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@TEXTE_INTEGRAL

En France, l’ins truc tion est obli ga toire pour tous les en fants pré sents
sur le ter ri toire fran çais, quel que soit leur sta tut au re gard du droit,
qu’ils soient fran çais ou étran gers, gar çons ou filles, âgés de 6 à 16 ans
(cir cu laire n°  2002-063 du 20-03-2002). Pour l’année  2008-2009, le
sys tème édu ca tif a ac cueilli 34 700  nou veaux ar ri vants non- 
francophones dans les pre mier et se cond de grés en France  : 16 950
ont re joint l’école élé men taire, 14 750 le col lège et 3 000 le lycée, dont
une ma jo ri té (60  %) un lycée pro fes sion nel (RERS, 2009  : 28). Qui‐ 
conque s’in té resse à la ques tion de la sco la ri sa tion des en fants étran‐ 
gers en France se heurte d’em blée à un panel d’ex pres sions qui
agissent comme mar queurs des at tri buts ca té go riels et sta tu taires
que l’on re con naît à cette por tion d’élèves. « Nou veaux ar ri vants non
fran co phones  », «  en fants nou vel le ment ar ri vés en France  », «  en‐ 
fants/élèves al lo phones » sont au tant de ca té go ri sa tions ré cem ment
uti li sées dans les textes, ve nant ainsi com plé ter la longue liste des
dé no mi na tions en cir cu la tion de puis le début des an nées 1970.
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La ques tion de la dé no mi na tion des en fants venus d’ailleurs et sco la‐ 
ri sés en France peut être trai tée :

2

d’un point de vue dis cur sif, à par tir du re cen se ment des actes no mi na tifs em ‐
ployés dans les cir cu laires de l’Édu ca tion na tio nale (Gal li ga ni, 2008 ; Varro,
1999) ;
d’un point de vue des re pré sen ta tions des en sei gnants ou per son nels édu ca ‐
tifs en charge de ce pu blic sco laire.

La cor ré la tion de ces deux ap proches per met d’ob ser ver l’in fluence
des ca té go ri sa tions ins ti tu tion na li sées sur le dis cours des en sei‐ 
gnants dans leur choix ex pres sif pour dé si gner les en fants étran gers.
C’est dans cette pers pec tive de re cherche que s’ins crit la contri bu‐ 
tion de cet ar ticle qui ex ploite les pre miers ré sul tats de l’ana lyse de
ques tion naires menés au près d’en sei gnants et de per son nels édu ca‐ 
tifs en charge de l’ac cueil des en fants étran gers dans le sys tème édu‐ 
ca tif fran çais. Quelle(s) re pré sen ta tion(s) se sont- ils forgé des en fants
nou vel le ment ar ri vés en France à par tir de leur ex pé rience de ter‐ 
rain  ? Quelles ex pres sions privilégient- ils par rap port à celles don‐ 
nées dans les textes of fi ciels  ? Quel(s) trait(s) et ca rac té ris tique(s)
retiennent- ils pour dé fi nir ce pu blic sco laire ?

3

1. Du côté des textes of fi ciels : des
dé no mi na tions por teuses de dif ‐
fé rence
Quelles que soient les dé no mi na tions par les quelles l’ad mi nis tra tion
fran çaise dé signe les en fants étran gers de puis 1970, toutes sont por‐ 
teuses de dif fé rence, c’est- à-dire qu’elles ma ni festent, par le choix du
lexique de l’al té ri té, un élé ment de leur his toire per son nelle (« en fants
de mi grants », cir cu lai ren° 86-121 du 13 mars 1986, ou « élèves de na‐ 
tio na li té étran gère  », cir cu laire n°  2002-063 du 20  mars 2002), de
leur par cours («  nou veaux ar ri vants  », cir cu laire n°  2002-102 du
25  avril 2002), de leur ex pé rience lan ga gière («  sans maî trise suf fi‐ 
sante de la langue fran çaise ou des ap pren tis sages  », cir cu laire
n°  2002-100 du 25  avril 2002) 1, qui s’écarte de la norme at ten due
(Cas tel lot ti, 2009).
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Si l’on prend, par exemple, les der nières ex pres sions en vi gueur dans
les textes — « en fant nou vel le ment ar ri vé en France » (ENA) ou « nou‐ 
vel ar ri vant non fran co phone » — le choix des vo cables n’est pas, en
effet, exempt de mar quage de dif fé rence. Dans la pre mière ex pres‐ 
sion, qui ap pa raît pour la pre mière fois dans la cir cu laire n° 86-120 du
13 mars 1986, l’acte dé no mi na tif contient l’idée de dé pla ce ment géo‐ 
gra phique éva cuant ainsi les cri tères liés à la na tio na li té, à l’ap par te‐ 
nance so ciale ou en core à la maî trise de la langue, prin cipes jusque- là
re te nus pour l’iden ti fi ca tion des en fants étran gers comme en té‐ 
moigne la cir cu laire n° 2002-063 du 20 mars 2002 qui titre « Mo da li‐ 
tés d’ins crip tion et de sco la ri sa tion des élèves de na tio na li té étran‐ 
gère des pre mier et se cond de grés ». On pour rait ainsi croire que les
ENA re pré sentent une com mu nau té ho mo gène d’en fants venus
d’ailleurs : « Avec la der nière dé no mi na tion “élèves nou vel le ment ar ri‐ 
vés en France” qui suc cède dans les textes of fi ciels à “élèves primo
ar ri vants non fran co phones”, on feint d’ap por ter un éclai rage suf fi sant
qui rende ho mo gène cette po pu la tion d’élèves  » (Ra fo ni, 2009  :  49).
Pour tant, des dif fé rences consi dé rables existent selon que les en fants
ont été sco la ri sés ou pas, al pha bé ti sés ou pas dans leur(s) langue(s)
d’ori gine, pris en charge ou non dans une struc ture spé ci fique à leur
ar ri vée en France. Sans ou blier de men tion ner la grande pré ca ri té
que su bissent de nom breuses fa milles : en at tente d’un sta tut de ré fu‐ 
giés ou d’une dé ci sion de jus tice, ab sence d’at tri bu tion d’un lo ge ment
so cial, à la re cherche de tra vail, de pas sage en France avant de re ga‐ 
gner une autre des ti na tion, etc. Ces condi tions vont peser in du bi ta‐ 
ble ment sur la sco la ri té de l’en fant et sa réus site dans l’ap pren tis sage
du fran çais.

