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Conflit de cultures et inadaptation en
France.
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Le 26 Octobre 2006, vers th du matin, presque
simultanément 4 bus ont été brtlés dans les banlièues de
Nanterre, Montreuil, et Vénissieux dans la région
Lyonnaise. Plus tard, dans la soirée du 28 Octobre une
trentaine de véhicules seront brûlés et une femme de 26ans
gravement blessée dans un bus incendié à Marseille.
Parallèlement, une pétition rassemblant pas moins de
20.000 signatures a été adressée au parlement fi'ançais pour
rappeler aux pouvoirs publics qu'ils n,ont pas tenu leurs
promesses faites un an plus tôt. D.u* façons différentes de
commémorer la molt par électrocution, le 27 octrobre
2005, des deux adolescents immigré s, Ziad, Benna (17 ans)
et Bouna Traoré( l5 ans), dans un transformateur EDF dans
la banlieue de Seine- st- Denis, en région parisienne, où ils
se sont réfugiés. Alors que le troisième, Muhittin Altun (17
ans) survécut à ses blessures et réussit à donner l'alerte. Ils
fuyaient, tous trois, une patrouille de police qui ieur donnait
la chasse alors qu'ils revenaient d'un toumoi de football.
Leurs parents les attendaient pour l, iftar, la rupture du
jeûne du ramadhan....Trois jours plus tàr-d, une grenade est
tirée à l'entrée de la mosquée Èitut. Et la plus grande
révolte des banlieues françaises commença. Elle àur.*
trois semaines et gagnera 200 villes. 11000 policiers furent
déployés. Bilan : 10.000 véhicules détruits ü 250 millions
d'euros de dégâts ; 5000 personnes interpellées, dont 600
condamnées à des peines de prison. Deux façons, aussi,
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d'attirer 1'attention des gouvelÏants fi'ançais stil' la

fer sistance des disparités et de.1a fiacture sociale entre une

communauté oonitituée, principalement' de citoyens

à;origin. étrangère et le reite de la population fiançaise.

cette" nouveile alerïe après les graves événernents un an

plus tôt, est venue rappeler, en patliculier' à la France

intière, que ia culture, sensée rassembler ies hommes' 1es

.o**rnà,rtés et les nations, continue à les séparer, à les

Àppor.r. La colère de ces insurgés à la française appelait

nàrrt .t fofi,, leur droit à réclamer de la République la fin

des discriminations dont ils sont l'objet' Et . . 
tout

,i*pl..n.nt leur condition de citoyens fi'ançais"(1).

Depuis cette révolte d'octobre 2005, le racisme et

i,isiamophobie se sont déchaînés sut une bonne partie de la

France. Sur cefiains .sites, notamment d'extrême droite'

cette flambée, ce tr]'nchage, cette hystérie anti-arabe

assimilé, à bon escient d'abord, au musulman' ensuite à

f islamiste, est devenue très perceptible' Les" pouvoirs

publics, quant à eux, donnèrent la nette irnpression

à'ignor*. ces atteintes à f image, voire aux fondements

d,une France, modeme et.juste. Beaucoup plus préoccupés

fui l.s élections présidentielles de 2007 qui porteront à

i,Ètyre. le partisan du traitement des banlieues au karsher,

N.Sarkosy. Ces troubles, cette crise, ces émeutes' cette

évolte, p.u importe leur appellation, confirment que

f inadapiation, surtout voulue et organisée, à une culture' à

des ,rormes différentes, aux règles régissant une société

d'accueil,compteparmilesfacteursprédisposantàune
délinquanc.p,op,.auxmigrants,Maiscetteinadaptation,
faut-ii le souligner, n'est pas seulement d'ordre cr-rlturel

comrne se plaisent à le soutenir certaines voix. suttout en

période preélector:ale. Elle revêt également' .un aspect

iégl.ro.otaire et législatif aussi impofiant, sinon plus'

