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TEXT

Nous de ve nons de plus en plus in dif fé rents aux évé ne ments qui
concourent chaque jour à orien ter le cours de l’his toire  ; nous
sommes de ve nus peut- être moins dis po nibles pour nous in ter ro ger
sur les causes et les ef fets des grands et pe tits actes par les quels les
hommes, sou vent in cons ciem ment, contri buent à écrire l’ave nir. Le
rythme pres sant de notre culture se concentre sur le pré sent, don‐ 
nant nais sance à une « culture de la contin gence » (Mon gar di ni, 2011,
p. 70-74 et 194-197). Elle ne laisse plus le temps de ré flé chir et nous
pousse vers un dé ta che ment dé fen sif mais aride, qui met en sour dine
les ef forts et les es poirs, les illu sions et les souf frances de beau coup
de per sonnes dont les che mins croisent pour tant les nôtres, plus ou
moins di rec te ment (Sayad, 1999). Cet ar ticle donne à en tendre la voix
de ceux et celles que nous ap pe lons les « mi grants » : ils ont l’au dace
de fran chir les fron tières na tu relles, cultu relles et po li tiques qui les
sé parent de leur rêve, parce qu’ils as pirent à un monde meilleur. Ils
ac com plissent ce voyage « entre ports ou ro chers », une mé ta phore
qui fait de l’ex pé rience mi gra toire en Mé di ter ra née une aven ture me‐ 
nant soit à un port sûr (ap pro do), soit contre un ro cher (sco glio) (Pir‐ 
rone, 2002).
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À la suite des ré vo lu tions arabes en 2011, la pe tite île ita lienne de
Lam pe du sa a reçu une part im por tante de « la mi sère du monde ». En
col la bo rant sur l’île avec l’INMP 1 en tant qu’ex pert de mé dia tion in‐ 
ter cul tu relle, j’ai fait l’ex pé rience des dy na miques à l’œuvre dans le
pro ces sus de ges tion de l’ur gence mi gra toire. Celles- ci font au‐ 
jourd’hui l’objet de ma re cherche doc to rale en sciences so ciales qui
porte sur les flux mi gra toires et les pro ces sus in ter cul tu rels dans les
zones fron ta lières et sur les élé ments in fluen çant les in ter ac tions
entre mi grants et in ter ve nants. Ce bref texte vise à en ana ly ser cer‐ 
tains as pects. Le cas d’un jeune mi grant ni gé rien, qui sera pré sen té
en suite, per met d’ob ser ver cer taines des dif fi cul tés ca rac té ri sant la
com mu ni ca tion avec le mi grant et de ré flé chir sur les condi tions
prin ci pales pour une ges tion ef fi cace du phé no mène.

2

Lam pe du sa : porte de l’Eu rope et
em blème de la fron tière
En 2011, au len de main du dé clen che ment des contes ta tions qui ont
ren ver sé l’ordre po li tique de la Tu ni sie, l’île de Lam pe du sa, parce
qu’elle est plus proche de l’Afrique que de l’Ita lie, a été la des ti na tion
d’un flux in tense de mi grants magh ré bins, puis sub sa ha riens, dé si‐ 
reux de ga gner l’Eu rope. Ce n’est pas nou veau pour Lam pe du sa qui,
au moins de puis une ving taine d’an nées, est consi dé rée comme la
porte de l’Eu rope, en rai son de sa si tua tion géo gra phique qui en fait
un point d’en trée pri vi lé gié pour des mil liers d’Afri cains ; ils tentent la
tra ver sée de la Mé di ter ra née en payant des mil liers de dol lars et au
péril de leur vie, pour fuir les dif fi cul tés éco no miques, les in éga li tés
so ciales, les abus po li tiques et les conflits re li gieux dans leurs pays
(Li ber ti, 2011 ; Gatti, 2007). Mais 2011 re pré sente une pé riode par ti cu‐ 
liè re ment dif fi cile pour Lam pe du sa : sur les 150 000 mi grants ar ri vés
dans les dix der nières an nées, plus de 51  500 sont ar ri vés en 2011
(Cut tit ta, 2012, p. 25‐31 ; Ca ri tas, 2012).