5

L’autre ex pres sion — « nou vel ar ri vant non- francophone » — re prend
l’idée de mo bi li té mais sur tout af fiche le cri tère lin guis tique comme
élé ment de dif fé ren cia tion. La ques tion de la mai trise de la langue est
cen trale dans le pro ces sus d’in té gra tion de cette com mu nau té.
L’école, en tant qu’ins tance édu ca tive et de so cia li sa tion, de vient l’es‐ 
pace pri vi lé gié pour l’ap pren tis sage du fran çais  : il faut l’en sei gner à
l’en fant, l’uti li ser comme idiome de com mu ni ca tion sco laire et
comme vec teur d’ap pren tis sage et d’en sei gne ment, c’est- à-dire l’em‐ 
ployer en tant que langue de sco la ri sa tion. Face aux pres sions exer‐ 
cées par l’ins ti tu tion et en de hors de l’ins ti tu tion, l’am bi tion est d’as‐ 
su rer à ces élèves le plus vite pos sible une maî trise suf fi sante de la
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langue fran çaise pour leur as su rer une en trée dans les ap pren tis sages
sco laires :

L’ob jec tif es sen tiel est la maî trise du fran çais en vi sa gé comme langue
de sco la ri sa tion. À ce titre, les fi na li tés or di nai re ment re te nues dans
les dé marches d’ap pren tis sage du fran çais langue étran gère ne sont
pas for cé ment celles qui doivent l’être ici, même si un cer tain
nombre de tech niques d’ap pren tis sage peuvent être uti le ment trans ‐
po sées. (Cir cu laire n° 2002-100 du 25 avril 2002)

Quels que soient, pour les dé si gner, l’ex pres sion re te nue et le re gard
porté sur l’en fant et sa fa mille qui font d’eux des étran gers, ces dé no‐ 
mi na tions couvrent des réa li tés très dif fé rentes et illus trent le rite de
pas sage que dé crit Ar nold Van Gen nep (1998), selon trois pé riodes. Le
dé pla ce ment d’un pays à un autre cause une sé pa ra tion qui se pré‐ 
sente comme une sorte de mort sym bo lique mar quant une rup ture
avec la pé riode an té rieure  : ce sont les rites de sé pa ra tion. La per‐ 
sonne quitte alors son pays, ses amis, sa fa mille, son en vi ron ne ment
qui consti tuaient jusqu’alors ses re pères et par ti ci paient à la
construc tion de son iden ti té. Viennent en suite les rites de marge qui
cor res pondent à une phase de ges ta tion, une pé riode de tran si tion,
une sorte d’« entre- deux » à la fois cultu rel, lan ga gier et af fec tif du‐ 
rant le quel l’en fant va de voir trou ver les forces pour s’in té grer dans le
nou vel en vi ron ne ment. Enfin, ap pa raissent les rites d’agré ga tion et de
ré in té gra tion qui consti tuent une (re)nais sance sym bo lique mar quant
l’ac ces sion à un nou veau sta tut. Selon Marie- Françoise Mauriac- 
Vorsanger (2009 : 18), les rites de marge et d’agré ga tion pour l’en fant
se dé roulent à l’école, ce qui l’amène à en vi sa ger l’en trée en CLIN 2

comme un vé ri table rite de pas sage puisque ces classes fa vo risent
l’ac ces sion à une culture et à une langue com munes et dé ter mi nantes
pour l’in té gra tion sco laire et so ciale de l’en fant venu d’ailleurs.

7

Dans le pro ces sus d’iden ti fi ca tion de l’en fant, l’acte de no mi na tion
joue ainsi un rôle ma jeur dans les dis cours of fi ciels. C’est par lui que
la per sonne est nom mée — ou plu tôt re nom mée — dans l’es pace sco‐ 
laire par l’at tri bu tion de ca rac té ris tiques ex ternes qui servent à sa
(re)ca té go ri sa tion. Ces dé no mi na tions peuvent sé cu ri ser les pro fes‐ 
sion nels du monde édu ca tif, par fois dé sta bi li sés par les chan ge ments
so ciaux, mais éga le ment avoir des ré per cus sions sur les re pré sen ta‐ 
tions en sei gnantes.
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2. Du côté des en sei gnants : des
re pré sen ta tions éga le ment por ‐
teuses de dif fé rence
La ca té go ri sa tion des en fants étran gers est une ques tion à la fois po‐ 
lé mique et sen sible. Po lé mique parce que l’on peut tou cher ici à des
conflits re pré sen ta tion nels entre le dis cours of fi ciel sur les mo da li tés
et les dis po si tifs de sco la ri sa tion des ENA, et les pra tiques en sei‐ 
gnantes sou vent am pu tées par le manque de moyens hu mains, ma té‐ 
riels et fi nan ciers pour aider et ac com pa gner l’en fant à trou ver sa
place au sein de l’école avec les autres, qu’il puisse en trer dans les ap‐ 
pren tis sages, etc. Sen sible parce que l’on ren contre des en fants avec
des his toires per son nelles très dif fi ciles, em preintes de souf france, de
rup ture et de fra gi li té et parce que la di ver si té des pro fils va for cé‐ 
ment bous cu ler le cours nor mal de la classe et sur tout in ter ro ger les
pra tiques en sei gnantes.

