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une seule et même couleur non effaçable pour écrire euou souligner. Seule I'encre noire
ou I'encre bleue est autorisée. L'utilisation de plus d'une couleur, d'une couleur non
autorisée, d'un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.
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Ge sujet comprend 25 pages.
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Animateur territorial principal de 1"'classe, vous êtes directeur d'un centre social de quartier
dans la commune d'Animville (65 000 habitants) et encadrez à ce titre une équipe de quatre
anrmateurs.

Votre quartier concentre un nombre élevé de migrants, arrivés récemment sur le territoire, et
pour lesquels votre structure assure déjà des cours d'alphabétisation. Votre élu de secteur
sollicite le directeur des affaires sociales dans l'optique de mettre en place un

accompagnement plus global à destination des familles.

Ce dernier vous demande donc, dans un premier temps, de rédiger à son attention,
exclusivement à I'aide des documents joints, un rapport sur la parentalité des populations
migrantes.

10 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d'établir un ensemble de propositions
opérationnelles visant à la mise en place, par votre équipe, d'actions d'aide à la
parentalité pour les personnes migrantes accueillies.

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connalssances.

Liste des documents :

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

Document 6

10 points

( Une parentalité à rude épreuve > - lsabelle Gravillon - L'école
des parents, n'608 - Mai-juin 2014 - 4 pages

< Soutenir la fonction oarentale et éducative dans un contexte
de diversité socioculturelle : l'engagement des professionnelJe-

s et des élu-e-s ) - Agence de développement des relations
interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC), adric.eu -
Consulté le 21 février 2018 - 3 pages

< Les parents migrants et l'exercice de la fonction parentale >
(extrait). Rapport thématique: L'impact de la migration sur la
parentalité : réalité ou représentations - Observatoire régional
de I'intégration et de la ville (ORIV) Alsace - Juillet 2012 - 5
pages

< Favoriser la médiation entre les familles et l'institution scolaire
par le biais de l'alphabétisation ) - Afev Aix-Marseille - Mars
2016 - 2 pages

< Familles migrantes, écoles, autres acteurs éducatifs: Quelle
place et rôle de chacun(e) dans la réussite éducative de tous
les enfants ) - Fédération des Centres Sociaux et
Socioculturels du Val-de-Marne - Avril 2014 - 4 pages

< Points généraux de vigilance pour une action en direction des
parents immigrés ,, Rapport thématique : L'impact de la
migration sur la parentalité : réalité ou représentations -
Observatoire régional de I'intégration et de la ville (ORIV)
Alsace - Juillet 2012 - 5 pages

Documents reproduits avec I'autorisation du C.F.C.
Cedains documents peuvent compofter des renvois à des notes ou à des documents

non fournis car non indispenst,f: , ," compréhension du sujet.
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installée dâns lê pays
d accueil.

1. Àut€ure de ivos enlrnls
drmain, Pour une sociélti

éd- Odile Jacob,2010.

2. Elte a pêl|icipé à là
rédâclion de I o'rvrâgÊ
coltectif Mèles ûl bébrs

dirÊclion de Chfistine
Davoudiân, éd. E.ès,
2014. voir article
pp. 28-29 de ce nurnéro.

DOCUMENT 1

Familles migrantes t

UNE PARENTALITE
/7\

A RUDE EPREUVE
Chaque année, 1 00 000 étrangers en moyenne sont off iciellement
accuei[is en France, D'autres, nombreux, arrivent ctandestinement.
Dans les deux cas, ceux qui ont des enfants doivent relever [e défi
d'être des parents en exil.

oæa
t'ilE.ani

ous les |nigrEnt. qui aûivent en france parugent

I'espoir de s'y construire une vie meilleure que

dans leur pays d'origine, pour eux et leurs eûfants

quand ils en ont. Un parcours lou-rd et complexe les

aûend : renter de s'intégrer au plus rite dÂns ce Fays
d'accueil, donr ils ne connaissent rien parfois, (où! en

assumant leur rôle de parents dans des conditions
compliquées par I'exil. << les Pareats n grants dojr.ellr

notamment faire face au rcgard desprofessjonne.is du

monde médic , social, scolajrc. lJn rcgard largement
gûidé par I'idée quÏl n'exisre quirne seuJe borne
rnaniêre de s'occupel des enânts, ia rtôlre 1, rernarque

Marie Rose Moro, pédopsy<Jriatre, et spécialiste de

psychiatrie Ûanscultureller. Une maman migranre gui
a dé.iâ eu piusieurs enfànts et â gui on exliligue en

détail comment )aver el nouffir son bébé se senttra

nécessariclncnt rellùse en cause. Ia Poslure des pro

Êssionnels gui donnene des /eçols liag.ilise les parer ts

migranrs et ,les fdt douter de -leurs compérences ,r.

Certaiûes Africaines reuoncent aiosi à porter leur tÉbé

au dos. comme c'est la coutume dans leur cr:lurre,
parce qu'elles sont l'objet de regards qui les gênent.

Elles en viennent à abandonner leurs manières dc faire

traditionnelles - et par là même, à perdre leut audren-

ticité et leur naturel - pour adopter celles du pays qui
lcs accueille, riche donc forcément << supérieur > rlans

leur esprit. ,r Or; pour se senril bien avec scs errfalfs,
rl fi ut étre i J iise avec rej citoix êducatifs et alfecrifs,

rc pas êrre cont a.int de aourner le dos à sa pt<tpre

cu.ltute, estilre Marie Rose Moro. Nos forntations
delraienf sensibr-Jiser les prolêssioanels au Éia qu'il

exjsre mjlle et une manjère d'étre de bons parentl ies

arnener â leconaaitre cetfe multipjictfé, er â ne pas

disgualifer les autres éducations d'emblée. >>

Insécurilés matérielle et psychique

Certains parents migrants afftontent aussi des condi-
tions de vie très précaires. passalt d'hébergement
d'urgence en hébergement d'urgence, et se retrolr'\?lrt

même ponctuellement dans la rue arec leurs enfants,

parfois. C'est le cas notamrnent de clandestlns ôn de

réfuglés en attente d'une Place en CADA (centre d'ac-

cueii pour les demandeurs d'asile), < Qrrand r1.âut
appLler tous le, purc Ie I I5 Pour lrouver un tojr lc
soir rnême, .l'alrenrion des parents â Jeurs enfints ne

peu! ôrre Ja rnénre gu'avec ùne vicslâble J le's q estions

ma térie.lles fnissenr par enraàir le psTcllisme, obselve

Marie-José Villain, psychologue en PMI (centrc de

Prorecrion naternelle ei infantile) à Saint Denis (93i2.

L'aniété permanente des parents et I'intPossibilité,
pour Jeurs jeunes eDlànts, de s'appuyer sur un elri-
ronnemenf sfabJe ea familier entravent, chez ces der

riers, la construction dirn sentimeat de sécurité

in tér.ieure. ))

cette insécuriré psychique peut, hêlas, hypothéquer

leur dér'eloppement irannonieux, et avoir des consé-

quences à long ierme sw leurs ePPrentissages, er leurs

rclaliors ultérieures avec les autres,les rendre défiairtes

ou agressives, Cependant, une rencolttc ponctuelle,

mais décisive, avec un pro(èssionnel porreur d'une
parole réconfôrtante peut contribuer à atténuer ces

dii'6 cul tés. < J'expiigue a ux c'aûIl ls q ue ce q u 'ils vi vetf
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n'est pas Ja rro.me, pÉcise Ma e-José Villain. ,/e Jeur

dis que Jeurs parents ne sont pas responsables de ce

quotidien compligué, majs gu'ik essa',ent, arl

conrraire, de trouvel des so.ludons Poser ces mors_Jâ

me semble importanr pour leul aràir : c'est recon-

nairre qu iJs ont ici I eur place, malgré les aPParenceg

et, surtoùf, éhahiliter leurs parents â leurs ;,eux. >>

I'uoe des dilfrcultés auxquelles sont confrontés les

parents migrants résidc, en effet, dans lcs rqrroches,
plus ou rnoins explicites, plus ou moins coDscients de

ieurs enfants. ll n'est pes foujourt qu€stion de rancceur,

plurôt d'une remise en cause de leur Place parentale.

< Quand les en{alj.ts migrent tôf, avàDt dix arrs, ou
q û i.is nar'ssert en Fran cg i.ls se repêren rplus l.apidement

que leurs parents dans Ja socjélé li'ança.ise, et jeur

servent méme souvent d€ guidcs. [,fne sifuation gui
rnverse les rôles, place Jes parenas et siruarion d€ dépet-
daace, ef donne un sentrnelt de foute-puissance aux

enÊrts >, remarque Marie Rose Morc.

fécole, trne vrai€ chance

Dals le parcours complexe d'un eufant nrigraat, I'ecole

constitue souvent un Puissant facteur d'intéStationr.
<c les parents sont três àeureux d'envoyer Jeur enfanr

â l'éc,oie, constate (laûe Schiff, sociologue{.lls arrivent

souveit de paTs oû ie systêntç scolaire estpeu déve-

loppé, er-i-x-mêmes n), onr pas torrjours eu accès .l.ls

nouûissert donc des attenres énormes vis-â-ris de

l'école francaise. > < Ia scolerisadon est t.à srructu-

rantc pour les enfaars dernlgrrrfr, pourpeu que |'école

,les accueil.le et tolàe un Æoment d'adapaaûbn ,, aloute

Marie Rose Moro.

