents ne répondent jamais aux convocations. Les enfants 

sont l i v r é s à eux-mêmes." 

Et pourtant, l e plus souvent l e s migrants diffèrent leur 

re tour au pays ou même y renoncent pour permettre aux enfants de terminer 

leurs études ( i l ar r ive même que ce t t e raison s o i t une des causes de 

l ' émigra t ion) . 



Dans une étude i n t i t u l é e "Les émigrés a l g é r i e n s e t l a p e r s p e c 

t i v e du r e t o u r " , H. LE MASïIE r e c u e i l l e e t commente l e s p r o j e t s de 80 émi-

/ g rés de l a Région Rhône-Alpes. L ' a u t e u r met en r e l i e f l e s c o n t r a d i c t i o n s 

\ e n t r e l e s p r o j e t s de r e t o u r en Algér ie e t l e d é s i r de ma in t i en en F rance . 

Mous rev iendrons s u r c e t t e v a r i a b l e au début de no t r e 3ème p a r t i e . 

La présence de l a f a m i l l e e s t un élément des p l u s impor tan ts 

pour l ' é l a b o r a t i o n de ces p r o j e t s dont l ' e x p r e s s i o n ne recouvre pas t o u 

j o u r s l e contenu r é e l . Les pè re s dont l a f ami l l e e s t en France me t t en t en 

ba lance l e s d i v e r s e s p o s s i b i l i t é s d ' e x e r c e r l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e , 

p u i s l e s a t t r a c t i o n s c o n t r a d i c t o i r e s q u ' e x e r c e n t su r eux l e s deux pays e t 

e n f i n l e s c o n d i t i o n s de v i e t r è s d i f f é r e n t e s concernant l e s e n f a n t s . 

I l e s t c l a i r que pour c e u x - c i , l e problème ne se pose pas du t o u t 

dans l e s mêmes termes que pour l e s p a r e n t s . Les deux f r a c t i o n s de l a f a m i l 

l e sont p a r f o i s en v i o l e n t e o p p o s i t i o n e t , parmi l e s e n f a n t s , s u r t o u t l e s 

f i l l e s . L ' a r a b i s a t i o n pèse lourdement su r l e jugement des en fan t s q u i ont 

" l ' h a b i t u d e de l a France" ( l i b e r t é , s a l a i r e , l o i s i r s ) mais se p e r ç o i v e n t 

également comme Algé r i ens e t d é s i r e n t l e r e s t e r malgré l e racisme dont i l s 

son t l e s v i c t i m e s , encore q&e^ce.lui-ci ne* s e i t pas sans l e s » a i d e r à p r é s e r 

v e r l e u r i d e n t i t é . 

T e r r a i n p o s s i b l e de rapprocherient e n t r e l e s deux Communautés, l e s 

Assoc i a t i ons de P a r e n t s r e ç o i v e n t en r é a l i t é f o r t peu de m i g ran t s . L'un -

d'eux, p lus h a r d i que l e s a u t r e s , nous a exp l iqué l a c r a i n t e panique p r é s e n 

t é e par l ' immigran t devant l e s p e c t r e de l ' e x p u l s i o n * S i l e migrant r e f u s e 

de p a r t i c i p e r à l ' é c o l e c ' e s t donc non seulement à cause de l a conf iance 

q u ' i l voue au ma î t r e e t de son propre sent iment d ' i n f é r i o r i t é mais a u s s i 

en r a i s o n de ce complexe d ' i n s é c u r i t é q u i ne repose que su r l a menace vague 

d 'une s anc t i on t o u j o u r s p o s s i b l e pour des personnes q u i ne se s e n t e n t pas 

chez e l l e s . 

I l e s t v r a i que les"évènements" ne son t pas encore oub l i é s en 

France , en ce pays , où l a v i e a con t inué presque cocune avan t , a l o r s q u ' e n 

Algé r i e l e r e g a r d tourné ve r s l ' a v e n i r erapÔehe aux yeux de v o i r encore l e 

passe» 

C) - APHMIME SU CBÏSLIA ET JDES LA TELEVISION 

C ' e s t au cinéma maintenant q u ' i l f a u t se r endre pour se souven i r 

comme i l f a u t . Le f i lm de Llohamed Lakdar ÏÏAùïIlïA "Chronique des années de 

b r a i s e " repousse ce passé r é c e n t dans l e domaine de l ' h i s t o i r e . Mais ce 



n ' e s t pas ce genre de film que préfère l e migrant. Pour l u i , le. cinéma, 

comme l a t é l év i s ion , e s t une école -, pas. un miroir . 

Dans l e curieux l i v r e d'Ahmed, l ' au t eu r porte sur le cinéma un 

jugement qui nous a f a i t beaucoup ré f léch i r (1) . 

"Le cinéma, pour l e monde arabe, ça devient voie école. Une école pour nous 

apprendre tou t , à fa i re de tou t . Pour vous au t res , vous trouvez que c ' e s t 

des choses à passer l e temps, ou amusant, mais pour nous non, c ' e s t l e cen

t r e accéléré de formation professionnel le , une école d 'apprent is pour l ' a 

mour, pour l a c i v i l i s a t i o n , pour ê t r e capi ta ine , commandant, p ré fe t , ou. 

d ' ê t r e un paysan, n'importe que ce s o i t . Pour nous, l e cinéma c ' e s t l ' é c o l e 

de tout ce qui a ex i s té dans l e monde : on a tel lement, tellement à appren

dre" . 