Làrsenal de textes d'accueil et de traitement qut sont
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réservés aussi bien au migranl" à solt etliréc cléià. et totrt

au long de son séjour, qu'à scs c1e scetlilallts" collsiitltcra une

topographie idéale pour ttnc itli:tillilietloll iingarlisée pa1 les

pouvoirs publics. Ceux-cr ollt süLl', rriir æu'.1'é à ic garder cn

situation préoaire de déracilté" ltilt,' :i tr';rr''ailler. i1;tpte à
s'intégrer, inapte à s'insét',:r" a s'3:isilllilet'. l-a
mondialisatiorr est ici corrrllri:c ,.il'i,'. :ill :rlr' rllli(lLtu lJc

l'occident vers le sud. Cettc piirlie i:i',-i ttlt.ri",,ic. peuplée par

les damnés de 1a terre, 1es satlo'age:,. ;il.ic:. seiliernetlt à

recevoil' les pacificateut's" 1cs clvilisale lit - Lrlatle s. A sert ir'

de dépotoirs des déchcts raclioactifs. i'l sel"r u'clc labolatoircs

et de tetrains pour les essais lltlcléail'c:;" Poullaitt. rl n'r a

pas meilleur ciment plornpt o;tr-' iit riliîtlrf, poLlr rappl'oclter

les hommes, ne set'ait-cc que ll:)' , r.rlr{ irti 'ic sc ticcottrt'it'-

de se connaître .Et si ce n'étair i'égci:enti'isine occiclental

acquis, au demeurattt it,'ttcl.antetltiiiisrr'" dans scs

soubassements, l'Europe. att I'liûltls" :,t-:iail ce phare qui

éclairerait les conscienÇes de i'hottlosapietrs cte cc siècie.

Malheureusement, au grartd rla.tn cie s ieiéalistes c1e cc

monde, de leurs espoirs déçLrs" cie [cl.::. (:,]lr'rrat]ct's tlalttes
par la matière érigée en tltocie de pcil:;ti:. la culttn'e est

utilisée et très souverlt en che..,al rïe Tl"cie des telnps

modemes pour véhiculer i'csprit ctt','nhisseur". Cet esprit-

conquérant, autrefois conibattu et bartu ;ril pt"ir cle lrliilions
de vies humaines.[-es cultr-u'es^ tnanipLtit'ts pax 1es hommes,

en s'entrechoquant dans 1es espritl et ics compot-tentetrts.

en se fi'ottant, génèrent plus souvent ilLt'ct-r. ire ie pense t-itl

conflit aux conséquences tic{hstç,,;. dalt:" ilne tifin1e faite de

déviance et réfi'actaire à tous 1e s t i'iiT.enlcnis .rtlperficiels.L,in

cas concret, un exentple r ir ilitt ,trlL' :ilultltott socio-

culturelle, sous tendue par Ltlte poliliquc cottsctvatt'ice,

illustre cette approche. Ce sera i'ob.ier tie ia. pliscnte étucle :

le cas des migrants d'origine rlorri- :lfl'ir:attle et leurs

descendants. Du fait de leur plu"t grilnil ttctttbre pal rapport
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aux autres communautés d'origine étrangère, et aussl,

surtout, à cause de la distance culturelle qui les sépare de

ia population française dite de souche. Une autre raison à

ce choix d'étude tient à toucher du doigt le bien fondé ou

non de la stigmatisation de ce groupe et son étiquetage

de déviant en puissance. Mieux encore, ou pis encore,

parce que cette communauté continue à êh'e perçue non

comme ethnie, mais comme appartenance à une .race
prédéterminée à une vie, à un statut inférieurs.Après avoir

longtemps utilisé La notion de race et d'appattenance

raciale dans la distribution des proportions dans les

infiactions commises, on a finalement réalisé combien était

trompeuse cette notion. Il lui a été substitué celle d'ethnie.

En effet; jusqu'à la fin du 19" siècle, la notion de race

signifiait pour cefiains sociologues i'appartenance à un

groupe biosocial. I\4ais le brassage des populations,

intensifîé par les événements de l'histoire contemporaine, a

écarté cette approche. La confusion qui a été relevée entre

race et nationalité, ou entre l'influence de la race et de

l'hérédité en général, a fait que l'on préfère désormais le

terme "ethnie". Celle-ci englobe les composantes

biologiques, linguistiques, culturelles, sociales et

historiques qui font qu'une collectivité d'individus se

reconnaît de la même appartenance par rapport au reste des

individus. La composante culturelle des étrangers d'origine

afi'icaine ou magtu'ébine est intéressante, par son incidence

sur la déviance et la criminalité, par inadaptation, de ce

groupe. Comment, alors, s'opère cette incidence, cette

influènce ?On l'examinera en direction des jeunes d'origine
nord africaine, dits de seconde ou de troisième génération

par comparaison avec leurs parents, amivés en France, pour

la plupart, au lendemain de la seconde guerre mondiale'