9

2.1. Le contexte de l’en quête

Suite à un pre mier tra vail sur la ca té go ri sa tion de ce pu blic sco laire
dans les cir cu laires de l’Édu ca tion na tio nale (Gal li ga ni, 2008), on pos‐ 
tule que la prise de conscience des re pré sen ta tions d’en sei gnants est
un com plé ment in dis pen sable pour me su rer si les ca té go ri sa tions
ins ti tuées par les cir cu laires of fi cielles s’im posent comme des ca té go‐ 
ries fi gées dans leurs dis cours. Pour sé rier les re pré sen ta tions d’en‐ 
sei gnants qui tra vaillent en lien avec ce pu blic sco laire, un ques tion‐ 
naire a été éla bo ré et dif fu sé prin ci pa le ment par les CAS NAV 3 de
Paris et de Cré teil au près de per son nels édu ca tifs (en sei gnants, co or‐ 
di na teur pé da go gique, chef d’éta blis se ment, etc.) fré quen tant ces
centres. L’ob jec tif est de ré per to rier leurs usages dis cur sifs au ni veau
des ex pres sions qui servent à ca té go ri ser l’en fant étran ger et de les
com plé ter par les re pré sen ta tions (inter)cultu relles qu’ils portent sur
ce pu blic sco laire. Ce re cueil de don nées au près de per son nels édu‐ 
ca tifs ne pré tend pas cri ti quer les usages dé cla rés en ma tière de dé‐ 
si gna tion de l’en fant étran ger, mais vise plu tôt à dé ga ger des ten‐ 
dances re pré sen ta tion nelles d’ac teurs qui vivent une ex pé rience
com mune dans ou hors de la classe, celle d’être en contact avec des
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en fants venus d’ailleurs et d’avoir la mis sion de les ac com pa gner dans
leurs ap pren tis sages sco laires.

Dans cet ar ticle, sont li vrés les pre miers ré sul tats qui concernent
20  per sonnes, ma jo ri tai re ment des femmes (au nombre de 16), dont
l’âge moyen se situe entre 40 et 50 ans, voire plus. 50 % d’entre elles
ont plus de 30  ans d’an cien ne té dans l’Édu ca tion na tio nale et en‐ 
seignent soit dans des struc tures spé ci fiques (8 sont en CLIN, 4 en
CLA et 1 en CLA LP, 1 co or di na teur du CAS NAV de Cré teil et 1 membre
du per son nel de di rec tion ni veau col lège, soit au total 15 per sonnes) 4,
soit dans des classes or di naires (3 en pri maire et 2 au col lège).
Intéressons- nous à pré sent aux re gards qu’ils portent sur les en fants
venus d’ailleurs et élèves en France.

11

2.2. « En fants nou vel le ment ar ri vés en
France » : une ca té go ri sa tion do mi ‐
nante dans les dis cours des en sei ‐
gnants

La pre mière ques tion vise au re pé rage des ex pres sions qu’uti lisent les
en sei gnants dans leur dis cours pour nom mer l’autre qui est dif fé rent,
mais qui peut être néan moins ré duit à un groupe iden ti fié. À par tir
d’une liste de pro po si tions de termes consa crés, parmi les quels on
trouve « primo‐ar ri vants », « élèves de na tio na li té étran gère », « mi‐ 
grants », « en fants d’ori gine étran gère », « nou veaux ar ri vants », « en‐ 
fants étran gers » et « en fants nou vel le ment ar ri vés en France », les
en sei gnants ont à sé lec tion ner la ou les ex pres sions qui cor res‐ 
pondent à leur usage et à jus ti fier, le cas échéant, leur choix ter mi no‐ 
lo gique. Une case « autre(s) ex pres sion(s) » leur per met de men tion‐ 
ner une ou d’autres dé no mi na tions non ré per to riées dans la liste.
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Le dé pouille ment des ques tion naires montre que 60  % des en sei‐ 
gnants ont sé lec tion né au moins deux ex pres sions, qu’elles ap par‐ 
tiennent à la liste ou qu’elles soient ap por tées par leurs soins. La dé‐ 
no mi na tion la plus citée reste «  en fants nou vel le ment ar ri vés en
France  » dans 65  % des ré ponses, confor mé ment à l’ex pres sion
consa crée dans les textes of fi ciels de puis la pa ru tion du Bul le tin Of fi‐
ciel spé cial du 25 avril 2002 sur la « Sco la ri sa tion des nou veaux ar ri‐ 
vants et des en fants du voyage ». Ce choix se jus ti fie par la clar té de
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ce terme pour un pu blic non spé cia liste et per met de qua li fier ces
en fants «  d’une ma nière plus “ins ti tu tion nelle” et res pec tueuse de
leur sta tut d’élèves  » (E_10). C’est ef fec ti ve ment une dé no mi na tion
ins ti tu tion nelle qui est lé gi ti mée par les éta blis se ments confor mé‐ 
ment aux di rec tives des Ins truc tions of fi cielles. Pour un en sei gnant, la
lettre « E » de l’acro nyme ENA de vrait être tra duite par « élèves » et
non pas par « en fants », du fait que l’on se situe dans le do maine sco‐ 
laire  : «  Une pe tite pré ci sion, les en fants à l’école de viennent des
élèves » (E_9).