3

Cette pe tite île est un ter rain de re cherche pri vi lé gié pout tout ex pert
de l’in ter cul tu rel. Elle est sans doute la fi gure em blé ma tique des fron‐ 
tières ma ri times en Eu rope : « Ap pare in fat ti evi dente che, con ri fe ri‐ 
men to al fe no me no mi gra to rio, Lam pe du sa ha ef fet ti va mente at ti ra to
su di sé, negli ul ti mi due de cen ni, tutto ciò che fa di un luogo una fron‐ 
tie ra» 2   (Cut tit ta, 2012, p.  12). Ces zones ma ri times consti tuent un
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contexte phy sique et so cial de grand in té rêt so cio lo gique, avec l’in‐ 
ter po si tion de plu sieurs fac teurs  : les dif fé rences cultu relles entre
mi grants et in ter ve nants, les condi tions psycho- physiques des mi‐ 
grants et les temps ré duits d’in ter ven tion, les sen ti ments mixtes de
so li da ri té et de frus tra tion des ha bi tants lo caux (De Pas quale, Arena,
2011, p. 7‐13) ainsi que la spec ta cu la ri sa tion du drame par les mé dias,
in fluencent les dy na miques de com mu ni ca tion entre les ac teurs
concer nés et com pliquent la ges tion des flux mi gra toires.

Cette ges tion passe par l’in ter ac tion avec l’Autre, qui se fait «  pro‐ 
chain » ou « en ne mi », selon que la so li da ri té ou le soup çon pré valent
dans la pré ca ri té des émo tions et la mé con nais sance mu tuelle. Mais
cette in ter ac tion est tou jours dans l’ordre du « dif fé rent », la fron tière
in vi tant à un contact. Dans un monde ap pa rem ment sans fron tières,
elle s’est sim ple ment dé ma té ria li sée (Cut tit ta, 2007, p.  57‐59), pour
mieux s’adap ter aux nou velles lo giques d’ex clu sion d’un monde de ve‐ 
nu plus li quide (Bau man, 2000). La fron tière tra di tion nelle peut alors
re trou ver un sens po si tif et une nou velle fi na li té dans une cen tra li té
in édite, aussi bien au ni veau phy sique que sym bo lique ; elle n’est plus
une ligne de dé mar ca tion mais ter rain d’in ter ac tion et oc ca sion
d’échanges entre deux cultures  : «  La fron tie ra non isola, fil tra. Le
fron tiere per quan to ar bi tra rie (e c’è da spe rare che lo siano il meno
pos si bile), sono in dis pen sa bi li per ri tro vare l’iden ti tà ne ces sa ria allo
scam bio con l’altro 3 » (La touche, 2012, p. 36). Selon Pier pao lo Do na ti,
le “confine” (fron tière) entre Alter et Ego est : « un ter re no di conflit to,
lotta, ne go zia zione, ma è anche un’ap par te nen za re ci pro ca che, al me no
per certi as pet ti, è cos ti tu ti va di en tram bi 4 » (Do na ti, 2008, p. 83).

5

Mi gra tions et mal en ten dus dans
le contact entre cultures
La culture se com pose d’élé ments ma té riels et im ma té riels (Mon gar‐ 
di ni, 2011, p.  184-188). Dans tout échange in ter cul tu rel, dans tout
contact entre deux cultures dif fé rentes, les obs tacles viennent sur‐ 
tout des élé ments im ma té riels de la culture (les va leurs, les si gni fi ca‐ 
tions, les tra di tions et les croyances)  ; ils fixent nos com por te ments
et mo tivent nos ac tions, et les dif fé rences qu’ils en gendrent sont in vi‐ 
sibles et gé né ra trices de mal en ten dus cultu rels. Celles- ci consti tuent
un des pro blèmes ma jeurs dans les ser vices d’as sis tance psycho-
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 médicale aux mi grants. Les mal en ten dus s’ajoutent aux fac teurs
d’ordre psycho- social, ce qui com plique l’ex pres sion et la com pré‐ 
hen sion des ma laises. Ces obs tacles à la com mu ni ca tion sont ag gra‐ 
vés à Lam pe du sa, comme sur toutes les fron tières ma ri times du sud
de l’Eu rope ex po sée aux flux mi gra toires, pour toute une série de fac‐ 
teurs dont nous pro po sons en suite une brève ana lyse.