Voyons le contenu de l a "leçon". Me sachant quelle semaine choi 

s i r pour é t a b l i r une analyse des films proposés à l a population, nous avons 

retenu l a semaine de Pâques, d i t e Semaine Sainte , af in que nos chiffres r e 

f l è t en t l e contenu des plus raisonnables. 

Les s a l l e s de Lyon proposaient 83 films dont 35 d'une bonne qua

l i t é ont échappé à notre malveillance, lîpus avons pourtant, noté : 

/TABLEAU •&5~W 

* 12 

7 
16 

10 

5 

films pornographiques 

films d 'horreur 

films de karaté ou po l i c i e r s 

films comiques 

dessins animés ( l a semaine des vacances 
scola i res) 

Facettes variées do ce nouveau miroir aux a loue t tes , l e s program

mes de l a Télévision sont connus de tous. Leur va r i é t é e t l ' ignorance dans 

laquel le nous sommes du choix f a i t par l e s jeunes nous imposent de nous ' 

cantonner dans l e s idées générales sur ce p e t i t écran qui pour ê t r e lumi

neux n ' e s t pas moins qu'un "écran", 

lîotre grande question porte sur les échanges qui s 'opèrent entre 

l e s migrants e t l e s autochtones sur l e plan de l a vie familière des gens 

chez eux, 

0 ) -'Une vie d'Algérien est-ce que, ça f a i t un l iv re que l e s gens vont lire*? 

(P, 157) 



Jean PELSGRI nous f a i t d i re par son "Maboul" qui philosophe à 

longueur de roman : "Les Français, i l s ont l e l i v re où le Temps es t é c r i t 

d'avance ; l e s Arabes, i l s ont l e l i v r e pour l e s autres choses. Y a l ' p a r -

tage . Et pourtant pas moyen q u ' i l s se comprennent . . . U s se parlent "bien 

sûr mais pas pour de bon. Du r a i s i n , du nuage, des tomates, l à d'accord 

i l s par lent , liais pour le, r e s t e . . . r i en . ( . . . ) m&rae des fois ensemble on 

r i go l e , mais c ' e s t tout . . . Comme le type qui i r a i t avec un autre l à où 

i l a caché le f u s i l e t qui d i r a i t en montrant seulement l a t e r r e dessus 

" t i ens , regarde, regarde l a t e r r e comme e l l e e s t i c i !" . . . mais qui ne 

d i r a i t r i e n du f u s i l " . (1 ) 

Peut-ê t re e s t - i l préférable , dans ce d i f f i c i l e dialogue, qu.e l e s 

échanges passent du moins au début par l'image qui assure une médiation 

rassurante . 

Mais c e t t e vis ion du monde avec ce qu ' e l l e a de fac t i ce , de f r e l a 

t é , n ' impose- t -e l le pas au Musulman une conception fausse de notre monde. 

Qui peut se reconnaître dans l es productions du show-business ? Et qui 

pourra i t guider dans leur exploration l es exi lés que seule une amitié peut 

r éconc i l i e r avec eux-mêmes ? 

Qui ne se souvient des propos haineux de K. Gabriel DŒîStlSCH, 

rédacteur en chef du "Méridional l a France" contre l a communauté algérienne 

dans les colonnes de son journal le 26 Août 1973, à l a su i te de l a mort du 

traminot de Marsei l le . On ose à peine se rappeler quelques unes de ces 

phrases : "assez des voleurs a lgér iens , assez des casseurs a lgér iens , 

assez des fanfarons a lgér iens , assez des trublions a lgér iens , assez des 

syphi l i t iques algériens . . . nous en avons as^ez de ce t t e immigration sau

vage qui amène dans notre pays toute une r aca i l l e venue d 'outre Méditerra

née". Qui ne se rappelle les vociférat ions de l'hebdomadaire "LTinute" à 

ce t t e époque, st igmatisant l a présence des Algériens en France. 

On apprécie difficilement l ' impact de ces paroles venant du 

pays "d 'accuei l" à l ' i n t e n t i o n d'un peuple dont les t r ad i t ions d 'hosp i ta 

l i t é sont une valetir r e l ig ieuse . 

La condamnation par l e Tribunal de l ' a u t e u r de cet a r t i c l e 

n 'efface pas l a honte reçue par l a Communauté e n t i è r e . 

C O N C L U S I O N 

Dans sa vie quotidienne, une famille d'émigrés v i t de f a i t un 

isolement quasi t o t a l entretenu de par t e t d 'au t re par un racisme l a t e n t 

(1 ) - Le Maboul (P. 119-120) 
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qui guette notre société dans chaque bus, chaque e sca l i e r , ' dans l a rue 

e t chez l ' é p i c i e r . L'enfer, c ' e s t l e s au t res . On leur reproche même leur 

jo ie quand en f in de semaine i l s se rassemblent, entre eux "bien sûr , pour 

fa i re l a fête comme d 'aut res vont à une sear.ce de psychothérapie de groupe» 

Les migrants ne vivent avec l e s Français que dans des l ieux publics e t 

pour, les hommes aussi sur le chant ier ou à l ' u s i n e . Mais i l s ne font l e plus 

souvent que l es côtoyer, pas' les rencontrer vraiment. Pour reprendre une 

expression canadienne t r è s par lan te , i l s ne " s ' a sso ien t" jamais ensemble. 

Le souci e s sen t i e l des étrangers e s t de ne pas choquer. C'est pour ce t t e 

raison auss i que leurs enfants sont toujours s i bien vêtus . I l s sont l e s 

Ambassadeurs. Que no peuvent-5.1s déposer en des mains b ienvei l lantes leurs. 

humbles l e t t r e s de créance qui ouvriraient à toute l a famille l a porte de 

nos maisons-. 

sear.ce