I"'école française, justement, réussit-elle à prendre en

charge de manière efficace ce public spéciFque ? Un
point très positif esr à me(te à ton acdf : les enfants

de migrants, que leurs parc[(s soient où nc]n en situa-

don régultère, sont obligatoiretneot accueillis à l'école

lusqu'à l'âge de I 6 ans, comDe tous les enfalts pré-
sents sur le terriioire. Ceux qui maîrrisent mal la laague

frÀnçaise soDt pris en charge pendaot un ân au scilt

des UPEZA (Unités pédagogiques pour élèves allo-
phooes! arrivants) et des UPE2A-NSA (pour les élèves

non scolarisés antérieuemenl) : un rerme générique

qui regroupe les ex-CLIN (Classes d'initiatiou pou!
non fiancophones) du premier degré el les ex-CLA

(Classes d'accueil) drr second degré.
.< Ma.iheurcus€ment, il existe parlois un dé<alage enue

leprincipe d'accueil généralisé des enfints de nrigrants

et la réalité, regrette Claire schifl cn effet, les places

en IIPE2A ne sont pas assez nombreuse*, aotammer !
au niveau du lycée. Certarns adoJescents se tefrouvent
doac err dé1àut de sco]arisation, livrés â eux-mémes,

à une période déjà courplexe de .lelr vie. -lis càercùent

a/ors du travaij - souvent daDs des condiriols difilcùes
* er perdenr ia possibilité d'êûe lbrmés, au moins
dans I'immédiat. >>

PÂr ailleu.s, si les textes offciels prévoient que les enhnts

scolarisés au scin des UPE2A soiettinscrits en parallèle

dans des dasses ordinaires pourâciliter )eur iutégratioD

soci;le et scolaite, la râitê n'esr pas toujouts conlbrme

Cela dépend de l'organisation des établissemenls, €t de

la bonne volonté de chacrur. .. i Ja dil]ërence des enscj-

gaants des UPE2A, qui sona yo]ontaires el souveDl

motivéq les enseignants des clajse. oidtna-iresr€clx?neor

POUR
UN ENT*HT
MIGRANT
rECÛLË S5T
trN purssÂNï
FATTËUR
n'$\iTÉsRATï*t'i

3.Voir pp, 30"31.

4, Auteure de ( Linstitulion
scotàk€ et les ênfanls de
migranls: peut mieux f3ite t.
dâns lâ revue Rommgs el
M8réliont septembre-
oclobrc 2004.

5. oonl la lângue mâlernetle
est rne Lôngue étrâûgère,
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aitleurs ont-its
apprendre sur ta

vogue du co-slee-
qui, pouf t'heure,

ou ou ponage

inspirée des

les cuttures

la lonction matornelle

en charge des enfants. Les sociétés ont toujours

évolué et progressé de [a sorie. par métissagês et

apportsextérieùrs Pourquoi ceta serait-il différeot

en matière d'éducation ? l-G.

L Merie Rose Mom àélé finviléedu grand eûtrelien dàns le
numéro ôÛ4 de L'Ëcolé des pàtenls.

2. Lelâit dedormir avec son bêbé,

parôis â prendre en cfiarge ces é1èves au bout d'un an,

constate la sociologue. Lls ne iugent Pas loujonrs néces-

saire, par exempie d'adâpfei-leû rlotatiotr pouc dr-selr-

ils, ne pas créer dï:égai.ites au sein de Ja classe. 04 un

itôl€ qui r.if en France depur-s peu 6ir encore beaucoup

de Êutes, rnâte s i.l progresse. Résrr.itat I de nombrerrx

élêr,es mlgra:rts se découragetf, et 5e reli"ouve.ntpéna-

Jrsés darrs .le ur' ori"n ta tion, alorsqu'ils sonr souvenl tris
rrryailleurs et désireut de reussjc â .leur arrjvée. ,,r

Qu'eD est-jl des initialiles pou! làciliter I'implicalion
des parents dans la scolarité de leur enfanr, décrite

La nl*diEti*n intareu{tur*ll*
lour lever tes btocag€s

À I'hôDitêl comme dans le secteur de la proteclion

de l'enfance,les professionnels se ret.ouvent parfoas

face à des patents migrants qui ne comPrennent

pas teurs décisions, et retusent d'y adhérer' Pour

tenter de lever ce l]locagê, ils peuvent mettre en

Ia soll.icite, Ia

ot! concerné

eremple,uo média-

leur intercult,rel de la mêmè orlginè que les parents

el un antmateur

qui connaîl la I

social,elc,l,',

pubtlque et sféi
Que se pôsse-l-il
.t Ld première ét

médicaleou ', à levet les malen-

lendus, exptrque le protessionnel. La seconde' à

écouter êvec sérieux Ie poiîl de vue des Parenas. Ces

demiers peuvent, par èxemple, nous expliquer que

leur enlant esl malade parce que les esprits ne le

Nolègenl plus, ou pa(ce qu ils sonlvtcttmes de mal'

veillance. Conlrairement à ce que I'on croil, Ies deux

posilûnsen présence - I une basêe sur und rêtionalilé

de lype sctenlihque, I aù\rc insc te dans Iuniverc

cullurcldu migranl - peuvenl tÈs brcn cohabiler sans

se contredire. Accepler ce posaulat permel de mettre

en place un proret de soîns ou de prîse en chargc' qui

fait sens dans le monde du migrani et qui a plus de

chance de rencontrcr son edhésion. Le parcnt'devenu

acteur du projet, et le professlonnel, chacun avec leur
propre expertÆe. consttu,sent une alliance lace à la

p r oblé m aliqu e rc hèàkt reë "

lamil[e (du sens

par une décision

( C$1"'tli4Ë1,,lï
vËrçlR Ël{ Âi$ç
A OEs P/}.ÊTN{I$
Ël"l GRÂNIE
0tFFlcuLrÉ st,
!:N liÀçSËl!!-es
r}.INTFRFRËTË,
;ihi hlË pËl.r'f
MûMË pô,$ li:ijF
FÂ[il-ËË ? rr

1 , Coauteur avâc Cath€in€ Levaertotrvsd
de 0uat:d les esqrils vieanenl aux
méd€dnr éd. In Press, 201 4.

l. G.

dans les textes officiels comme ( -la coldidon de sa

réûssirc ,> 1 là encore, €lles sont ûès variables d'un
établissement à l'autre et dépendantes de [a bonne

volonLé dc la direction, ou des ensergnalts r,Au;'États-

Unis, gui accueil.lent de nombreux rnigrants, les do

cuments sco]alies remis aul6mil.ies sonf lràdu.its dens

plusjcurs .langues, et des interprètes sont présen rs aul
réririon.s deparents. Âie, de fej cÀez roù5. >, obseûe

Clairc Sclliff, quj ralPelle au passage que la commu-

niLalion Àvc( les Iàrnilles. miSranles ou non nt fair

grère pattie de la tradition s.olate en lrânce

C'est une

pingr, de

des bébés

slylês de

traditionnettes. de près aux manières

ne peut que nous

et, au-detà, consti
't de la parentatité !

iEn€r 3ur li rtructirre
....

llates sont en pleine

regarder ailleurs

ditférence peut-être to.casion d'une réflexion sur

t3 bonne pt.ce pour l:enfant.
. Ou'avotr-mus à gâgttGl à i|ous ouvri. à Ees âdres

Lérote des pârênts ha;iùin 2014 N"608
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ûui sent ies migrants ?

Ie dernierqua .

t2 à t3 000

Le Centfe

{18)

b[euses
jeunes enfânts.lty j iiti a!;éâîis; sa diréclrice â so!
licité le Re.sr Rivage dû Chèr (18), une aclion labeFRivage dû

lisée EPE, pour metlre ên place des ateliers de

soutien à lê parentêtité, Tous les mois, sylvine
Suman, ces mamans

qui, dans I

cer leur

de savoir commenlcela se iasse enFrance,noùs les

conse lons sur la mêoièrc dont elles peuvent adapler

leurs propres piatiques, celles qui complent à leurs
yeux, car i! n est pas quèstion qù'elles y renoncent.

Cet échange Iefi donne matière à Éllexion, souveat.

elles lrcuvenl que les femmes sonl plus valorisées

cnez nou' ! > Anne Lanchon

Le blues des orofossioonels

Malgré les inperfections dans I'accueil réservé aux

migrants, il faut reconnaître que de nornbreuses per-
sonnes - trayailleurs sociaux, petsonnels soignants,

enseignaDts, associations accÉditées par les pouvoirs
publics" ou militantesT - déploieut une énergie phé-
noménale pour les accompagner au quotidien et

faciliter leur intégration. (< Nous vjvons une période
conplexe, où les représen;ations socia.ies .liées

aux étrangers sont pJutôt négàtjves, remargue
Marie Rose Moro. .ElJe.ç rendent Ja sirradofl d.iffcile
pour le3 m.igrarts, et porlr tous ceùx gui s'occupent
d'eux. Cts derniers m u()uent de moyetis, et son( sou -
verr incompris dans la tâche qu rls mènent. u

<( Àeaucoup de professioanels sonr en .sou.ffrance,

reconnair Marie-JoséYillain. Âu ser'l des PMI,.les bud-
gets dévolus aux interprètes sonl sals cesse rogaél
Comment venir cr aide â des parents er grande diff-
culté sr on le peut rmérnepas leul parlu ? Comment
di:gager dv fernpr pour erix, guand Jes insfucrjons
olilcieJ/cs pr'ônent del économies budSétaires I
Comment les accueillb avec hùnanité, quand le per-
sorrneJ est avant lout formé à la gestion informatique ?