Un mal en ten du n’est pas for cé ment lié à la spé ci fi ci té eth nique des
in ter lo cu teurs. Les dif fé rences qui le gé nèrent sont mul tiples et elles
peuvent être is sues de notre édu ca tion, notre pro fes sion, nos in té rêts
et nos ac ti vi tés per son nelles. Sur la base de ces élé ments qui ca rac té‐ 
risent l’al té ri té, nous construi sons et orien tons «  notre  » ma nière
per son nelle d’in ter pré ter le monde et de nous ex pri mer. Lorsque
nous croyons com prendre notre in ter lo cu teur, nous n’at tri buons pas
for cé ment le même sens, ou la même nuance de sens, aux mêmes
mots ou aux mêmes ac tions (Bal bo ni, 1996 & 1997). Le mal en ten du
peut alors être dé fi ni comme l’at tri bu tion d’une si gni fi ca tion er ro née
à un énon cé, un geste ou un com por te ment de notre in ter lo cu teur,
telle que nos ré ac tions ne cor res pondent pas à ses in ten tions et à ses
at tentes. « L’er reur » est vis- à-vis des va leurs et des normes in té rio ri‐ 
sées de la culture de celui qui ne com prend pas le com por te ment de
son in ter lo cu teur. Cela ar rive par exemple quand nous nous sen tons
bles sés parce que nous in ter pré tons un conseil comme un re proche,
ou que nous sommes em bar ras sés par un com por te ment que nous
ju geons in adap té au contexte.

7

Un mal en ten du ne se li mite pas à la com mu ni ca tion orale, mais il se
cache sou vent der rière un re gard, dans un si lence ou un geste banal
en ap pa rence, mais sus cep tible de sus ci ter un état de gêne chez l’in‐ 
ter lo cu teur, même lorsque la com mu ni ca tion lin guis tique semble
réus sie  : «  Le mal en ten du consti tue une si tua tion in con for table et
guère sym pa thique  : il nous com mu nique la sen sa tion ru gueuse du
frot te ment qui ad vient entre les plis de notre al té ri té  » (La Cecla,
2002, p. 15).

8

Le risque de mal en ten du est en core plus élevé lorsque les in ter lo cu‐ 
teurs ap par tiennent à deux cultures dif fé rentes, car ils ne par tagent
pas le sys tème de va leurs et de si gni fi ca tions que cha cun d’eux hé rite
de sa propre culture, et qu’il les in té rio rise et les uti lise comme fon‐ 
de ment de ses in ter pré ta tions (Mon gar di ni, 2011, p.  93‐95). Il s’agit,
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dans ce cas, de mal en ten dus cultu rels, qui vont au- delà de la ques tion
lin guis tique : deux mots équi va lents dans deux langues n’ont pas for‐ 
cé ment le même sens. Fer di nand de Saus sure ex plique plus pré ci sé‐ 
ment que des mots cor res pon dants ont la même si gni fi ca tion mais
pas for cé ment la même va leur, car le si gni fié (lié à un si gni fiant par un
rap port ar bi traire et im mo ti vé) ne dé signe pas une chose, mais sa re‐ 
pré sen ta tion men tale (Saus sure (de), 1916, p.  100‐103). C’est aussi le
cas pour un geste, une ex pres sion du vi sage ou un com por te ment
spé ci fi que ment lié une culture. Il ne suf fit pas de maî tri ser la langue
de l’autre  ; il faut s’ef for cer de s’ap pro cher des va leurs, croyances et
normes dont se com pose sa culture et qui sous- tendent et struc‐ 
turent ses mes sages.

Mal en ten dus cultu rels entre mi ‐
grants et in ter ve nants : une
étude de cas
À Lam pe du sa, l’ef fort in ter cul tu rel est en core plus dif fi cile car le
contexte est par ti cu liè re ment com plexe. L’île est le lieu d’ar ri vée de
mil liers de mi grants qui ne res tent que pour quelques jours : l’hé ber‐ 
ge ment de l’im mi gré à Lam pe du sa est li mi té au temps né ces saire
pour éta blir son iden ti té et la lé gi ti mi té de son ins tal la tion sur le ter‐ 
ri toire, ou or ga ni ser son éloi gne ment (voir le site web du Mi nis tère de
l’in té rieur ita lien  : www.in ter no.it). Elle est un lieu de pas sage, dans
le quel les mi grants ar rivent dans un état psycho- physique cri tique,
d’abord à cause d’une tra ver sée très pé rilleuse et longue (sur tout
pour les sub- sahariens qui doivent d’abord tra ver ser le dé sert). Ils su‐ 
bissent un choc émo tion nel pro vo qué par la confron ta tion avec la di‐ 
ver si té et la mé fiance qu’elle in duit, et par la crainte d’être re fou lés.
Un autre fac teur ca rac té rise ce contexte et contri bue à com pli quer
les pro cé dures d’as sis tance psycho- sanitaire : le temps li mi té. La fré‐ 
quence sou te nue des ar ri vées, l’im pré vi si bi li té des dé bar que ments
(sou vent pen dant la nuit), ainsi que la ra pi di té des trans ferts, im‐ 
posent un rythme hys té rique et op pres sant. Il n’oc troie ni le temps ni
le calme es sen tiels à une iden ti fi ca tion pré cise du ma laise et à une
prise en charge ef fec tive du mi grant.