Sont en suite men tion nées, dans les ré ponses, les ex pres sions «  en‐ 
fants d’ori gine étran gère  » (25  %) et «  nou veaux ar ri vants  » (25  %),
puis « en fants de na tio na li té étran gère » (13 %), basée sur le cri tère
ju ri dique. Les chiffres pu bliés par la Di rec tion de l’Éva lua tion et de la
Pros pec tive (DEP) en mars 2006 confirment le cri tère in opé rant de la
na tio na li té dans le pro ces sus de ca té go ri sa tion. Pour don ner un
exemple, à la ren trée 2004, 25 % des élèves non fran co phones sco la‐ 
ri sés en classe d’ac cueil dans le se cond degré étaient de na tio na li té
fran çaise. Il res sort que la dé si gna tion par la na tio na li té ou par l’ori‐ 
gine n’est pas le pre mier cri tère re te nu par ces en sei gnants, car ces
ca rac té ris tiques sont ju gées non per ti nentes et sans an crage pé da go‐ 
gique : « élèves de na tio na li té étran gère ne si gni fie pas au to ma ti que‐ 
ment élèves non fran co phones  » (E_3). Pour un en sei gnant, ces di‐ 
verses ex pres sions sont dis cri mi na toires au même titre que « en fants
étran gers » (re pré sen tant 7 % des ré ponses). Selon lui, il se rait plus
juste de les com plé ter par la men tion «  qui ne parlent pas en core
fran çais », car « ce n’est pas l’ori gine mais bien la langue non par lée
ou écrite qui im plique un pas sage en CLIN » (E_7).

14

Si l’ex pres sion «  primo ar ri vant  » est plé bis ci tée dans 19  % des ré‐ 
ponses, les en sei gnants ne manquent pas de pré ci ser qu’il s’agit plu‐ 
tôt d’un terme ap par te nant au lan gage ad mi nis tra tif, en par ti cu lier au
jar gon du CAS NAV. La Com mis sion eu ro péenne dans sa pu bli ca tion
d’avril 2009 sur « L’in té gra tion sco laire des en fants im mi grants en Eu‐ 
rope » dé fi nit dans son avant- propos le pro fil des en fants im mi grants,
en fants primo ar ri vants, en ces termes :

15

Un en fant im mi grant est dé fi ni dans ce do cu ment soit comme un en ‐
fant né dans un autre pays (eu ro péen ou non), soit comme un en fant
dont les pa rents ou les grands- parents sont nés dans un autre pays.
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Le terme « im mi grant » couvre des si tua tions di verses qui peuvent
être dé crites dans d’autres contextes par exemple par les ex pres ‐
sions « en fants primo ar ri vants » ou « en fants issus de l’im mi gra ‐
tion ». Il peut s’agir d’en fants et de fa milles ins tal lés lé ga le ment, de ‐
man deurs d’asile ou ré fu giés, ou en core en si tua tion d’im mi gra tion
ir ré gu lière. (2009 : 3)

Dans le dis cours d’un en sei gnant, cette ap pel la tion est as so ciée à tout
autre chose : « Je dé teste “primo ar ri vants”, ça fait “primo in fec tés” »
(E_8). Il faut rap pe ler que le vo cable « primo ar ri vant », en cir cu la tion
au début des an nées 90, a été aban don né en rai son de l’as so cia tion
mal heu reuse « primo ar ri vant/ primo in fec tieux ».

16

En ce qui concerne le lexème « mi grant » men tion né une seule fois
dans l’en semble des ré ponses, il sus cite à son tour un com men taire
de la part de son uti li sa teur qui pro pose de par ler plu tôt d’en fants
« mi gra toire/mi gra teur » pour dé crire :

17

[…] à la fois l’ef fort de par tir, le fait d’être parti (dé part plus ou moins
com plet de l’être), d’ar ri ver (ac tion qui peut durer, du rant la quelle
l’en fant se res sent dou lou reu se ment comme « étran ger », nou veau,
han di ca pé par l’igno rance de la langue), l’ef fort d’adap ta tion qu’il
com porte et même le voyage (ex pé rience en soi) et l’éloi gne ment
res sen ti. (E_8)

La pos si bi li té qui leur était lais sée de com plé ter la liste par d’autres
ex pres sions donne lieu à une ca té go ri sa tion por tant sur la dif fé rence
lin guis tique — «  non- francophones  » — no ti fiée dans 80  % des ré‐ 
ponses. Pour un bon nombre d’en sei gnants, cette ca té go ri sa tion ap‐ 
pa raît re la ti ve ment ex pli cite et éclai rante à la fois pour les col lègues
des classes or di naires et les pa rents d’élèves. Contrai re ment aux
autres ex pres sions, elle ap pa raît ainsi plus « neutre » et ne concerne
que la di men sion édu ca tive comme l’in diquent ces deux ex traits :

18

[…] mon tra vail se dé fi nit par rap port à la langue. (E_9)

Il est plus en adé qua tion quant au rôle de l’en sei gnant(e) de CLIN qui
est d’ap por ter à ses élèves la maî trise du FLS qu’ils soient nés en
France ou pas ( j’ai déjà ac cueilli des élèves nés en France mais ne
par lant pas un mot de fran çais car n’ayant ja mais été sco la ri sés dans
le sys tème sco laire fran çais). (E_15)
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Ce der nier com men taire té moigne une nou velle fois de l’amal game
opéré entre le cri tère de com pé tence en langue et le cri tère de la na‐ 
tio na li té  : «  s’agit- il d’en fants étran gers nés de pa rents étran gers,
sim ple ment, mais fran co phones parce qu’ayant tou jours été sco la ri‐ 
sés en France, ou d’en fants ar ri vés à l’étran ger à un âge sco laire ? »
(E_10).