Mais tout d'abord, il faut rappeler les éléments principaux

de certaines théories explicatives, parmi tant d'autres, sur
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les conflits de cultures.Th. Sellin entend par culture» la
totalité des idées, des institutions et des produits de h'avail.
Le conflit de cultures surgit lorsque la conduite,
socialement exigée dans une institution donnée, pour une
personne indiquée, n'est pas appréciée de la même façon
par les aufles groupes sociaux auxquels elle doit une
cefiaine obéissance"(2).D.Cressey, quant à lui, résele
l'expression» conflit de cultures" aux conflits de
l'immigration. Pour lui, lorsque ceux qui appartiennent à

un système de cultures se retrouvent dans un autre système,
ils sont enclins à garder cefiaines pratiques qui entrent en
contradiction avec les normes de la culture à acquérir dans
la société d'accueil (3) Et lorsqu'il y a disjonction entre les
buts culturels déterminés par la société et les moyens
permis pour les affeindre, il en résulte une tension. Cette
tension conduit les individus à se désengager envers les
moyens institutionnalisés.Et lorsque des jeunes, en
grandissant, découvr"ent, à leurs dépens, que des situations
sociales leur sont interdites du seul fait de leur origine
ethnique, il peut en résulter une situation d'anomie.

D'autre paft, les contradictions enüe la culfure d'origine
de l'individu et celle du pays d'accueil, peuvent provoquer
chez lui des tensions pouvant le conduire à la déviance, à la
délinquance.

S'agissant du jeune enfant ou descendant d'immigré, il
développel'a un sentiment d'humiliation et d'injustice qui
engendrera en lui» une rancune sourde, étendue au monde
entier considéré comme hostile et accompagnée d'un
sentiment d'impuissance "(4).

Contrairement à leurs parents ou grands parents qui sont
anivés en France avec un bagage culturel et une identité
toute formée, les enfants voient leur identité se développer
dans» les confi'ontations c.onstantes entre les attentes de
leur milieu d'origine qui est la famille, et les attentes des
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différents groupes auxquels ils pafticipent à l'extér'ieur et
qui sont les groupes d'une autre culture" (5).

R. Redfieid (6) a relevé parmi les groupes cle

campagnards de la périphérie de Mexico" la
prépondérapce des rapports sociaux directs et personnels.
des relations cle parenté, de 1'appartenance, des conduites
rituelles, du religieux, des icientités et statuts assignés, du
partage codif,é, du contrôle social, de la vie
communautaire, de l'homogénéité culturelle...Mais Çes

petites communautés traditionnelles (..) vivent aussi une
relation de dépendance par rapport à une métropole
modeme, qui ieur impose des rrodèies de comporlerirent
opposés, novateuls, concurlents, voire destructeurs".Et tels
des organismes vivants, ces mêmes âmes vont tenter de»
s'ajuster aux conditions changeantes de leur
environnement. Cependant, ils doivent obligatoirement
conserver un cefiain degré de fermefure pour assurer leur
pérennité ou ...leur identité, sous peine de se dissoudre
définitivement dans leur milieu" (7) Et c'est cette situation
jonchée de paradoxes et de contradictions que va vivre
inévitablement la Çommunauté des anciens colonisés ou
leurs enfants avec plus d'acuité pour ces derïiers.

N,lais le cas des filles, d'une manière générale, paraît
plus compliqué, suffout lorsqu'elies sont issues de familles
de confession rnusulmane. Dès qu'elles quittent.chez eiies,
elles entrent en contact avec des norrnes et valeurs
différentes, quand elles ne sont pas en opposition avec
celles dans lesquelles elles sont élevées. Alors qu'on leur a
enseigné une cefiaine al.légeance aux parents et fi.ères, dans
le stricte respect des traditions, des us et couturnes, elles
découvrent, à l'extérieur une égalité beaucoup plus facile à
comprendre, plus intéressante à adopter.