10
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Le cas sui vant d’un mi grant ni gé rien suivi par l’équipe dont je fai sais
par tie 5, per met de connaitre un peu plus les ca rac té ris tiques et les
dy na miques à l’œuvre dans un tel contexte d’in ter ven tion. Il illustre
bien les causes et les ef fets des mal en ten dus cultu rels dans la ges tion
de l’ur gence mi gra toire à la fron tière. Il montre aussi que le stress
psycho- physique des mi grants n’est pas tou jours la cause de leurs
ma laises, mais par fois un obs tacle à la com pré hen sion d’une souf‐ 
france dont les ra cines doivent être cher chées et af fron tées dans le
ter rain de la culture. Il in dique aussi une des pistes pra ti cables pour
une com mu ni ca tion in ter cul tu relle ac com plie et une in ter ven tion
psycho- sanitaire plus ef fi cace dans le temps bref oc troyé par l’ur‐ 
gence.

11

LIK sont les ini tiales d’un jeune ni gé rien ar ri vé à Lam pe du sa en août
2011 et hé ber gé avec ses com pa gnons de voyage au centre d’ac cueil et
d’iden ti fi ca tion de l’île 6. Il y reste quelques se maines, avant d’être
trans fé ré ailleurs en Ita lie. Ses « frères » 7 si gnalent son iso le ment. Il
ne mange pas, il ne boit pas, il ne prend pas les an xio ly tiques et les
an ti dou leurs que le mé de cin du centre lui a don nés. Les crampes à
son ventre ont tout de suite fait pen ser à l’état de choc d’un mi grant
ar ri vé dans un contexte in con nu, stres sé par la longue tra ver sée en
mer et in quiet pour sa fa mille et son ave nir. Un en tre tien psy cho lo‐ 
gique lui est pro po sé, pour com prendre la rai son de son refus – ins‐ 
tinc ti ve ment jugé comme un acte d’ar ro gance, voire de stu pi di té – et
étu dier com ment l’aider à sor tir de cet état de souf france. Une réa li té
in édite et pro fon dé ment dif fé rente émerge pen dant les quelques en‐ 
tre tiens or ga ni sés avant son dé part  : une réa li té riche en élé ments
cultu rels très im por tants pour une per son na li té for mée sur une his‐ 
toire fa mi liale em preinte de va leurs tra di tion nelles.

12

Le jeune ni gé rien est l’aîné du chef de son vil lage et donc l’hé ri tier na‐ 
tu rel du trône. Mais son père a été as sas si né par le clan rival et il est
des ti né à mou rir. Dans ses fré quents cau che mars il est suivi par des
hommes qui le me nacent de mort. Il est aussi vic time d’un ri tuel ma‐ 
gique que seule ment sa mère pour rait rompre. Il ne mange pas et il
ne se soigne pas, par crainte d’être em poi son né. Il ne fré quente pas
ses com pa triotes, parmi les quels ses as sas sins pour raient se ca cher
et il ne dort pas, pour ne pas être tué dans son som meil. La psy cho‐ 
logue com prend que la pour suite du trai te ment risque d’ali men ter sa
mé fiance et ses an goisses et qu’il ne faut pas cher cher à lui ex pli quer
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que ses peurs ne sont que des croyances et qu’il est en sé cu ri té main‐ 
te nant : il ne l’ac cep te rait pas et se rait en core plus frus tré d’être in‐ 
com pris et aban don né à son des tin. Pour quoi devrait- il re non cer à sa
réa li té et ren ver ser son édi fice de va leurs et de si gni fi ca tions pour
adop ter le nôtre ? Nous de vons faire l’ef fort d’ac cep ter sa réa li té et de
re con naître la va li di té de ses re pères cultu rels 8 – le stress psy cho lo‐ 
gique et le choc cultu rel ne lui per met traient pas d’ac com plir un tel
ef fort.