Ces b/ocages entraî ent découragencnt et /iusfation. ))

Même désarroi dans les CADA (centres d'accueil pour
les demandeurs d'asile). .< Quand des demandeurs
d'asj.le sont déboutes, Ie personnel qui s'est occupé

d'eux depuis ua an, parfois plus, doif leur denalder
de quirter les jieu,r, donc les rnertre â la rue et coupe.
.les ponfs avec eux, décrit Radek Ficck, directeur de

l'accc.rmpagneurent et de i'hébergemeor des deman-
deurs d'asile à l'association France Terre d'Asile.
Humainemenf, c'est très diffc|le â r.ilre, alors que des

.iiers se son t créés. Aucun so trden psycÀologiq ue r 'est

prévr pour.le personnel, ou alors de manjère trà rnar-
gjnale. > Pour faire face à ces situations, de nombreux
prolèssionnels travaillert en réscau, s'épaulett les uns

les autres, échangeut leurs expériences. Une belle leçon

de solidarité, au service des populations îragiles que

sonr les migrants.
lsabettê Grâvillon

otz?

cootlls. ,, Un

sonldéjàmère
après teur àrr
plus souvent,
0n ne disposepi
les migrants cl?

demandes), tous ne q
chose pour tes 50 à
arrivent chaque annéè

râire ; tous ne I

000D0ur60000

térrlloire.Même

ârriveà échéancl

gers vivent

dixansparl
parcequ'ils

1 Réseau d échanges réaiproques dê savoirs.

N"606 m-i-juin ?014 LécoLc dss p.ranls

6 - Notamûenl tasslàm
(Associàtion service social
tamilial migrantsJ.

7. Frâncê Têrre dAslle,
Lâ Cimâde, Emmâiis,
te Seco!.s câtholique, elc.



DOCUMENT 2

Soutenir la fonction parentale et éducative dans un
contexte de diversité socioculturelle : l'engagement des
professionnel-le-s et des élu-e-s

Agence de développement des relations interculturelles pour Ia citoyenneté (ADRIC)
www.adric.eu, consulté le 21 'février 2018

Expérience d'un séminaire interprofessionnel à Asnières-sur-Seine (92)

Pourquoi un tel séminaire à Asnières ?

Dans la mise en æuvre du Projet Educatif Local (PEL), l'équipe municipale de la ville
d'Asnières-sur-Seine (92) donne une place importante aux thématiques liées à la parentalité
: la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, les relations enfants/parents,
les rôles des parents, les rôles des tiers éducateurs, la relation
enfants/familles/professionnels.

En mars 2011, des affrontements entre bandes rivales d'Asnières et de Gennevilliers ont
provoqué la mort d'un adolescent et démontré I'urgence d'un plan d'action sur la thématique
de la parentalité. Les deux villes ont immédiatement Dris des mesures de sécurité. Une
concertation avec Ies professionnels a été envisagée afin d'approfondir l'élaboration du PEL.

A I'initiative de la Maison des Femmes, et en partenariat avec la Mairie d'Asnières, I'ADRIC a
é1é sollicitée pour animer un séminaire interprofessionnel intitulé : < Soutenir la fonction
parentale et éducative dans un contexte de diversité socioculturelle >.

Le 13 mai 2011, ce séminaire a réuni une centaine de professionnel-le-s, aux profils variés et
transversaux : personnels de I'Education nationale, personnels du Conseil général
(Protection Maternelle Infantile, Aide Sociale à I'Enfance, etc.), de la petite enfance,
conseillères conjugales, psychologues, proviseure-adjointe, responsables de projets
politique de la ville, atelier santé ville, conseil local sécurité prévention de la délinquance,
CCAS, des représentants de fédérations de parents d'élèves, la CAF, etc.

En s'appuyanl sur les apports théoriques et les échanges de pratiques, cette journée voulait
mettre en synergie des acteurs et actrices æuvrant dans les divers champs de I'intervention
sociale et mieux cerner leurs préoccupations dans la perspective d'orienter les politiques
locales à venir. C'est ainsi qu'une série d'exposés-débats proposée dans la matinée a été
poursuivie par des ateliers d'échanges de pratiques l'après-midi. En fin de journée, la
synthèse des travaux a été proposée à I'ensemble des participanfe-s.

Apports des travaux

Au cours de cette journée, les axes suivants ont été mis en réflexion :

- l'évolution de la fonction oarentale dans la société contemporaine et la notion de
parentalité : qu'entend-on par parentalité, interculturalité, autorlté parentale, diversité
socioculturelle, etc. ?
- la connaissance transversale des aspects sociaux, culturels, psychologiques, juridiques,
anthropologiques et politiques liés à la parentalité ;
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- l'approche des problématiques, des difficultés relationnelles, des incompréhensions
rencontrées sur le terrain qui illustrent les différentes conceptions de la parentalité et de
l'éducation dans un contexte de diversité sociale et culturelle.

Ces échanges ont permis aux professionnel-le-s de définir les besoins prioritaires suivants :

- créer une culture commune entre professionnel-le-s sur la parentalité: que signifie ( être
parent ) aujourd'hui ?
- mieux définir le rapport entre I'intra et l'extra-familial : comment le professionnel se
oositionne{-il ? Ën dehors ou à I'intérieur du cercle familial ?
- travailler sur la question du genre dans l'éducation : quel travail mener sur les
représentations sexuées ?
- clarifier les dimensions liées à la diversité culturelle : comment agir pour un meilleur
dialogue avec les parents de divers milieux socioculturels, et notamment ceux d'origine
étrangère ?
- mettre en place un diagnostic partagé nécessaire au niveau local pour réussir à atteindre
les parents : mieux connaître les besoins des familles pour mieux y répondre et mieux les
mobiliser;
- Renforcer les partenariats : comment développer les partenariats et mieux connaître des
disoositifs existants ?

En rapport avec ces questions prioritaires, Ies professionnel-le-s ont proposé des pistes
d'actions concrètes :

- créer un lieu ou un numéro de téléphone à la mairie pour orienter de manière adaptée les
professionnel-le-s et les parents vers les structures les plus aptes à les accompagner
en fonction des situalions rencontrées ;

- réaliser une étude des besoins rencontrés par les parents asniérois en fonction des âges
des enfants :

- agir sur les représentations qu'ont les parents face à la vie de leurs enfants dans I'espace
extrafamilial : par exemple sur la graduation des risques de I'extérieur pour les enfants ;

- renforcer I'animation collective à l'extérieur, dans l'espace public, en y organisant des
activités comme un cinéma en plein air, en pensant à favoriser la mixité socioculturelle ;

- travailler sur la place des pères dans la petite enfance, les inciter à prendre leur place ;

- agir sur les représentations sexuées :

* avec les enfants, en proposant des jeux mixtes, dénués d'assignation sexuée ;

* au sein des institutions, en allant à l'encontre de la perception dominante de la virilité qui
produit une méfiance envers les hommes qui exercent des métiers dans lesquels les
femmes sont traditionnellement maioritaires.

Conditions de réussite

Une action réunissant des professionnel-le-s aux besoins différenciés doit respecter
plusieurs conditions pour réussir :

1. Pour la mise en place du séminaire

- offrir des interventions pluridisciplinaires et complémentaires susceptibles d'apporter des
éléments de réflexion à I'ensemble des participante-s ;

- articuler les apports théoriques et les questionnements pratiques émanant des participant-
e-s. Les apports théoriques préalables établissent un cadre commun de références
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indispensable, puis, les moments d'échanges d'expériences permettent de considérer les
besoins des participant-e-s ;

- proposer une restitution en plénière des réflexions menées en sous-groupes, et une
synthèse des grands axes de discussions des professionnels à l'équipe municipale.

2. Pour la concrétisation des pistes d'action

- mener une évaluation de I'action et recenser les besoins d'aoorofondissement futurs en
s'appuyant sur une grille d'analyse élaborée en collaboration avec les partenaires du projel;
- mettre en place un programme de formation à partir des besoins identifiés au cours du
séminaire, notamment grâce à la synthèse des questionnaires d'évaluation ;

- s'assurer de I'engagement des partenaires décisionnels à prendre des mesures concrètes
sur les pistes proposées.

Perspectives d'actions

Afin de poursuivre le travail de définition d'une politique locale sur la parentalité, la Mairie
d'Asnières a engagé une enquête publique menée par et avec des parents volontaires du 2
au 30 janvier 2012. Ces parents avaient pour mission d'enquêter auprès d'autres parents et
de recenser leurs besorns et les difficultés rencontrées.

Les résultats de cette enquête ont été présentés le 15 février 2O12 au Maire, aux élu-e-s et
aux habitants.

En introduction de cette restitution, I'ADRIC a réalisé et présenté une étude statistique sur
les profils sociodémographiques des parents asniérois qui visait à :

- synthétiser les éléments statistiques relatifs à la typologie des familles asniéroises (nombre
de couples avec enfants, nombre de familles monoparentales, nombre de moins de 25 ans,
enfants restant dans le foyer parental jusqu'à 25 ans, nombre d'enfants par couple, CSP des
familles par zone géographique) et faire ressortir les grandes caractéristiques des familles
asniéroises;
- réaliser une analyse comparative de ces données par secteur géographique (hauts
d'Asnières, sud, centre) ;

- intégrer la cartographie des structures proposant des actions sur la parentalité
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DOCUMENT 3

ET LA PARENTALITE U N E REALITE

(...,)

lVais finalement qu'en est-il de l'impact de la migration sur les enjeux de parentalité ?

ll esl nécessaire pour répondre à cette intenogalion de faire un détour par la compréhension du processus

de migration.

La migration consiste en une expérience qui est porteuse de difficultés pour les personnes qui la vivent. Si

chaque expérience de migration est unique, singulière, il n'empôche que la migration entraîne des effets
similaires, des expériences communes.