19

Si gna lons le cas par ti cu lier d’un en sei gnant qui se dé fend d’uti li ser
une ex pres sion par ti cu lière par crainte d’ap pli quer des stig ma ti sa‐ 
tions re pré sen ta tion nelles :

20

Je n’uti lise ja mais au cune des ex pres sions ci- dessus. Ils ne sont pas
for cé ment de na tio na li té étran gère. « Mi grants » est mieux pour des
adultes. Presque tous les élèves de l’école sont d’ori gine étran gère.
« Nou veaux ar ri vants » à la ri gueur, mais je ne le dis pas. « En fants
étran gers » est pa reil que « de na tio na li té étran gère ». « En fants nou ‐
vel le ment ar ri vés en France » me donne l’im pres sion de rem plir un
for mu laire po li ti que ment cor rect. Je dis « CLIN » ou « ex- CLIN », ou,
quand je parle à quel qu’un qui ne jar gonne pas, « élèves non fran co ‐
phones ». (E_8)

Si ce der nier re fuse de ca té go ri ser l’en fant par la na tio na li té, son ori‐ 
gine ou ses com pé tences lin guis tiques, il n’hé site pas ce pen dant à
em ployer un acro nyme tra dui sant la struc ture spé ci fique dans la‐ 
quelle est placé l’en fant à son ar ri vée. Pour Vé ro nique Cas tel lot ti
(2009 : 109), ces sigles sont des re fuges au sein des quels on re groupe
des ca té go ries qui se sont «  en quelque sorte “cris tal li sées” par ces
sigles qui masquent l’his toire de leur émer gence ». On pour rait dire
qu’on a af faire ici à une « charge cultu relle par ta gée » au sens où l’en‐ 
tend Ro bert Ga lis son (1991) dans la me sure où l’acro nyme CLIN, por‐ 
teur de dif fé rences quant à sa mis sion édu ca tive, ren voie à un fonds
com mun de re pré sen ta tions so ciales et de pra tiques pé da go giques :

21

Un élève ac cueilli dans une classe d’ini tia tion ou une classe d’ac cueil
peut in té grer une classe du cur sus or di naire quand il a ac quis une
maî trise suf fi sante du fran çais, à l’oral et à l’écrit, qu’il a été suf fi sam ‐
ment fa mi lia ri sé avec les condi tions de fonc tion ne ment et les règles
de vie de l’école ou de l’éta blis se ment. On veille ra ce pen dant à ce
qu’un sou tien puisse conti nuer à lui être dis pen sé, pour com plé ter sa
for ma tion en fran çais et pour pro cé der ponc tuel le ment à d’éven ‐
tuelles autres re mé dia tions. (Cir cu laire n° 2002-100 du 25 avril 2002)
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2.3. « Dis- moi d’où tu viens, je te dirai
qui tu es ! » : ca rac té ris tique(s) et pro fils
des ENA
Par tant du pos tu lat que les en sei gnants ont une re pré sen ta tion de
ces en fants et de leurs pro fils parce qu’ils vivent une ex pé rience com‐ 
mune dans la classe, il est in té res sant de voir ce qu’ils disent sur les
ca rac té ris tiques so ciales, lin guis tiques et cultu relles re con nues à ce
pu blic sco laire.

22

Dans la ma jo ri té des ré ponses, il res sort que les pro fils des nou veaux
ar ri vants sont mar qués par une grande di ver si té : « Ils sont aussi di‐ 
vers que les autres » (E_10). Celle- ci tient à des élé ments saillants tels
que les his toires per son nelles, les pays de pro ve nance (Chine, Bir ma‐ 
nie, Ben gla desh, Af gha nis tan, Ni gé ria, Maroc, Inde, Tchét ché nie,
Congo, Pa kis tan, etc. ; pays en guerre, en voie de dé ve lop pe ment), les
ex pé riences lan ga gières et cultu relles (langue[s] ma ter nelle[s] autre[s]
que le fran çais mais aussi dif fé rente[s] de la langue de sco la ri sa tion
dans le pays d’ori gine, ha bi tudes ali men taires, peu ou pas ha bi tués
aux fré quen ta tions de lieux cultu rels tels qu’on les conçoit en Eu‐
rope), le degré de sco la ri sa tion (peu ou pas sco la ri sés dans le pays
d’ori gine, élèves lec teurs/non lec teurs dans un autre al pha bet, etc.),
la si tua tion so ciale vécue en France (fa mille de man deuse d’asile, vie
en foyer ou en hôtel so cial, si tua tion ir ré gu lière, etc.), les pro jets mi‐
gra toires (ins tal la tion dé fi ni tive ou tem po raire).
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Les en sei gnants sont donc confron tés à des pro fils d’en fants hé ri tés
de tra di tions re li gieuses et/ou cultu relles, comme le re late cette en‐ 
sei gnante :

24

Les pe tites Tchét chènes n’ont pas le droit de par ler aux gar çons, des
gar çons sri lan kais ne sont allés qu’à l’école co ra nique, des pe tites
filles sri lan kaises n’ont pas eu le droit d’y aller, des pe tites afri caines
mu sul manes ont connu l’ex ci sion, ou ont en charge des pe tits frères
et sœurs qu’elles élèvent en par tie, leur mère ne par lant ni ne li sant
le fran çais, des pe tites Pa kis ta naises viennent à l’école pri maire en
France et sont ren voyées au pays à 10 ans et ont leur études bru ta le ‐
ment stop pées, de peur qu’elles ne se « fran cisent » trop et ne
tombent amou reuses d’un Fran çais… (E_7)
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Il est à noter que cer tains en sei gnants se dé fendent de vou loir stig‐ 
ma ti ser l’en fant étran ger par l’at tri bu tion de ca rac té ris tiques dis tinc‐ 
tives : « Au cune ca rac té ris tique par ti cu lière due à leur ori gine étran‐ 
gère. Les ca rac té ris tiques sont dif fé rentes d’un élève à l’autre au tant
que pour les élèves fran çais » (E_16). Cela se vé ri fie par l’exa men de la
si tua tion so ciale en du rée par les fa milles étran gères qui peut être
sem blable à celle vécue par des fa milles fran co phones : « l’as pect so‐ 
cial reste aussi hé té ro gène que pour les ap pre nants fran çais  !  »
(E_13).