Ce ré équi li brage de l’in ter ac tion le met en confiance et il ex prime ses
sen ti ments, ses croyances et ses va leurs. Nous dé cou vrons qu’il est
chré tien - d’une forme en ri chie d’élé ments tra di tion nels et ma giques,
comme il ar rive en Afrique, mais en gar dant l’au then ti ci té d’une foi
dans le Dieu tout- puissant et mi sé ri cor dieux du chris tia nisme. Nous
trou vons dans la re li gion chré tienne un ter rain d’en tente et de par‐ 
tage, qui lui per met de se ras su rer et d’ac cep ter nos soins. Nous
avons voulu aller au- delà d’un diag nos tic ra pide, sur la base des cri‐ 
tères ty pi que ment oc ci den taux qui ont tout de suite fait par ler de
stress. Ici, la mé dia tion in ter cul tu relle a été ef fi cace, car nous avons
abou ti à une com mu ni ca tion par ta gée, dans un cli mat de confiance
mu tuelle qui a abat tu le mur de sa mé fiance.

14

Conclu sions : la ré ci pro ci té au- 
delà de la to lé rance
Le cas ana ly sé montre que les élé ments sus cep tibles de gé né rer des
mal en ten dus entre mi grants et in ter ve nants à la fron tière sont nom‐ 
breux  : la ra pi di té de l’iden ti fi ca tion du ma laise psycho- physique du
mi grant et du trai te ment of fert ; la ten dance à in ter pré ter les symp‐ 
tômes selon des cri tères oc ci den taux, en né gli geant les dif fé rences
dans la per cep tion de la ma la die et de la dou leur ; les sté réo types et
les pré ju gés des in ter ve nants en vers les mi grants  ; le sen ti ment de
com pas sion et de ten dresse pour leurs croyances  ; le stress, le sens
d’éga re ment et la mé fiance du mi grant qui se ren ferme dans le si‐ 
lence face à un monde qui lui est étran ger, etc. Ces risques doivent
être évi tés pour que l’ac cueil et l’as sis tance aux mi grants ne soient
pas voués à l’échec. Une in ter pré ta tion in cor recte des symp tômes
qu’ils ma ni festent abou tit non seule ment à la non- identification de la
vraie na ture de leur ma laise psy cho lo gique et/ou phy sique, mais
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aussi à un trai te ment in fruc tueux et sou vent re fu sé. En bref, l’in ter‐ 
ven tion n’at teint pas son prin ci pal ob jec tif : le bien- être du mi grant.

Mais le dé ve lop pe ment d’une sen si bi li té in ter cul tu relle per met de
sor tir de l’eth no cen trisme et d’ac qué rir un en semble de com pé tences
réa li sant une réelle in ter com pré hen sion (Ben nett, 1998). L’ex pé rience
de ces ren contres, du contact avec notre al té ri tés, en core que dans
un état de pré ca ri té d’es prit de leur part et de ra pi di té d’in ter ven tion
de la nôtre, a été ef fec ti ve ment tour née en op por tu ni té d’échange
entre nos di ver si tés  : « Ques to modo di trat tare le dif fe renze pro duce
ar ric chi men to delle iden ti tà nello scam bio re ci pro co » 9 (Do na ti, 2008,
p. 87). L’iden ti fi ca tion d’un ter rain d’en tente entre nous et le mi grant
– la re li gion chré tienne dans le cas ana ly sé – a fa vo ri sé un cli mat de
confiance mu tuelle qui nous a per mis de sor tir d’une si tua tion d’im‐ 
passe « Per es sere ef fet ti va, la so lu zione in ter cul tu rale ri chiede una ra‐ 
gione pro fon da mente ri fles si va ca pace di ra di care i va lo ri ul ti mi su un
ter re no so li do di in tese re ci proche » 10 (Do na ti, 2008, p. 60).