Nombre de chercheurs s'accordent sur le fait que I'effet premier de la migration est de contraindre les
migrants à élaborer une série de rôles nouveaux. Certaines réalités de vie, spécifiques aux parents

migrants, font que ces derniers peuvent avoir des difficultés dans leur rôle parental. L'expérience migratoire
entraîne, en effet, une restructuration de la famille ainsi qu'un remaniement de l'implication de chacun de

ses membres, Selon le < moteur > de la migration (homme, femme, personne célibataire ou en couple...)et
les raisons de celle-ci (recompositions familiales: membres de la famille anivés à des moments différents,
séparations, demandes d'asile...), ce sont des itinéraires et des situations familiales différents qui se
construisent. Le sens que prennent Ia présence en France, les conditions de vie, l'inscription ou non dans
des réseaux (réseaux d'entraide communautaire, professionnelle, réseaux associatifs...) diffère suivant les
cas de figure,

Les parents migrants ne sont donc pas une catégorie homogène, la diversité des parcours influence leur
façon de vivre leur parentalité : < Ces différentes configurations familiales infléchissent la manière de
recomposer des repères dans un nouvel environnement, de donner du sens à ce qui est vécu, la façon de
se projeter dans cet espace 42 )).

Comme le disait Abdelmalek S ayadas, < un immigrê est d'abord un êmrgré > c'est-à-dire que le processus de
départ du pays d'origine, autant que les étapes et les modalités de I'arrivée et de I'implantation dans le pays

42 Claire AUïANT-DORIER, Trajectoires familiales et expâiences migratoires I transmission et recompositions identitalres, in Actes du

colloq)e Travailler avec des enfants et des parents venus d'ailleurc, Observatoire de l'enfance en France, Grenoble, 5 mars 2008, p5.
a3 Sociologue.

L'impact de la migration sur la parentalité : réalité ou représentations ? - ORIV - Dossjer thématique - juillet 2012
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d'accueil, sont des éléments essentiels du vécu de la personne, qu'une appellation générique comme celle
d'< immigrés r conduit à méconnalre.

LES MICRATIONS : DE5 SITUATIONS MULTIPLES

Les parents immigrés ont en commun d'avoir vécu la migration, mais denière ce terme ce sont, en effet, une
diversité dans les origines géographiques, sociales, les statuts, les situations personnelles, les projets et les
parcours migratoires.,,

Le terme de < migration r cache diverses formes de mobilités et de projets que Claire AUTANT-DOR|ERaa a
analysésas,

Elle distingue tout d'abord la situation économique des migrants (lors de leur installation) dont va dépendre
leur plus ou moins grande facilité d'insertion, de reconnaissance sociale. < Le statut socio-économique
implique une place plus ou moins privilégiée ou dêlicate dans I'espace d'installation r aa.

Ensuite, les migrations peuvent être dues à des raisons économiques, politiques ou pour des étudesa7. Les

statuts el motifs des migrations vont conditionner l'accès à des droits différents en termes de durée de
séjour, de droit au travail et également de possibilité de relour.
Elle évoque ensuite, parmi les autres éléments d'appréciation, le fait de relever d'une migration venant

d'anciennes colonies françaises, dans la mesure où cette situation permet une meilleure connaissance du
pays d'installation (système social, fonctionnement institutionnel et administratif, Iangue), mais va aussi avoir
un impact sur les questions de représentations à travers les rapports de domination.
Enfin, le fait que la migration soit inscrite dans un courant migratoire important ou qu'elle soit isolée a aussi
son importance. Dans le cas de migration inscrite dans un courant migratoire numériquement fort, le migrant
va pouvoir s'appuyer sur des compatriotes partageant le souvenir des lieux quittés et la même expérience.
Dans le cas d'une migration isolée, le migrant doit reconslruire seul son univers. Inversement, < celui quifait
paftie d'une vague migratoire inpoftante en subit les consêquences en termes de rejet, de stigmatisation ou
d'amalgame >n.

D'autres éléments entrent en ligne de compte, au niveau plus microsociologique. Tout d'abord, il y la

question de la personne qui a décidé la migration et les circonstances personnelles de la migration (projet

individuel ou familial...).
Puis celle des recompositions familiales qui s'opèrent lors de la migration c'est-à-dîe la < façon dont la

famille s'est déconposêe puis recomposée dans le temps de la nigration r ce, les relations avec le pays

d'origine et enfin l'inscription ou non du migrant dans des réseaux d'entraide.

La conjonction de ces différents éléments est à l'origine d'itinéraires et de situations familiales divers.
Ces constats font écho à l'étudeso menée par l'ORlV auprès de femmes immigrées dans le Bas-Rhin qui

monlre les vécus différents suivant les contextes d'anivée et les lieux d'anivée en France, les contextes
familiaux, l'âge d'arrivée en France, la situation sociale et économique au pays d'origine, I'histoire de la
migration.

L'agencement de ces différents facteurs a, comme le dit Claire Autant-Dorier, un impact sur le rapport aux
institutions et aux normes que ces dernières proposent,

Parmi les différentes migrations, la situation faite et rencontrée par les demandeurs d'asile est illustrative de
difficultés soécifioues.

aa Claire AUTANT-DoRlER. l\4atre de Conférences à I'Universilé de St Etienne.
a5 Observatoire de l'enfance en France, Travailler avec des enfants el des parenls venus d'ailleurs - Acles du colloque - Grenoble - 5
mars 2008, in Le potnl sur..., n' 8, mars 2008, 43 p.
46 tbid., p3.
a7 Ce cas de figure ne sera pas étudié dans ce dossier dans la mesure où les étudianls ne sont pas concernés par les politiques publiques

d'intégralion qui visent seulemenl les personnes amenées à rester durablement sur le territoire.
48 lbid.4
4e bid, p 4.
50 ( Vécu de femmes mmigrées dans le Bas-Rhin I des stratégies pour pa lier aux difficultés ), ORIV, Dossier thémalique juin 2009.
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Les demandeurs d'asrle sont des personnes qui s'engagent dans une procédure de reconnaissance du

statut de réfugié, C'est-à-dire qu'elles sollicitent la protection de la France, donc le droit au séjour, assorti de

certaines garanties. Les obstacles rencontrés par les demandeurs d'asile sont divers : difficultés d'accès au

territoire, d'accès à la procédure, d'hébergement, difficultés en cours de procédure. Par ailleurs l'obtention

du statut entrahe une rupture définitive avec le pays d'origine. lls vivent donc une remise en cause de leurs

rôles sociaux antérieurs plus radicale que celles des autres migrants, quelle que soit leur catégorie sociale.

Elle se manifesle dans certains cas par le fait de ne plus pouvoir exercer sa fonction de parent (parfois

d'ailleurs ils ont du < abandonner > leurs enfants dans leur pays d'origine avec I'espoir une fois le statut

obtenu de pouvoir les faire venir), de ne pas pouvoir vivre normalement avec son conjoint, de ne pas pouvoir

subvenir soi-même aux besoins de sa famille, de ne pas disposer, pendant des années pour certains, de

ressources financières suffisantes pour un minimum vital,

Par ailleurs, les demandeurs d'asile ont souvent vécu des traumatismes qui peuvent influer sur le rôle

parental de certains: n sous /e poids des traumatismes vécus ou des a/éas des procêdures souvent
lourdes, ces parents habituellement en nesure d'assurer un rôle de médiateur entre I'enfant et ce qui fait
violence dans l'environnement, n'ont plus la capacité d'avoir cette fonction > 51.

Aux traumatismes vécus s'ajoutent les souffrances dues au contexte d'insécurité et de précarité lié à

I'attenle de l'obtention du statut de réfugié. ll est difficile d'assurer son rôle de parent pour un père sans
kavail, pour une mère ne pouvanl pas s'occuper des tâches habituelles du quotidien. El que dire de la

souffrance des parents qui ont dû laisser certains de leurs enfants au pays d'origine.

Cependant, au-delà de la situation des demandeurs d'asile, n c'est peu dire qu'entamer un parcours

migratoire représente un traunatisme en soi, La famille perd ses repères culturels, elle fait un saut dans un

inconnu socio-êconomique, elle est en butte souvent à des réactions xênophobes. La famille êlargie, le
système socla/ du pays d'origine aidaient à gérer les crses. Ce substrat protecteur a disparu. La famille

dans le pays d'accueil est soumise à des presslors adaptatives ) 52.

Pour Nacira GUENIF-SOUILAM A553, < l'exil oriente toute une existence >sa.

,,,,É Ln MIGRATION : UN IMPACT sUR LE ROLE DE CHACUN AU
.,, ê SEIN DE LA FAMILLE

L'expérience migratoire (quelle que soit son origine) entraîne de fait une restructuration de la famille ainsi

ou'un remaniement de l'imolication de chacun de ses membres,

La migration revisite les attentes, redéfinit les rôles, d'autant que les repères culturels, souvent implicites, du
groupe de référence ne peuvent plus être mobilisés de la même manière.