25

Face à cette hé té ro gé néi té, on peut pa ra doxa le ment dé ce ler une cer‐ 
taine ho mo gé néi té de la si tua tion af fec tive vécue par le nou vel ar ri‐ 
vant. Quelle que soit l’his toire de l’en fant, l’ar ri vée à l’école est mar‐ 
quée par un sen ti ment de rup ture, de dé ra ci ne ment, de dou leur,
comme on le dé couvre dans cet ex trait :

26

To tale ho mo gé néi té du point de vue de l’ar ri vée, du mo ment dou lou ‐
reux où eux- mêmes se vivent étran gers au titre de « nou veau » dans
l’école, et au titre de dé mu nis de grille de com pré hen sion, de re pères
et de normes sûrs, ainsi que de pos si bi li té d’ex pres sion lan ga gière. Ils
sont no tam ment pri vés de tout lan gage pen dant un mo ment (au bout
d’un cer tain temps, ils parlent de nou veau dans leur langue à leur
maî tresse de CLIN et à leurs ca ma rades non fran co phones). (E_6)

Dans l’en semble, les ré ponses ap por tées té moignent que leur ren‐ 
contre avec l’autre ne peut lais ser les en sei gnants in- différents
(Auger, 2007 : 200) parce que jus te ment, les nou veaux ar ri vants sont
dif fé rents : « Les élèves sont tous dif fé rents, même s’ils viennent d’un
même pays. La ri chesse cultu relle est le point com mun à tous les
élèves, quelle que soit leur ori gine so ciale ou géo gra phique. Leur vo‐ 
lon té de réus sir éga le ment » (E_7). Il est à noter qu’aucun d’entre eux
n’af fiche dans son dis cours le pré sup po sé selon le quel l’ori gine mi‐ 
grante est source des pro blèmes sco laires.

27

Ces re pré sen ta tions en sei gnantes qui consti tuent un té moi gnage sur
une réa li té de ter rain de viennent ainsi « in ter cul tu relles », au sens où
l’en tend Na tha lie Auger, du fait qu’un trait cultu rel est dès lors pris
comme élé ment saillant de dif fé ren cia tion : « Cette fonc tion sert psy‐ 
cho lo gi que ment à se sé cu ri ser  : l’autre est dif fé rent mais je peux le

28
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ré duire à un groupe, une ca té go rie, en somme le mettre dans une
case qui me per met de l’iden ti fier » (Auger, 2007 : 201).

Mais le dan ger en cou ru à vou loir les mettre dans une même case — la
ca té go rie des en fants étran gers — est d’ho mo gé néi ser les pro fils alors
qu’ils sont em preints de dif fé rences : « En de hors du fait qu’ils ont à
ap prendre la langue fran çaise, orale et écrite, ainsi que les codes
cultu rels qui y sont as so ciés, pas de ca rac té ris tique com mune. Ils
sont aussi di vers que les autres » (E_10).

29

En re pre nant les dif fé rentes ca rac té ris tiques men tion nées par les en‐ 
sei gnants dans leur dé fi ni tion des ENA, on ar rive à une dé fi ni tion qui
se rap proche de celle de la Di rec tion de l’Eva lua tion et de la Pros pec‐ 
tive dans sa Note d’in for ma tion 06.08. :

30

Les élèves nou vel le ment ar ri vés en France (ENAF) peuvent être de
na tio na li té fran çaise ou non. Cette ca rac té ris tique ju ri dique est in dé ‐
pen dante de la maî trise par l’élève de la langue fran çaise. De même,
elle ne pré juge en rien de la na tio na li té ou de l’ori gine géo gra phique
de l’élève ou de ses pa rents. Les dis po si tifs étu diés ont pour vo ca tion
d’ac cueillir, pour une durée li mi tée, les élèves nou vel le ment ar ri vés
dans le sys tème sco laire fran çais ou qui ne l’ont connu que par tiel le ‐
ment (une sco la ri sa tion d’un ou deux ans à l’école élé men taire, un
dé part dans le pays d’émi gra tion des pa rents, suivi, quelques an nées
plus tard, d’un re tour en France) dont la maî trise du fran çais de ‐
mande une mise à ni veau ra pide afin de leur per mettre d’in té grer
avec pro fit une classe du cur sus or di naire » (DEP, 2006 : 1).

2.4. À la re cherche de nou velles ca té go ‐
ri sa tions
À la ques tion « À par tir des ca rac té ris tiques que vous avez men tion‐ 
nées pré cé dem ment, quelle ex pres sion, selon vous, per met trait de les
réunir ? », des en sei gnants ont pro po sé d’agré men ter le sigle ENA de
la men tion : « sans une maî trise suf fi sante du fran çais » (E_12) ou en‐ 
core de re prendre l’acro nyme ENAF en y ap por tant une va ria tion
quant à sa dé cli nai son «  élèves qui viennent d’ar ri ver en France  »
(E_16).