Mais vite, elles s'aperçoivent, comme les garçons, que
leur origine ethnique est perçue par la société d'accueil
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comme un obstacle sinon une cli{Tculté sérieuse à leur
adoption.

Leur irnprégnation des principes religieux de l'lslarn,
dont 1e port du voile pour certaitres d'entre elles, va
constituer un autre prétexte aux tenants de la laïcité pour
les exclure même de 1'école. Et d'ailleurs, à l'heure
actuelle, le problème du port du voile à l'école demeure
une question nationale. Au même titre, l'lslam, deuxième
religion en France, après le christianisme, ne cesse

d'alimenter les préoccupations sécuritaires des poi"rvoirs

publics fi'ariçais depuis les attentats du 11 septernbre 2001.

- Les ieunes étrangers d'origine norci africaine i
Pour ces jeunes, la bande va vite constituer un moyen

sur de se sentir en sécurité face au mépris,
l'irrcompréhension ou la mauvaise compréhension des

autres, à la ségrégation par l'urbanisrne, à la gueltoïsation
de leur cadre de vie.

Dans ceitaines familles, le climat familial et la réaction
des parents jugée par certains adolescents injusterhent
répressive, provoquent un ressentiment de frustration qui se

manifestera chez certains enfants par une grancle

susceptibilité. On assiste à>> une évolution notable de la
conflictLralité culturelle entre la génération des immigrants
et celle des jeunes nés dans le pays d'accueil» (8).

Chez ceitains enfants, la rnoindre remarque qui les

vexerait provoquera des réactions agressives d'abord
verbales. puis physiques.

Pour certains garÇons, c'est d'abord une agressivité
fétichiste sur un vélomoteur, un véhicule, un lampadaire.

l,,a bande, constituée d'enfants et d'adolescents se

substituera à la famille, avec l'apprentissage de nouvelles
habitudes. Les parents sont décontenancés par
l'introduction de nouvelles habitudes fi'ançaises au sein de
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la famille. Ils vivent cette situation comme l'amorce d'un
processus d'indépendance de leurs enfants par rapport à

eux, par rapport à leur culfln'e d'origine. En fait, c'est
1'amorce de la crise d'identité culturelle des enfants.

-La crise d'identité culturelle :

En général, l'individu se définit par une nationalité, une
ethnie, une catégorie d'âge, une religion ou une catégorie
socioprofessionnelle. Si certaines dimensions de f identité
définissent l'individu poul' toute une vie, d'autres le
définissent pour une période moins longue.

Certains auteurs distinguent trois éléments dans le
concept d'identité :

- la perception de la similitude avec soi-même et sa
propre continuité dans 1e temps et l'espace (9).

- le sentiment d'être le même, Ahmed, Mohamed ou
Khadija.

- le sentiment d'unité personnelle qui est sécurisant et
tonique (10)

D'autres, ajoutent à ces éléments la perception que
l'Autre reconnaît cette similitude et cette continuation dans
le temps, et l'espace.

Ces trois éléments et cette perception sont tellement
subjectifs qu'ils ont besoin d'être reconnus en peflnanence
par l'Autre. Et en fonction du sentiment de celui-ci, de
f image qu'il renvoie, l'identité de l'enfant issu de
f immigration algérienne est à tout moment confirmée ou
contestée, par celui-là avec lequel il vit en continueile
dépendance relationnelle.

Alors que l'identité sociale se développe surtout par les
processus d'adhésion aux catégories que sont Ia famille, les
groupes socioprofessionnels etc, les jeunes enfants
d'origine maghrébine sont bien souvent incapables de
définir leurs groupes d'appartenance. Ils ont tendance à se

.11!t ss"tt 182 §irililt Âtl1!.I "q!.àtrt" Àlx3



-'$§Lllt rÿ 'c*,..sConflit de cultures et inadaptation en France

définir tantôt par rapport à leur origine arabe ou kabyle, au
groupe "beur"(11), ou à l'lslam plus récemment encore.