Les circonstances migratoires, en modifiant la structure familiale, amènenl, par exemple, le père à revoir son

rôle K qui ne peut plus être celui qu'il exerçait dans son pays d'origine et qui ne sera jamais vraiment celui
du pays d'accueib 55. La mère est affectêe par des tensions identiques.
La place et le rôle qu'on accorde aux pères et aux mères dans une sociélé sont ancrés dans la culture tout
en étant soumis aux influences environnementales qui agissent sur la struclure familiale et les conditions
dans lesquelles s'exerce la parentalité. a ll existe une multitude de mêcanismes sociaux qui influencent le
processus par lequel un individu s'approprie et exprime sa culture et, pat extension, sa paternité r sa, ou
encore sa maternité,

sl ( Etre parent dans un conlexle d'exil ) - Actualités sociales hebdomadaires n'2601 du 20/03/2009.
52 Alain MARTEAUX, La Fragilisation de la fonction paternelle dans le processus migraloire, in Cahiers critiques de thérapie faniliale et de
pratiques de réseaux, janvier2002, n'28 pp. 157-164.
53 Sociologue et anlhropologue, maire de conférences à l'Universilé Paris Xlll.
s Propos entendus lors de la conférence ( La condition de la femme maghrébine dans l'exil )) à Strasbourg, dans le cadre du 7èru festival
de Strasbourg-Médilerranêe, 3 décembre 2011.
55 Alex BATTAGLINI, Sylvie GMVEL, Carole POULIN, Michel FoURNIER, Jean-lllarc BRODEUR, l\4igration el palernilé ou réinventer la
palernilé, in Nouve/ies pratlques soc/'aies, vol.15, n"1, 2002, pp. 165-179.
56lbid.
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A côté des modifications de la structure familiale dues à l'expérience migratoire, le fait d'arriver, pour les
parents, dans un pays où ils ne connaissent pas ou très peu la langue va avoir également un impact sur leur
fonction parenlale.

On observe souvent, en effet, un décalage important entre la rapidité d'adaptation des enfants et celle des
parents. ( Très rapidement, l'enfant, parce qu'il est scolarisé dans une école au milieu d'enfants et d'adultes
francophones, va comprendre et se faie comprendre... Simultanément, dans ses interactions avec les
autres, I'enfant va s'inprêgner des codes sociaux en vigueur dans cet environnement. . . Ses parents ne sont
pas toujours dans la même dynamique et, souvent, l'enfant devient rapidement plus performant que ses
parents dans la maîtrise de la langue, mals aussl dans celle des codes sociaux r s7.

Les enfants deviennent alors parfois traducteurs, passeurs par rapport à la société dite d'accueil, lls
peuvent, en effet, être amenés à aider leurs parents du fait le leur meilleure mafrrise de la langue française
et de leur compréhension / acquisition des codes de la société, Pour autant il est important, concernant les
questions d'autorité, qu'ils restent à leur place d'enfant sinon les rapports parents-enfants peuvent en être
inversés (aidanUaidé) avec une sunesponsabilisation des enfants et des parents ne pouvant plus jouer leur
rôle de orotecteurs.

MIGRATION : UN IMPACT SUR LES TRANSMISSIONS

Pour le psychiatre et psychanalyste Serge LEBOVICI, < avoir un enfant ne signifie pas qu'on en est le
parent : le chemin qui mène à la parentaltté suppose qu'on ait "co-construtt' avec son enfant et les grands-
parents de ce dernier un "arbre de vie" quitêmoigne de la transmission intergénêrationnelle et de I'existence

d'un double processus de parentalisationiiliation grâce auquel les parents peuvent devenir père et mère r.
Les transmissions sont donc au cæur de la notron de parentalité.

Or la migration a un impact sur les transmissions en introduisant une rupture du cadre cullurel el I'absence à

la référence intergénérationnelle (nolammenl vis-à-vis des grands-parents). Elle implique une remise en
cause des modalités de la lransmission, mais aussi de l'évidence même de ce qui est transmis '. r alors que

/es parenls primo-arrivants auraient pu adopter en paftie (et en petite paftie seulement) dans le pays

d'origine une tradition sans y penser, ils transmettent en migration la tradition volontairement, c'esf arnsl /e

sens même de celle-ci qui est bouleversêe, et le principe même de la transmission. Quant aux enfants, la
tradition culturelle est pour eux d'emblée relative puisqu'ils sont confrontés à la multiplicité des rêfêrences.

Relativité qui est accentuée par le fait que leur culture est en plus I'objet fréquent d'une dêvalorisation dans
I'espace social ou ils se trouvent r 58.

Martine Wadbledss parle d'< une r sélection r que les parents opèrent entre les éléments culturels sur
/esque/s /s ne transigeront pas et d'autres pour lesquels une ceftaine soup/esse esl admlse roo, lsabelle

Bertaux-Wiame et Anne l\4uxel parlent de négociations: n La lransmlsslon des valeurs n'obéit pas à une

simple logique de reproduction linéaire dans /a successlon des générations, ni à la seule volontê de ceux qui

ont quelque chose à transmettre, ni non plus d'ailleurs à la seule réceptivité de ceux à qui I'on transmet. Hle
résulte d'une série de négociations entre prêsent et passê, identité individuelle et familiale, entre

intentionnalité d'un projet et le poids des contingences personne//es ef socn/es, entre un souci d'adaptation
et une volontê de dépassement ou de promotion, contenus dans les valeurs à transmeffre [.,,] ) 61,

57 Cécile GOl, Elèves nouvellement arrivés en France et parents allophones i constru re le lien entre lécole et la fami le, n Les Cahiers
pédagagiques, r'465,2008. hltp //www.cahiers-pedagogiq!es.com/Eleves-nouvellemenfarrives-en.html
58 Claire AUTANT"D0RIER, ( Trajectoires iamiliales et expériences m gratoires lransmiss on el recomposilions identitaires D, in Actes du

colloque ( I/avaiile/ avec des enfants el des parents venus d'ailleus r,observatoire de l'eniance en France, Grenoble, 5 mars 2008, p. 8.
5e Sooologue, Centre d'Elude et de Recherche sur les Relalions lnler€thniques et les lvlinorilés el Laboratoire Asie du Sud-Est el l\,4onde austronésien.
60 i\.lartine WADBLED, La transmission culturelle active dans les familles vielnamiennes en France, in Homnes et Migralion, 1'"1234,

nov. - déc. 2001.
61 Extrait de lsabelle BERTAUX,WIA[,lE et Anne MUXEL tiré de Ahmed [,loHAlVlÊD, Les transmissions inlergênêralionnelles en siluation

migratoire, le cas des maghrébins en France, La transmission des pères aux pairs, in VEI enjeux, n"120, mats 2000, p. 78.
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Daniel Bertaux62 et Catherine Delcroix63 meftent en avant la singularité des familles immigrées face à ces

enjeux de transmission. lls évoquent r la grande diffêrence de situation -du point de vue des fransmr.ssions

cufturelles- entre les familles françaises el cel/es donl /es parents sont immigrés. Les premières ne sonf pas

/es seu/es à socr'a/lser /eurs enfants, elles savent pouvoir compter sur I'action quotidienne de l'êcole, voire

des mêdias, pour contribuer à cette socialisation. Même si elles ne font aucun efforl conscient, e//es savenf
que leurc enfants finiront par leur ressembler. ll n'en est pas du tout de même pour les parents êmigrés /
immigrês atr.

Les transmissions portent non seulement sur les transmissions des capitaux dont parle Piene Bourdieu65

(économique, social et culturel), mais concernent aussi les ressources subjectives dont parle Catherine

Delcroix66 à savoir donner aux enfants confiance en eux, leur enseigner des valeurs morales.,. Elles
peuvent être définies comme < les ênergies physiques, mentales et morales qu'un individu dêveloppe à un
moment donné de son existence, alnsi que ses savois et savoiriaire qui lui permettent de mobiliser à bon

escrbnl ses énergrbs, yor'7e cel/es de ses proches, pour répondre à des besolns et réaliser des projets 167

Cet impact de la migration sur les transmissions est important dans la mesure où < la transmission familiale
esf nécessalre à la construction et au dêveloppement de tout être humain rat. r [...]La transmlsslon

faniliale palicipe à la construction de la famille en tant qu'unité, avec une unité proprc, une histoire, une

dynamique. D'autre pafi, au niveau individuel, la transmission pemet à chacun de construire son identitê et
de s'inscrire dans une filiation, un groupe familial auquel il se sent appartenir et ou il peut se sentir foft et

Protég! Y ts.

L'ensemble des apports présenté dans cette partie consacrée aux parents migrants met en exergue
l'émergence de la notion de parentalité dans l'approche de ce public, mais aussi l'impact de la migration sur
l'exercice de la parentalité. Concernant ce dernier point, si les travaux universitaires s'accordent à mettre en

avant le lien enhe migrations et parentalité en termes d'impacts, ils soulignent également la richesse des
siluations élaborées dans ces contextes, même si parfois celles-ci sonl compliquées. Face à la complexité
des enjeux et des éléments à l'æuvre, il peut même s'avérer particulièrement inefficace de réduire la
parentalité à des obligations et à I'application seulement de n devoirs >. Cette approche réductrice de la
parentalité apparal comme sous-jacenle à une lecture simpliste de la politique publique en matière de
parentalité,

62 Directeur de fecherches émêrite en sociologie, CNRS, Laboratoire Cullures et Sociélés en Europe, Universilé de Strâsbourg, [,4aison

interdisclplinaire des sciences de I'homme (lVlSHA), Strasbourg.
63 Professeur de sociolog e, Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, Universlté de Slrasbourg, [,4aison inlerdiscipllnaire des sciences
de l'homme (lVlSHA) Strasbourg
6a Daniel BERTAUX et Catherine 0ELCRolX, Transmissions familiales et mobiiités, ln Migrations Saciété, vol.21, n"123-124, nai-aoûl
2009.
65 Sociologue français (1 930-2002)
66catheine DELCROIX, Onbres et lumièrcs de la fanille NOUR. Comnent cettains résistent à la pÉcaite, Paris, Editions Payot, 2005.
67 lbid, p. 227 .

68 Fabienne SIL,lON, Le processus de lransmission inteqénérationnelle. Objets et enjeux de la tansmission faniliale, Confércnce du 28
mai2011 à I'ABMP.
6e lbid.