31

Dans les autres sug ges tions ré per to riées, il est sur tout ques tion de
mar quer leur in com pé tence en fran çais : « élèves en ap pren tis sage du
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fran çais à l’école » (E_2), « élèves mi grants non fran co phones » (E_6),
« non fran co phones » (E_9 et E_8) ou en core la simple men tion « le
ni veau de maî trise du fran çais  » (E_14). On peut noter l’im por tance
ac cor dée à la maî trise de la langue fran çaise qui est de ve nue de puis la
fin des an nées 1990 le leit mo tiv du dis cours of fi ciel dans le pro ces sus
d’iden ti fi ca tion. C’est bien la langue et sa maî trise qui sont la condi‐ 
tion sine qua non de l’in té gra tion dans l’école et dans la so cié té des
en fants étran gers. Ainsi, dès que l’on traite des en fants nou vel le ment
ar ri vés en France, c’est le cri tère lin guis tique (à en tendre comme « ne
par lant pas le fran çais ») qui est do mi nant dans les dis cours. Dans les
faits, il se rait plus juste de dis tin guer ceux qui ne parlent pas fran çais
et ceux qui parlent fran çais mais qui ne pos sèdent pas le fran çais de
l’école dans sa ver sion nor mée (Varro, 1990).

Pour un en sei gnant, l’ex pres sion consa crée de vrait être  «  EN FE REF
pour élève non fran co phone en re cons truc tion et fran ci sa tion » (E_7)
poin tant ainsi les consé quences sur un plan iden ti taire qu’en gendre
leur si tua tion d’en fants venus d’ailleurs et sco la ri sés en France. En
contexte mi gra toire, la langue exerce un double pou voir d’in clu sion
et d’ex clu sion  : «  elle est in dé nia ble ment un vec teur d’in té gra tion,
mais elle est aussi un mar queur de dis cri mi na tion dans cet es pace
fran co phone où le non‐par tage de la langue com mune avec le reste
du pu blic sco laire est signe d’étran ge té  » (Gal li ga ni, 2009  :  149). La
langue va ainsi agir sur l’iden ti té qui se construit à l’école selon un
pro ces sus d’iden ti fi ca tion — en par ta geant la langue com mune per‐ 
met tant ainsi une éga li té de trai te ment — et de dif fé ren cia tion, pour
sou li gner sa dif fé rence par le re cours à sa ou ses langues pre mières
(voir Gal li ga ni, à pa raître).

33

La façon de nom mer l’autre — celui qui vient d’ar ri ver en France — est
assez ré vé la trice sur celui qui le nomme (Auger, 2007 : 206), ce que si‐ 
gni fi ca ti ve ment laisse trans pa raître la pro po si tion d’un en sei gnant en
les nom mant  : « desespero- arrivant, as sis tés so ciaux » (E_5). À l’in‐ 
verse, 25  % des en sei gnants in ter ro gés n’ont émis au cune pro po si‐ 
tion, si gna lant ainsi leur refus de par ti ci per à la ca té go ri sa tion et la
stig ma ti sa tion du nou vel ar ri vant : « cela me semble dis cri mi nant de
sur dé ter mi ner les ap pre nants néo- francophones » (E_13).

34
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En guise de conclu sion
De cette pre mière série de ques tion naires, il res sort de l’ana lyse que
les re pré sen ta tions ins ti tu tion nelles qui cir culent dans les textes of fi‐ 
ciels à tra vers les dif fé rentes dé no mi na tions agissent de ma nière ef fi‐ 
cace et sé cu ri sante sur les dif fé rents ac teurs de ter rain qui en usent
pour ca té go ri ser ce pu blic. Par fois, ils fa briquent de nou velles ap pel‐ 
la tions dans la re cherche du mot juste pour mieux col ler à la réa li té
du ter rain, ce qui té moigne de l’im pos si bi li té de construire une ca té‐ 
go rie concep tuelle pour tous les en fants. Ces ca té go ri sa tions ont
pour effet de sé cu ri ser les pro fes sion nels du monde édu ca tif, par fois
dé sta bi li sés par les chan ge ments so ciaux et leurs ré per cus sions sur
les pra tiques en sei gnantes. Les en sei gnants sont eux- mêmes, comme
tout lo cu teur, aux prises avec des re pré sen ta tions qui peuvent fonc‐ 
tion ner sur le mode de la dia lec tique du même et de l’autre. Mais par‐ 
ler des re pré sen ta tions des en sei gnants reste une tâche dé li cate et
dif fi cile  : «  on ne peut évi ter une mise à plat qui fausse et risque
même de tra hir la réa li té d’un ter rain dont la com plexi té n’ap pa raît
que peu à l’ex té rieur, im po sant une ap proche pru dente et nuan cée »
(Varro, 1990).

35

Un autre point à sou li gner est que la ou les langues de l’en fant et de
sa fa mille ne sont que très ra re ment évo quées par les en sei gnants
dans leur dé fi ni tion de ce pu blic sco laire. Sur l’en semble des ques‐ 
tion naires, seule ment deux en sei gnants font men tion de leur plu ri lin‐ 
guisme, ré sul tat de leurs ex pé riences lin guis tiques et cultu relles
avant leur ar ri vée en France :

36

Élèves par lant une langue ma ter nelle autre que le fran çais et ayant
évo lué dans une autre culture que celle du pays d’ac cueil, en contact
quo ti dien avec la langue et la culture fran çaises, qu’ils doivent com ‐
prendre et as si mi ler afin de per mettre leur in té gra tion ra pide dans le
sys tème sco laire et so cial fran çais. (E_1)

Ce pu blic est plu ri lingue et mul ti cul tu rel ce qui lui confère des fa cul ‐
tés d’adap ta tion que n’ont pas les en fants qui n’ont pas vécu cette ex ‐
pé rience de « vivre ailleurs et au tre ment ». (E_18)
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@NOTES