Les filles, elles, sont déchirées entre le modèle de la
mère, de la camarade ou de la voisine traditionnelle voilée,
et celui cle la cousine émancipée, ou encore celui de la
camarade, indépendante, d'origine européenne.

En plein cæur de ce développement de la personnalité,
un élément intervient, qui constitue la dimension affective
de celle-ci, aux côtés dis autres composantes. Il s,agit de
l'estime de soi en tant que compétence psychosôciale
fondamentale. Celle-ci est définie comme étant»
l'ensernble des sentiments que le sujet éprouve à l,égard de
s-oi-même, même si ceux-ci sont influencés par le regard
d'autrui."(12) Et» tout sujet dér,eloppe une image de soiqui
contribué à sa valorisation» (13)

deû ,

cultupelle.
D'une façon générale, tout adolescent vit une crise dont

le sens et le centre demeurent la recherche de la
personnalité qui lui sied. Mais à la difference des aufies
adolescents,de son âge, le jeune enfant de migrant est
confi'onté à un véritable dilemme : la recherchl d,une
personnalité unique tout en étant double.

Dans son enfance, l'individu se h.ouve en face d,une
hiérarchie de rôles depuis les fi'ères et sæurs jusqu'aux
parents et grands parents et à ceux qui font partie du cercle
de famille élargi. Tout changement à'ordre iulturel peut se
révéler traumatisant pour la formation de l'identité. chez
l'enfant, .il risque de perturber sérieusement la consistance
intérieure de sa propre hiérarchie.

La famille transmet à I'enfant des normes et des valeurs.
L'école, le quartier, la rue, prennent le relais. Il construit ou
tente de construire une identité sociare cohérente. Mais à
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conclrtiori quc ies rnessas*s cles cieLrx bords soient aussi
cohérents .cc qui est. d'unc rnanière générale, loin d'être le
c'as des enlauts issr.rs ile l'irnrnrglation. et er)core plus
lorsqr-r'il s'agit clc Çeilx issus de'pa,ent, o. .o,ri.ssion
musuimane

Car. d'un côté. c'csi tra cultLrre tradition,elle ou, en très
g.ande pa'tie. corr-il'rc telic qui pr'édornine. Mais de l'autre
côté, c'est la culturc ii'ançaise avec ses proples normes et
scs ,aleu,s. Il décoirle aicrs chcz lc jeune beu., ou black,
soit l'incohérence ele son iliopre systèrne cle valeurs et de
modèles sociaur. rt-;il Lnr etat d'incertifucles et
d'i,difrérence ;i l'éga.ri rie tc'rus les rnodères et valeurs
(anomie) (1.tr)

T'out so, process*s dc :rocralisation s'en trouve alors
comprornis.

Le juecnrcnt ltor'te stlr i"nt tndiviclu est dans une large
nresLrl'e fonc:ti-on de sa r'épofise aux attentes du groupe. Le
jeu.e beur scra jugé rtr'arrta*l plus négativem.nt qu. ,o,.,
comporternent iic r'épond.ra pas aux attentes de ce groupe.
surtout lorsqi.r'i1 s'agit ciu groupe rnajoritaire de la société
ri"accueil. Là, il faut tenir compte des nomb.eux préjLrgés
négatifs, voirc racistes attnbués par ceile-ci à la popuiation
cl'origi,e étrangère. en pa,ric,lier arabe ou africaine. Et.
surtout de coni'e ssio, musulrnane clepuis que les
ér'éncrncnts du 1 I se pie rrb,e 200I sont ,.rui attiser
I'intensité de i'islarnonirobrc ratente. cette attitucle
fi'anchemeut négatir r \ fi iueluctabrement influer sllr
1'irnage dc sor dc cet ininriqr-é i,algré lui, image qui a des
charces d'êtrc clévalorisée. .\ri fur et à rnesurè qu,il
grandit, il subit l'action cicstnictrice cle projection d'image
négatrve. or'. ia {bri:e rie i'identité cle soi réside dans cette
reconnaissance dc I'r\utre et rlon sa négation. Cette
der,ière e,qenclre'a» dér'alo.isation de soi, honte,
culpabilité. clilllcultc dans f iclentité" (l5).
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[.a dér,alolisation de soi" or1 ar-rto-ciévalorisation.
constituc. avec l'incolrclence c1e I'iniage dc soi. lcs
principaux s)itttptôntes cle 1a crise d'identité dans laquelle
se clébattla le -jeune clescendarrt de migrant en F-r'ance. Et
cette crise est d autant plr-rs grave qu'ii n'a pas la possibilité
de r'édLrire son incohércnce ou d'entl"eplendre son auto-
revalorisation.