L'impact de la migration sur la parentalité : réalité ou représentations ? - ORIV - Dossier thématique - juillet 2012
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- Af€u Aix-Mors€ilte -

Favoriser la médiation entre les familles et I'institution sco-
laire par le biais de I'alphabétisation

Un besoin a été identifié, par les diverses institutions (lA, Rectorat et CUCS)

mais aussi par les équipes enseignantes des écoles du quartier, dans lesquelles se trouvent
un nombre d'élèves en difficulté très important. Ce projet tente d'être une réponse au
besoin de renfort et de médiation entre les familles et f institution scolaire notamment
pour les familles étrangères ne possédant pas les codes linguistiques, mais aussi au besoin
d'un lieu d'alphabétisation sur le quartier ouvert à des adultes n'ayant pas les bases pour

,.t,: i:::,:i:i: ,

intégrer des formations qui requièrent déjà une certaine maîtrise de la langue.

Ateliers d'alphabétisation pour parents d'enfants
nouvellement arrivés

- Soutenir les apprentissages linguistiques des parents afin de faciliter une meilleure
intégration et la réussite scolaire des enfants de ses familles ;

- Faworiser I'accès à I'exercice des droits et devoirs citovens.

L'action a lieu dans 1e Grand Centre Ville de Marseille, quartier Belsunce Porte
d'Aix, qui est en zone CUCS. Elle s'adresse à un public prioritaire : parents non franco-
phones (FLE) etlou analphabètes etlou illettrés.
Cette action qui vise à favoriser la réussite scolaire des enfants les plus en fragilité via
I'implication de leurs parents, nous permettra de toucher deux publics :les parents et
leurs enfants,

. Conception du projet
L'AFEV est porteuse du projet depuis zoo8 suite à la fermeture du centre social

du quartier. Depuis I'association travaille en partenariat avec le Centre du Culture 0u-
vrière Bernard Du Bois, 1es écoles et les structures associatives du quartier.

. Striyjj! 3dq?!q!!o_n !tr_Eoj_9!
Le quartier Belsunce - Velten fait partie d'un plan de rénovation urbaine. Nous

tentons de nous adapter en trouvant un lieu disponible et agréable pour la mise en ceuvre
des ateliers.
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- Afeu Aix-Morseille -

. Bilan etl'_gu avenir du projet
Le bilan est globalement très positif. De nombreuses demandes sont faites en dé-

but d'année pour participer au projet. Un grand nombre de personnes restent sur la liste
d'attente. Une ré-orientation est proposée mais les dispositifs sont tous très vite saturés.
Le travail en oartenariat est essentiel et sera accentué oour 1'année orochaine.

Trois ateliers hebdomadaires au sein du CCO Bernard Du Bois: les lundis et les
jeudis de 9h à rrh, et les mardis de r4h à r6h, uniquement en période scolaire. Interve-
nante salariée de I'AFEV. Pour zor4-zor5, 25 apprenantes ont adhérés au projet.

Les cours s'organisent à travers des situations courantes du quotidien, travail
sur la langue et réflexion sur le rô1e éducatif des parents. Travail sur le système scolaire
français y compris sur les documents de liaison famille/école. Découverte des lieux res-
sources pour sensibiliser et faciliter I'accès à la culture. Travail sur I'estime et la réalisa-
tion de soi.

Les ateliers sont conçus de te1le manière pour accueillir des enfants aussi bien
en bas âge que scolarisés (en cas de grève, maladie).

Des ateliers spécifiques hors 1es murs, des sorties, le dispositif o Lire, Ecrire et
grandir o (CAF) sont organisés avec 1es enfants durant les vacances scolaires.
Un accompagnement individuel des familles dans la scolarité des enfants est proposé par
f interyenante.

- L'encadrement des enfants o-4 ans par une tierce personne et dâns une autre pièce
permettrait une meilleure implication des mamans dans leur apprentissaSe mais éga-
lement un vrai temps d'évei1 pour ces tout-petits et une préparation à 1a séparation
oarentale.
- Un partenariat plus poussé avec 1es écoles qui orienteraient les parents vers l'atelier.

ii,i:1it*r:tt*t :t;t:':, Afev Aix-Marseille

L'Afev, premier réseau d'étudiants solidaires intervenant dans les quartiers po-
pulaires, est une association nationale née en r99r sur 1a base d'un constat, celui des
inégalités dans les quartiers populaires, et d'une conviction, celle que la jeunesse a envie
de s'engager. Ils sont porteurs de nombreuses actions, dont certaines spécifiquement à

destination des ENA (Enfants Nouvellement Arrivés).
L'antenne marseillaise travaille avec 17 services civiques, 35o étudiants béné-

voles et suit 3n élèves (dont roo ENA).

Contact : marine.devaux@afev.org
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FAMILLES MIGRANTES, ECOLES, AUTRES ACTEURS EDUCATIFS
< Quelle place et rôle de chacun(e) dans la réussite éducative

de tous les enfants ? >.
SvnruÈsE DEs RENcoNTREs oRelrursÉrs DANS LE VA!-DE-MARNE (de 2011 à 2013) {vÊRsroN couRrE).

L'Agent de Développement Locol à I'Inrégroiion (ADLI) esT un dispositif norionol d'oide à

l'inTégrolion des populotions irnmigrées, visont à favoriser l'occès oux droils, I'intégrotion ef lq

porlicipoTion des populoTions immigrées en ogissonT sur les freins gu'elles renconTrenl à leur
orrivée en Fronce.
Cetle mission o été confiée por lo Direction Déportemenlole de la Cohésion Sociole (DDCS) à

lo Fédéroion des Cenlres Sociqux eT Sociocuhurels du Vol-de-Morne (FDCS 94) depuis 2OO9.

Un groupe de pilotoge < Ecole / Fqlnilles migrontes > s été constiJué, regroupont porfenoires instituTionnels et ossociotifs : le
Cenlre Acodémigue pour lo Scolqrisqlion des élèves Nouvellement Arrivés et des enfonts des fomilles itinéronles ei de

Voyogeurs (CASNAV - Reclorot de Créteil), lq DDCS, lo DirecTion des Services de l'Educotion noiionole, I'Office Fronçois de

l'Imrnigrolion eI de l'Intégrotion (OFII), l'Union Déportemenlole des Associolions Fomilioles (UDAF), le Déportemeni du Vol-de-
Morne, les Centres Socioux Kennedy de ûéteil, Portes du Midi de Vitny-sur-seine et lo FDCS 94.

Trois renconires déporiemenloles (3 octobre 2Q11, ?1 novembre 2012,20 février 2013) ont été orgonisées, réunissont plus de
230 porticiponts d'instilutions ou ossociqiions, nombreuses et diversifiées, de I'ensemble du déportement.
ÂÂobilisont des méthodes oclives, croisqni les sqvoirs des personnes ressources, des professionnels, des porenis et des

bénévoles, elles ont permis de dé(inir des oxes de Trovoil prioritoires. Un premier oxe o été choisi et fqit l'objel ce cetle
synThèse:
< Fomifles migrontes, école, oulres octeurs éducolifs : quelle ploce et guel rôle de chocun(e) dons lo néussite éducoTive de lous les

enfonts ? >.

Pour lire L'iniégrolité des comptes nendus de ces lrois r€nconlres
hllot / / odl t9 4 .f iles.wor dpress .com/ ZOL? / Q7 / synJhc3s1se- c3o9 cole-fsmilles-|3 -lO-11 .?df)
htto: / / odli94 .f iles.wor doress .com / 2Q13 / A5 / sv nthc3 a9se-c3o9 cole-f amilles-Z|-ll-t? .pdf
hito:,//od li94.f iles.wordpress.com,/2013,/06/svnthc3qSse-c 3o9co le-fom illes- 20-O2-13.pdf).

- Les Unités Pédagogigues pour les Elèves Allophones Anivanls (UPE2A).

Les enfonts et les jeunes nouvellemenT orrivés sur le lerritoire el oyont une moîirise insuffisonle de lo longue fronçoise peuvent
\énéficier d'une prise en chorge odoptée ou sein d'une Unité Pédogogigue pour Elèves Allophones Arrivonis (UPEZA) Les UPEZA

occueillent oussi bien les élèves d'âge élémentoire que les âlèves en âgz d'enlrer ou collè9e ou ou lycée. Lo circuloire n"2012-l4l,
du 2 ociobre 2012, éroblit un principe d'inclusion des élèves en clossz ordinoire.
Lzs UPEZA sonl implontées dans les écoles el éIoblissehenls de foçon à couvrir l'ensemble du déportehenT.
Les jeunes relevonl de I'enseignemenl secondoire sont préoloblemeni occueillis, ovec leurs fomilles, por les cellules d'occueil
implontées dons lrois Cenlres d'Information et d'Orientoiion (CIO) du Vql-de-Mqrne : à Chompigny-sur-Marne, Boissy-soin1-

Léger et ïvry-sur-seine.
Pour lqnnée scolaire 2013-2014. dons le second degré, lo copocité d'occueil des UPE?A est de 725 élèves. Ces clqsses se

réporlissent cornrne suit | ?9 \JPE?A en collàge (donl 3 closses pour élèves non scolorisés ontérieurement (NSA)), er I UPEZA en

lycée.

Adresse postale :4 rue )ules Vallès -97390 MORSANG SUR ORGE

lél : 01.60.16.74.65. / Fax : 01.69.25.26.58. / Mail : fdcsg4@wanadoo.h / site: http://valdemarne.centres-sociaux.fr
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- << Ouvrir I'Ecole aux Porenfs pour réussir I'inlégration t>

Il s'ogit d'un dispositif interministériel destiné à oflrir une forrnalion oux porenrs d'élèves issus de l'immigrotion au sein des

éToblissements scoloires volonToires. D'une durée indicofive de 120 heures, il porle sur Trois objectifs I I'ocquisition de lo longue

fronçaise, lo connoissonce du systèrne éducotif et lo présenfotioh des voleurs de la société fronçoise. En 2013, 15 élqblissements
meTtoient en ploce ce dispositif.