1  Ces dé no mi na tions ap pa raissent dans le titre des cir cu laires sui vantes  :
« Mis sions et or ga ni sa tion des CE FI SEM (Centres de For ma tion et d’In for‐ 
ma tion pour la Sco la ri sa tion des En fants de Mi grants) » (cir cu laire n°86‐121
du 13 mars 1986), « Mo da li tés d’ins crip tion et de sco la ri sa tion des élèves de
na tio na li té étran gère des pre mier et se cond de grés » (cir cu laire n°2002‐063
du 20 mars 2002), « Mis sions et or ga ni sa tion des centres aca dé miques pour
la sco la ri sa tion des nou veaux ar ri vants et des en fants du voyage (CAS NAV) »
(cir cu laire n°2002-102 du 25 avril 2002), « Or ga ni sa tion de la sco la ri té des
élèves nou vel le ment ar ri vés en France sans maî trise suf fi sante de la langue
fran çaise ou des ap pren tis sages » (cir cu laire n°2002‐100 du 25 avril 2002).

2  CLIN : classe d’ini tia tion pour les en fants nou vel le ment ar ri vés en France
dans le pre mier degré.

3  CAS NAV  : centres aca dé miques pour la sco la ri sa tion des nou veaux ar ri‐ 
vants et des en fants du voyage.

4  CLA : classe d’ac cueil pour le se cond degré ; CLA- LP : classe d’ac cueil en
lycée pro fes sion nel.
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Cir cu laires de
l’Édu ca tion na tio ‐
nale
Cir cu laire n°  2002-063 du 20  mars
2002, Mo da li tés d’ins crip tion et de sco‐ 
la ri sa tion des élèves de na tio na li té
étran gère des pre mier et se cond de grés,
B.O. n° 13 du 28 mars 2002.

Cir cu laire n° 2002-102 du 25 avril 2002,
Mis sions et or ga ni sa tion des centres
aca dé miques pour la sco la ri sa tion des
nou veaux ar ri vants et des en fants du

voyage (CAS NAV), B.O.E.N. spé cial n° 10
du 25 avril 2002.

Cir cu laire n° 2002-100 du 25 avril 2002,
Or ga ni sa tion de la sco la ri té des élèves
nou vel le ment ar ri vés en France sans
mai trise suf fi sante de la langue fran‐ 
çaise ou des ap pren tis sages, B.O.E.N.
spé cial n° 10 du 25 avril 2002.

Cir cu laire n°  86-121 du 13  mars 1986,
Mis sions et or ga ni sa tion des CE FI SEM
(Centres de For ma tion et d’In for ma tion
pour la Sco la ri sa tion des En fants de Mi‐ 
grants, B.O. n° 13 du 3 avril 1986.
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Français
De puis plu sieurs dé cen nies, les cir cu laires de l’Édu ca tion na tio nale usent
d’ex pres sions stig ma ti santes pour ré fé rer aux en fants étran gers sco la ri sés
dans le sys tème édu ca tif fran çais. Ces dif fé rentes dé no mi na tions se pré‐ 
sentent comme de vé ri tables actes de ca té go ri sa tion re po sant sur des cri‐ 
tères liés à l’ori gine, à la na tio na li té ou en core à l’ap par te nance so ciale de la
per sonne. Dans cette com mu ni ca tion, on se pro pose de me su rer l’in fluence
des ca té go ri sa tions ins ti tu tion na li sées sur le dis cours des en sei gnants dans
leur choix ex pres sif pour dé si gner les en fants étran gers. Les pre miers ré sul‐ 
tats de cette étude portent sur l’ana lyse de ques tion naires dis tri bués au près
de per son nels édu ca tifs en charge de ce pu blic.

English
Cir cu lars is sued by the Min istry of Edu ca tion have over a num ber of dec‐ 
ades con tained stig mat ising ex pres sions when re fer ring to for eign chil dren
schooled in the French edu ca tional sys tem. These dif fer ent de nom in a tions
present them selves as dis tinctly cat egor ising in nature, based on cri teria
linked to ori gin, na tion al ity or even a per son’s so cial group. In this art icle we
pro pose to meas ure the im pact of in sti tu tion al ised cat egor ising on teacher
dis course with re gard to their ex press ive choice of terms when des ig nat ing
for eign chil dren. The study con duc ted is based on the res ults of a ques tion‐ 
naire dis trib uted to edu ca tional staff in charge of these chil dren.

Italiano
Da al cu ni de cen ni, per par la re degli al lie vi stra nie ri sco la riz za ti nel si ste ma
edu ca ti vo fran ce se, le cir co la ri della Pub bli ca istru zio ne uti liz za no dei ter‐ 
mi ni stig ma tiz zan ti. Que ste de no mi na zio ni si pre sen ta no come delle vere e
pro prie ca te go riz za zio ni che si ba sa no su dif fe ren ze di cul tu ra, di
nazionalità e di ap par te nen za so cia le. Il no stro ar ti co lo si pro po ne di ve de re
qual è l’in fluen za di que ste ca te go riz za zio ni nei di scor si te nu ti dai do cen ti
per de si gna re gli al lie vi stra nie ri neo- arrivati. Sa ran no pre sen ta ti i primi ri‐ 
sul ta ti di una ri cer ca che si basa sull’ana li si di que stio na ri di stri bui ti al per‐ 
so na le do cen te a cui è af fi da to que sto pub bli co.
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Parole chiave
allievo non francofono, allievo straniero neo-arrivati in Francia, ambiente
educativo, denominazione e categorizzazione, integrazione scolastica e
sociale
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