Môrne son entrée dans l-ur C.E.S. déboucheril sur une
profondedéception. N,,1ars la volonté d'intésration dans la
société fi'ançaise clont 1l s'effol'cera de farr-e llrcLr\,e.
demeule très marquéc par l'espoir de nc pas succéclcr
au"grand fr'ère" (16) au nrétier de manutentionnaire. ou iiu
père. sinon grand père. ii la pelle et la piochc. Ii est hors de
question pour lui d'exercel ce rnétiel clér,aloriscr ii sc_s veur.
Son rêr,e comme celui de ses ltalents sera plincrpalernent
d'entrer' à ia fonction pulrliquc, itor_tl ASSLrrcr. sori
intégration.

RedoLrblant d'efforts et de sacrificcs. parents et enfants
vont croire à l'égalité cics chances entte cittrr cn:. JuS{.lu'âujour du grancl choc et cie 1a désillusion. lorsqu'ils
apprendront que l'accès à celle-ci est t'csen,,ée âux "iilltt-es''.

N'lêrne ail'ès avoir en partie slrnnonté lcur choc. leur.
nom, leur couieur, Ieur relrgion, leur coulcur. ri'ar-rangei.ont
en rien leut' sitr-ration. cornpromettant davantage lcur. a,uctrir
face aux erigences sournoises des ernplo\.curs.

Ce constat amer est reconriu en très haLrt lierr par. les
pouvoirs publics en F rance . L-t ce n'est pas r.icn r.lLrc

I'ancien prernier rninistle clu president li'ançais. Fr.ançois
N4itterand, reconnaisse ce fte "drfllculté croissarrte pour.
beaucoup de jeunes à se scolauser con'ecternent ct plLrs

encore à trouver un emploi à la sortrc s'ils vic.nncnl dc
fanrilles pauvres ou llloltoparentales. or_r s'i1s ont la peau
ou la religion drfférente"(17)
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Cette image de soi, dévalorisée, provoque en eux cetterancune sourde, diffuse, doubrée d un pràfond slntiment
d'injustice, qui conduira. 

^ceux 
qui se sentent malfi.aités, etcomme punis sans motif et avant toute infr.action, à encommetûe une pour.rétablir la balance.

C'est ce mênre ressentiment qui provoquera chez lebeur ou le black, comme ils sont appelés en France, uneréactionjugée trop brutale pour la cause l,ayantprovoquée.
Et les pouvoirs publics qualifieront cette réaction d,actedélictueux ou criminel. pourtant, et cela les pouvoirspublics le savent,>> dans des contextes (affectifs ousociopolitiques) problérnatiques où des acteurs intériorisent
des sentiments d'inferiorité (dénigrement de |enfant, dénivolonraire ou non de 

'identiié 
citurer., .uiirà., iu.irt.,et discriminations....), l,impossibilité d,aboutir à unevalorisation de soi peut dèbouche' sur des situations

natlg]ogique plus ou moins graves» (18)
l.'inadaptation, issue de |immigration au demeurantqualifiée elle-même, et à jîuste ,* -;;; 

A.S.aya{, délinquance (13), se trouve être I,une de cessifuations' Et ra boucre se t.ouvera ainsi boucrée au nom dela^sacro sainte égalité et fi'4ternitJ entre les citoyens dumême Etat de droit qu,est la Ë.ance.
Et en attendant, ces descendants d'anciens colonisés, ouenfants issus de 

. 
l,immigration, ou encor.e migrants deseconde, de troisiè*. ou",ne*. àes générations futures,continueront à nourir 

'espoir 
de voir t.;ou, où ia sociétéd'accueil se substituera à rlEtat d'accueir. Avec des normeset valeurs tout simplement humaines, tissées sur une h.ameculturelle puisant son essence dans 

'universarité 
des .

sentiments réels de liberté, d,égalité et de fi.aternité.
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