16

D’autres fac teurs ont sans doute joué un rôle im por tant dans notre
in ter ac tion avec le mi grant. Le fait que nous n’étions ni des membres
de l’or ga ni sa tion qui gé rait le centre, ni des fonc tion naires de la po‐ 
lice, char gée d’iden ti fier les mi grants et d’or ga ni ser leur ex pul sion,
doit avoir en cou ra gé sa confiance à nos égards, et au début nous
avons dû lui ré pé ter plu sieurs fois que nous tra vail lions dans le do‐ 
maine psycho- sanitaire et que notre ob jec tif n’était que son bien- 
être. En même temps, j’étais conscient de l’im por tance de ma pré‐ 
sence en tant que jeune homme comme lui – ce qui lui a pro ba ble‐ 
ment per mis de se sen tir plus à son aise dans son récit de vie – ainsi
que lo cu teur de sa langue et connais seur des pro blé ma tiques de son
contexte d’ori gine. Je me ren dais compte qu’il me per ce vait comme
son vrai in ter lo cu teur, ce qui ar rive sou vent aux mé dia teurs cultu rels
dont l’ob jec tif est d’ailleurs celui d’ap pro cher du mi grant le nou veau
monde qui l’en toure.

17

En conclu sion, cette in ter ven tion – qu’on ne veut pas pré sen ter
comme un cas ex haus tif mais qui est un exemple em blé ma tique des
dy na miques à l’œuvre dans les in ter ac tions entre mi grant et in ter ve‐ 
nant – illustre les prin ci paux en jeux de la com mu ni ca tion in ter cul tu‐ 
relle, pour abou tir à une ges tion ef fi cace du phé no mène mi gra toire
aux fron tières. Je le ré pète, dans un tel contexte, seul l’in ter ve nant
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peut ac com plir le pre mier et le plus grand pas. «  Pour l’étran ger, le
mo dèle cultu rel du nou veau groupe n’est pas un re fuge mais un pays
aven tu reux, non quelque chose d’en ten du mais un sujet d’in ves ti ga‐ 
tion à ques tion ner, non un outil pour dé brouiller les si tua tions pro‐ 
blé ma tiques mais une si tua tion elle- même pro blé ma tique et dif fi cile
à do mi ner » (Schutz, 2003, p. 36‐37). Quatre condi tions doivent être
réunies en der nière ana lyse :

ne pas in ter pré ter le ma laise des mi grants ex clu si ve ment par les cri tères oc‐ 
ci den taux et ne pas qua li fier leur refus d’ar ro gance ou de stu pi di té, l’ac cep ta‐ 
tion étant sou vent le pro blème,
re con naître l’im por tance des re pères cultu rels du mi grant qui sont sou vent à
la base de son ma laise, sans ou blier qu’il est une per sonne comme nous (Ka‐ 
pus cins ki, 2007, p. 10-11),
re non cer à nos pré ju gés et sté réo types en vers le mi grant et l’écou ter sans
pré tendre avoir rai son, en ac cep tant ses convic tions comme réelles, car
l’adap ta tion se fait ré ci pro que ment,
cher cher un ter rain d’en tente fa vo ri sant un cli mat de confiance mu tuelle où
une com pré hen sion pro fonde du ma laise puisse cor res pondre à une ac cep ta‐ 
tion se reine du trai te ment.

Au- delà de la to lé rance, la ré ci pro ci té per met aux hommes de s’ap‐ 
pro cher les uns des autres : « La tol le ran za è re la ti va mente fa cile […].
Non lo è la re ci pro ci tà. Solo se sa re mo ca pa ci di cos truire re la zio ni di
re ci pro ci tà ca dran no le dif fe renze » 11 (Na to li, 1996, p. 128).

19



Processus interculturels dans les zones frontalières exposées aux flux migratoires : malentendus
culturels et urgence

NOTES

1  «  L’Ins ti tut na tio nal pour la pro mo tion de la santé des po pu la tions mi‐ 
grantes et la lutte contre les ma la dies de la pau vre té (INMP) est un éta blis‐ 
se ment pu blic, sou mis au contrôle du Mi nis tère de la santé, qui dis pense
des ser vices socio- sanitaires de soins et pré ven tion pour tous les ci toyens,
ita liens ou étran gers » (site web INMP: http://www.inmp.it/index.php/fre/
A- propos-de-l-INMP). L’INMP est in ter ve nu dans les ac ti vi tés d’as sis tance
psycho- sanitaire aux mi grants à Lam pe du sa en 2011 avec une équipe dont je
fai sais par tie en tant que mé dia teur in ter cul tu rel et qui se com po sait aussi
de mé de cins, in fir miers, psy cho logues et as sis tants so ciaux.