- La nallette des parenls
Lo mollette des porenTs est un dispositif rnis en ploce dons les écoles et étoblissehenTs volontoires. destiné à fovoriser
l'échonge entre l'école et les fomilles. fl doil permettre oussi bien à l'école de foire porl de ses ottentes gu'oux psrents
d'échonger enfre eux sur des Thémotiques liées à lo porentalilé et de loire port de leurs otTenles eT incompréhensions

éventuelles. Lo mqllette (CP et 6ème) o été décliné dsns 17 éroblissetnenTs scoloires, en 2013.

Porollàlement, lo Mission de Lutte conTre le Décrochoge Scoloire (MLDS) de I'Educotion notionole mei en æuvre des qciions de
< remobilisotion FLE/FLSI r gui permettenl l'occueil des élèves de plus de 16 ons ne hoîTrisont pos suffisommenl la longue

fronçoise et ne disposont pos des ocguis disciplinoires reguis pour intégrer une UPEZA. Ces octions onT vocotion à permeltre oux
jeunes d'élaborer oussi bien un projeT de rescolorisotion gue de guolificolion et d'occès à l'emploi.

o A I'initiative du Département du Val-de-Marne

- Les espaces parenîs
Dons fe codre du projel éducatil déporlementol, le DéporTement du Vol-de-Morne dengoge à prévoir, dons toutes les nouvelles

cohslructions d'étqblissemenl, un espoce dédié sux porents dans l'enceinte des collèges el à occompogner ious les

étobfissements qui le souhoitent à en crépr. Ils perhettenT de développe.r l'occueil des porents, de proposer des temps
d'échanges, prrTiciper à lo scoloriié de leur enfonl et échanger sur des guestions relotives oux responsobililés porenioles el à
l'odolescence.

- Les aleliers d'inifiotion à I'infornatique
Depuis 2012, le Déportemeni rnet un ordinoteur portoble à lo disposition de chogue collégien lors de son enlrée en 6ème et de
Tous les enseignqnts de collàge:c'est l'initiqlive ORDIVAL. Pour occornpogner celte démorche el permetlre oux porents un

meilleur occès er usoge des espaces numérigues, le Déportement soulieht lo créqtion d'qteliers numériques ouverts oux porenls,
ou sein des éToblissehehts volontoires ofin de leurs permetfre de s'iniiier à l'informotigue eT ou nu|nérique.

- Le réseau interculluralilé
Ce résequ est mis à disposilion des collèges pour mieux inïégrer les porenls
des inTervenTions en direction des porenis ei des éguipes enseignontes des

- Le théâtre forun à Créteil
Ce Voiet s'est monté à l'origine ovec des groupes de parenls odhérenis du Cenlre Sociol Kennedy de Créteil, qui ont décidé de
s'exprimer sur las relotions enlre les odolescents, les porents et l'instituTion scoloire. fls ont produit une série de soynètes sur
ce fhèhe possonT en revue des expériences vécues.

- Des oulils de soulien ef d exryssion des fanilles nigranles
L'ASEFC (Associolion Soutien Echonges Fomilles Collège) de Chorflpigny-sur-Mqrne, lo Misslon ville de Créteil ou lo coisse des
écoles de Fontenoy-sous-Bois hetTsnT en ploce des outils à I'intenTion des porenTs itnmigrés et des enfonfs pritno-orrivonts dons

le codre du dispositif de réussite éducotive.
- Les Atelie,s Sociolirguisfigues en lien avec l'école

Le club Léo Ldgronge de Bonneuil-sur-/lÂqrne et le Centre Sociol Asphahe de Villeneuve-5oinl-Geo?ges uiilisenl cette opproche
pédogogique visont à ce gue des odulTes migronts vivonT en Fronce, gognent en oulonomie sociole por une meilleure moîtrise de lo
ron9ue.

- Le îrovoil sur les représentations
L'ossocioTion < L'Echoppée Belle > propose des oteliers hebdomodoires oux enfqnts. des sorties et des soirées en fqmille au sein
du groupe scoloire.

- Le luloraf des élèvas nigronts
L'Associqlion de lo Fondotion des Etudionls pour lo ville (AFEV) propose des projels d'occompogneheni individuolisé gui
s'odressent à des enfonts et des jeunes en difficullé scoloire et/ou sociole, dons le cqdre de l'espace forniliol.

migrqnts ou sein de la communouTé éducotive grâce à
colleges.

(æ
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. Deux éléments de contexte

- une pl.xdité d'espaces/tenps édtrcatifs
Permetlre qu jeune pri|no-nigrcnt de trouver loule so ploce dons lo société d'occueil et de
s'inscrire dons un porcours de réussite éducotive obliga à prendre en comple les codres de
l'éducolion formelle (l'école ovec ses opprenTissoges spécifiques), de l'éducqtion non formelle
(centre de loisirs, club sportif, école de musiqua..,) el de l'éducolion informelle
(opprenlissoges liés à lo vie guoiidienne, oux sociqbilités entre poirs).

- une lronsfornation des migrations
Les migrotions sont de plus en plus hétérogènes dons leurs origines, leurs formes, leur sociologie. Reflets d'un monde globolisé,
elles sonT de surcrolt souvent lrons-nolionoles.

. Comprendre le pdrcours du jeune migrant et de so fomille

Ce porcours s'inscriT dons une réolité complexe,lié à lo situotion du poys d'origine, ou vécu eT ou projeT migroToire ouiont gu'oux
condilions de vie dons le poys d'occueil.

Le tnigronl (odulte ou enfonT) est le produit d'une histoire, ilest porteun de sovoirs comme de projections sur son devenir.
Il est donc indispensoble de comprendre ce qui foit guestion : méconnoissqnce de lo longue fronçoise (celle de l'école comme
celle de lo vie couronie) ? Des codes cullurels eI des hodes de fonclionnemeni de notre société ? Des problèmes socioux 2...

CetIe compréhznsion i|Ilpose de ne pos projeter nos représentotiohs sur lui, mois d'AIre à l'écoute d'une singulorité.

. L'interculturel, oui, mois avec précaution

A priori, ceite notion semble qller de soi. Pourlont elle est complexe, elle frit déboi.
Nier lo dimension cuhurelle conduit à ne pos comprendre certoines situotions, à foire des erreurs de diognoslic et finolement à

l'échec.

Lo reconnqître qppelle oussi lo plus exTrême vigilonce; ne pos essentioliser les cultures. ne pos enfermer les individus dons des
cullures, penser gue celles-ci sonT complexes et évolulives.
Le plus inTéressonl dons l'interculiurel esi l'<inTer>, c'esT-à-dire le Trovoil sur nos représenlotions réciprogues, celle des
octeurs de l'éducotion outont que celles des migronls.
Lo réussite de cetle démorche o pour condifion lo reconnoissonce des outres cornme sujets, porteurs de sovoirs, copobles

d'octions, comme oller ego (olTer égoux).

o Quelques pistes pour la réussîte des enfan$ primo-migronts

- Le chongemenT de regord sur l'ouire, lo reconnoissqnce de so légiTimiTé et da son experlise, de ses fonmes de sociobilités, el
de son pouvoir d'ogir.
- Une sécurisotion des porcours, condilion de I'enfrée dans les opprenTissqges - ce gui oppelle une opproche globole de I'enfonl.
- Un occompognement bienveilloni. sons condescendonce et sons démogogie.
- Une mobilisotion de l'ensemble des ocleurs outour d'un projet éducotif de TerriJoire, copcble de prendre en compTe les
spécificités de chqcun sons les moroinoliser-
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. Des lreins

- Méconnqissonce, obsence de connqissqnce, voire vision déficitaire des migronTs (position d'expertise et de surplomb de

l'insiitution).
- fnslilution scoloire qui reste lermée sur I'exférieur, qux horoires inodoptés, opogue sur ses fonctionnements, qui o du mol à

communiquer ovec les fomilles, manguont de rénclivilé et de souplesse foce à lo situotion complexe el spécifigue de choque

mr9ronl.
- DifficulTé des professionnels à entrer en coopéroiion enlre eux.

c Des leviers

- Reconnoîire et voloriser les porents cohme sujet, reconnoltre les porents dons leur culTure, dons letr légitimité de porenis, et
dons leur expertise.
- Reconnciître lo plurolité des octeurs éducotifs sur un terriToire y cohpris les fqmilles et les jeunes eux-mêmes (tous soucieux
de lo réussile de l'enfcnt).
- Se rnobiliser outour d'un projet portogé (éloboré en omoni ensemble) sur un territoire.
- Idenfilier eT uTiliser toules les structures pouvonl jouer le rôle de tiers enft'e les fomilles et l'Ecole (octeurs éducotifs,
ossociotions locoles).
- Prendre en compte ei occompogner les porents dons leurs difficullés pour pollier leurs difficultés motérielles eT les rossurer.
- Meltre en æuvre des formoiions inilioles communes sur le terriloire,

La réflexion conmune a pernis de définir des questions à approfondir conne aufant de pisfes de lravail possibles :

- des apports théoriques sur quelques notions (loicité, intégrotion). sur des dénarches (opproche ethnologique,
interculturel) ou sur les évolutions sociétales.

- Le partage et la confrontation des expériences des protiques (approfondissenent, réflexivilé, fornalisalion,
tronsfert).