Cut tit ta, P., 2012, Lo spet ta co lo del
confine. Lam pe du sa tra pro du zione e
messa in scena della fron tie ra, Milan- 
Udine, Mi me sis.
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fron tie ra, Milan, Mi me sis.
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2  «  Il pa raît évident que Lam pe du sa, par rap port au phé no mène mi gra‐ 
toire, a at ti ré sur elle- même, dans les deux der nières dé cen nies, tout ce qui
fait d’un lieu une fron tière » [Tra duc tion de l’au teur].

3  «  La fron tière n’isole pas, elle filtre. Les fron tières, pour ar bi traires
qu’elles soient (et il faut es pé rer qu’elles le soient le moins pos sible), sont in‐ 
dis pen sables pour re trou ver l’iden ti té né ces saire à l’échange avec l’autre  »
[Tra duc tion de l’au teur].

4  « La fron tière est un ter rain de conflit, de lutte, de né go cia tion, mais elle
est éga le ment une ap par te nance mu tuelle qui est, au moins sous cer tains
as pects, consti tu tive des deux par ties » [Tra duc tion de l’au teur].

5  Il a été suivi d’abord par le per son nel sa ni taire du centre d’ac cueil de l’île
et as sis té suc ces si ve ment par la psy cho logue de l’INMP, l’ins ti tut pour le‐ 
quel j’ai tra vaillé en 2011 en tant que mé dia teur lin guis tique et cultu rel. C’est
dans ce rôle que j’ai par ti ci pé à ses en tre tiens psy cho lo giques, en fa vo ri sant
une mé dia tion sur le plan lin guis tique et cultu rel pour per mettre la com mu‐ 
ni ca tion et l’in ter com pré hen sion entre la psy cho logue et le mi grant.

6  Le Cen tro di primo soc cor so e ac co glien za (CPSA) est un centre d’ac cueil
aty pique car il co ha bite avec les bu reaux de la po lice aux fron tières pour les
pro cé dures d’iden ti fi ca tion et de trans fert des mi grants ainsi qu’avec une
sec tion pour la dé ten tion des mi grants des ti nés à l’ex pul sion im mé diate.
Pour cette rai son, les mo da li tés de ges tion du centre ont été sou vent cri ti‐ 
quées dans plu sieurs en quêtes de jour na listes pour le trai te ment ré ser vé
aux mi grants et condam nées par les ins ti tu tions na tio nales et eu ro péennes
pour les li mi ta tions à la li ber té per son nelle et la né ga tion des droits fon da‐ 
men taux à l’asile et au non- refoulement (Sciur ba, 2009, p. 145-169).

7  La fra ter ni té afri caine va au- delà de la pa ren té di recte. Elle donne une
di men sion sa crée au par tage d’un des tin in tran si geant et elle le conver tit en
une com mu nion so li daire.

8  En par tant de l’ana lyse lexi co gra phique de Paul Ri coeur (2004), P. Do na ti
consi dère l’ac cep ta tion de la « vé ri té » de l’autre comme une des trois sé‐ 
man tiques de la re con nais sance : comme dis tinc tion d’une iden ti té, comme
ac cep ta tion de sa vé ri té et comme gra ti tude pour cette vé ri té. Il leur ajoute
la sé man tique re la tion nelle, car les trois actes de la re con nais sance doivent
être lus comme les phases d’une re la tion entre le sujet qui re con naît, le re‐ 
con nu et le contexte so cial. Ce qui per met d’éta blir un échange cir cu laire,
mu tuel, de dons et d’ac com plir le vrai sens de l’in ter cul tu ra li té. Celle- ci
consiste à fran chir la di cho to mie de la dif fé rence et à éta blir un cir cuit re la ‐



Processus interculturels dans les zones frontalières exposées aux flux migratoires : malentendus
culturels et urgence

tion nel, un ré seau d’échanges qui per met d’éle ver la qua li té de la vie d’Ego et
Alter, et de les rendre, en par tant de leurs dif fé rences, plus égaux (Do na ti,
2008, p. 35-49).

9  « Cette ma nière de trai ter les dif fé rences per met aux iden ti tés de s’en ri‐ 
chir dans l’échange mu tuel » [Tra duc tion de l’au teur].

10  «  Pour être ef fec tive, la so lu tion in ter cul tu relle a be soin d’une rai son
pro fon dé ment ré flexive, ca pable d’an crer les va leurs ul times dans un ter rain
so lide d’en tentes mu tuelles » [Tra duc tion de l’au teur].

11  «  La to lé rance est re la ti ve ment fa cile […]. La ré ci pro ci té, au contraire,
elle ne l’est pas. Les dif fé rences ne se ront abat tues que si nous se rons en
me sure de fon der des re la tions de ré ci pro ci té » [Tra duc tion de l’au teur].

ABSTRACTS

Français
Dans l’échange in ter cul tu rel, les élé ments im ma té riels de la culture (va leurs,
codes de com por te ment, tra di tions, croyances, etc.) posent de sé rieux pro‐ 
blèmes  : les dif fé rences qu’ils en gendrent sont in vi sibles et gé nèrent des
mal en ten dus cultu rels. Ceux- ci se ma ni festent dans l’ex pres sion orale, mais
ils se cachent sou vent dans un re gard, un si lence, un geste banal en ap pa‐ 
rence, mais sus cep tible de sus ci ter un état de gêne chez au trui.
Les mal en ten dus cultu rels consti tuent un pro blème ma jeur dans les ser‐ 
vices d’as sis tance psycho- médicale aux mi grants, car ils s’ajoutent à d’autres
fac teurs d’ordre psycho- social, com pli quant l’an nonce et la com pré hen sion
de leur ma laise. C’est dra ma ti que ment vrai dans les zones fron ta lières ex po‐ 
sées aux flux mi gra toires. L’ur gence d’une iden ti fi ca tion claire et ra pide des
be soins psycho- physiques des mi grants, les condi tions pré caires de la « tra‐ 
ver sée », le trau ma tisme émo tion nel de leur plon gée dans la di ver si té et leur
état de confu sion men tale, voire d’an xié té et d’agres si vi té, sont tous des
obs tacles qui risquent de com pro mettre le pro ces sus de com mu ni ca tion in‐ 
ter cul tu relle.
Les contextes d’ur gence posent des défis de com mu ni ca tion ad di tion nels.
Le cas concret d’un mal en ten du cultu rel avec un jeune mi grant ni gé rien ar‐ 
ri vé dans la pe tite île ita lienne de Lam pe du sa en 2011 le confirme. Ce cas
per met de pro po ser une ap proche plus ample et in té grée du phé no mène de
la crise mi gra toire. Cette ap proche est at ten tive à l’état psycho- physique du
mi grant et aux élé ments cultu rels dont il est por teur. Il faut les re con naître
et les ac cep ter pour par ve nir à une com pré hen sion mu tuelle ap pro fon die et
ap por ter une ré ponse adap tée aux be soins des mi grants.

English
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In in ter cul tural ex change, im ma ter ial ele ments of cul ture (val ues, codes of
be ha viour, tra di tions and be liefs, etc.) give birth to major prob lems: they
pro duce dif fer ences that are in vis ible but en gender cul tural mis un der‐ 
stand ings. These usu ally arise through verbal ex pres sion, but they are often
hid den in a glance, a si lence, a simple ges ture which, des pite its or din ary
ap pear ance, may be the cause of a dis turb ing feel ing for other per sons.
Cul tural mis un der stand ings may have a tre mend ous im pact on ser vices
ded ic ated to mi grants’ psy cho lo gical and phys ical health. They add fur ther
obstacles to mi grants’ psychoso cial con di tions and they make the ex pres‐ 
sion and un der stand ing of their needs more dif fi cult. This is dra mat ic ally
true in bor der areas highly ex posed to mi gra tion flows. An ur gent in ter ven‐ 
tion re quires a rapid and clear iden ti fic a tion of their prob lems. The un safe
con di tions of their long jour ney and their first and dis tress ing con front a tion
with di versity, as well as their men tal be wil der ment, or even anxi ety and
hos til ity, all are obstacles to an in ter cul tural com mu nic a tion pro cess.
In such crit ical con texts, in ter cul tural com mu nic a tion faces fur ther chal‐ 
lenges, as shown by the real case of a cul tural mis un der stand ing with a
young Ni ger ien mi grant, in the small Italian is land of Lampedusa in 2011.
This case also gives the op por tun ity to in tro duce a wider and more in teg‐
rated ap proach on how to man age mi gra tion crises. This ap proach aims at
con sid er ing both mi grants’ psycho- physical con di tions and their cul tural
ele ments rooted in their be ha vi ors. They need to be ac know ledged and ad‐ 
dressed be fore reach ing a deep mu tual un der stand ing and provid ing a suit‐ 
able an swer to their needs.
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