- Le travoil ovec les institutions sur les dispositifs. en particulier sur lusage des dispositifs de droit connun du profil
des nouveoux anivants.
- L'idenlification, le repérage des praîiques innovantes (usage du numérique, accueil par dbnciens primo-affivonts.

fornalion connune oux différenls ocleurs...).
- Et une question : connenl favoriser I'accès à une place, à la paro/e, au < pouvoir d'ogir > des nigronts 2

Le groupe de piloioge o choisi comme éiope suivqnle d'oxer prioritoirement le trovoil sur des Territoires choisis (en porlicu lier à

Villeneuve Soint Georges), sous des formes à déterminer avec les ocTeurs concernés, qutour de guelques principes :

- s'oppuyer sur les ocguis de la ré(lexion des derniàres onnées
- Avoir le souci de lbpérotionnolité
- lrle pos séporer l'oction de lo réflexion (penser pour ogir, et réfléchir son ociion)
- Echonger des proTigues
- Portoger des sovoirs
- S'oppuyer sur l'expertise d'usoge des ocleurs (fomille, bénévole, professionnel)
- Coopérer
- Co-construire
- Mutuoliser
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de Bernard BfER, Sociologue.

20t25

VALdz

wy#,xr
,*;gz

Ce document o été réalisé ovec la porticipotion

P ÀÈT ||â



w
DOCUMENT 6

w

POINTS GENERAUX
DE VIGILANCE POUR

U N E ACTION EN DIRECTION

D E5 PARE NTS IMMIG RES

La migration, entendue comme le fait de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays, apparal
comme constitutif d'obstacles spécifiques aux parents migrants. Pour autant, ils sont également porteurs de

difficultés d'ordre social et doivent faire face à un certain nombre de représentations qui les assimilent trop
souvent à des < publics en difficultés r occultant les stratégies mises en æuvre par ces familles.

ll est donc important et nécessaire, dans la mise en place et le déroulement d'actions de soutien à la

parentalité en direction de parents migrants, d'être vigilant sur différents aspects.

D:= UNE DIFFERENCE DE CULTURE QUI N'EXPLIQUE PASTOUT'*

La migration a en effet des effets sur la fonction parentale dans la mesure où elle met en question les

repères, les codes. Elle peut fragiliser par méconnaissance du système institutionnel français et du fait d'une
malrise imparfaite de la langue. La migration entraîne des bouleversements au sein des familles qui ont des

incidences sur le rôle de chaque membre de la famille et sur les transmissions au sein de la famille.

De plus, denière l'expérience de la migration se cache des réalités différentes liées aux contextes et aux
lieux d'arrivées en France mais aussi des projets migratoires et des situations sociales, économiques...
Chaque parent est différent malgré l'expérience commune de migration. ll est important de garder à l'esprit
la diversité de vécu entre migrants même relevant d'une même origine nationale.
Pour les professionnels, il s'agit tout à la fois de reconnaîre ces obstacles particuliers mais, dans le même

temps, de ne pas systématiser les analyses (à partir d'une situation).

La nécessité de porter une attention particulière conduit à s'intenoger sur les modalités d'intervenlion auprès

de ces familles.

Dans les relations avec les parents migrants, les différences culturelles peuvent venir compliquer les

relations, notamment avec l'école. Pour autant, il ne s'agit pas de renvoyer toute difficulté relationnelle à une

dimension culturelle. Comme le dit FaLa Guélamine, < s'r7 esf utile de prendre en compte les pafttcula tês
culturelles des migrants, ces dernières ne constituent qu'une paftie des êléments singuliers qui les

définissent comme sujet v tr6. De plus, il est nécessaire < d'apprêhender la culture dans une dimension non

fixiste, en se gardant de toute substantialisation de l'identitê cultureller tn.

116 Fai2a GUÉLAMINE, Action sociale et immigration en France. Repères pour l'inlervention, Dunod, Pais 2008, p. 182.
11? lbid., p. 181.
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3- TRAVAILLER SUR LES REPRESENTATIONS RECIPROQUES
;

Comme le dit Cécile Goi118, ( /es /iens entre l'école et la famille, /es ensergnanls ef /es parenls ne vont pas

toujours de soi lls sont à construire dans un dialogue réciproque, au niveau relationnel direct entre le maître
de l'élève et les parenfs, mars aussi de nanière plus institutionnelle >.

ll existe des représentations mutuelles qui existent bien avant la rencontre, des a priori qui figent les

identités et compromettent la relation. Avec des parents immigrés, les relations peuvent être rendues plus

difficiles du fait de manières différentes d'envisager l'instruction et l'éducation.

Les représentations, de part et d'autre, valables quels que soient les parents, peuvent prendre une

dimension encore plus importante eu égard à la migration. En effet, la différence culturelle, réelle ou

supposée, peut avoir un impact sur les pratiques professionnelles et le regard des parents sur l'école,
Par exemple, au niveau des parents, certains vont accorder une place importante à l'enseignant, identifié

comme le détenteur du < savoir > et de ce fait lui délèguent leur autorité. < Dans de nombreuses autres
cuftures, ainsi que dans cerlarhes c/asses sociales, être un bon parent d'êlève, c'est avant tout faire

confiance à I'enseignant, le laisser faire son travail sans inteiérence, lui < confier t en quelque sorfe son

enfant st 11e. Cefte attitude peut être perçue, à tort, par les enseignants ou l'équipe éducative, comme un

désintérêt des parents.

Les attentes des enseignants ne sonl pas toujours comprises par les parents et ce qui peut être perçu

comme r allant de soi r par les premiers ne I'est pas pour les seconds et peut ôtre la cause de malentendus
qui vont rendre difficile la relation.
Certains parents, n'osent pas < entrer dans l'école r par peur, gêne... Là encore, cela ne signifie en aucun

cas qu'ils ne se soucient pas de la scolarité de leurs enfants. Pour d'autres familles, ce n'est pas le père ou
la mère qui s'occupe des relations avec I'école, mais un autre membre de la famille.

Le Docteur Stéphane Tessier évoquet2o u I'enjeu de l'êcole de 2010 (qui\ est de < parvenir à dépasser /es
pafticularisnes sans les refouler, de ne pas se /aisser enfermer dans des schêmas caricaturaux pour mieux
accompagner /es enfanls dans un processus d'integration moins violent que I'assimilation r. ll mel
notamment I'accent sur le sens pour un migrant, en provenance d'une zone rurale d'Afrique subsaharienne,
d'inscrire son enfant dans l'école du pays d'accueil. Inscription lourde de symboles, celui tout d'abord
K d'accepter de confier sa progêniture à une autre entitê que la fanille êlargie habituelle n. D'autant que le
corollaire de cet investissement des parents immigrés est < le renoncement à la validité de leurs propres

repères culturels >.

La relation entre enseignant et parents nécessite idéalement l'absence de tout Jugement de valeur, de part

et d'autre or les incompréhensions sont multiples y compris pour des enseignants ayant intégré I'impact de
la migration, mais la stéréotypant (risque d'ethnicisation). En effet, il ne s'agit pas de rapporter toute difficulté
à une question de différence cullurelle.
La construction du lien de confiance, de collaboration, essentielle à la dynamique de réussile de I'enfant,
nécessite de part et d'autre un effort, une attention par rapport aux stéréotypes inconscients qui affectent les
relations entre professionnels et parents.

Margalit Cohen-Emeriquer2l 3 développé le concept de < zone sensible r pour rendre comple de cette
vigilance. Elle met en avant le fait qu'il existe des zones d'incompréhension lors de rencontres entre
professionnels et personnes migrantes issues de sociétés où les modèles de comportements sont différents,
notamment en ce qui a trait aux relations hommes-femmes, à l'éducation des enfants, aux valeurs,.. Ces
sujets peuvent être à l'origine de relations conflictuelles qui dépassent les relations familles-école et
nécessitent de la part de chacun (parent - professionnel) une prise de recul.

118 Cécile GOl, Elèves nouvellement arrivés en France et parents allophones: construire le lien entre l'école et la famille, in Les Catrlers
pédagogiques, n'465, 2008.
r1e Cêcile GOl, article cilé.
120 Dr TESSIER Stéphane, Familles d'ailleurs, ecole d'ici. - Un face-àJace d'histoires el de désirs, in Divercité VEl, n"163, décembre
2010, p0. 175-179.
121 Docteur en psychologie.
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Par ailleurs, l'étude de Mathieu lchou122 montre, entre autres, que l'investissement des parents dans la

scolarité de leurs enfants n'est pas forcément visible pour I'institution. Alors que dans le même temps, il

constate un engagement important des familles issues de l'immigration. Selon Mathieu lchou, plus grande

est la distance des parents à l'égard du pays d'accueil, plus fort est leur investissement dans la scolarité de
leur enfant, toutes choses égales par ailleurs.

::::r@ LES RECoNNATTRE coMME DEs IARENTs A nART ENTTERE

Dans le même temps, et parce que le regard porté sur ces parents est marqué par celui porté sur
l'immigration, il s'agit, comme cela ressortait déjà du séminaire123 organisé par le CLAPEST en 2005, de
< faire évoluer notre regard sur ces parents >. ll faut les < reconnaftre comme les premiers acteurs de

l'éducation r, les < reconnafrre comme "majeurs" (ne porte-t-on pas souvent sur eux de façon inconsciente

un regard biaisé par l'héritage colonial ou les rapports de domination, particulièrement dans un contexte
social où l'immigration est jugée indésirable ?) r.
Enfin, ce sont avant tout des parents qui ont le souci du bien-être, de la réussite de leurs enfants. lls ont
également des ressources. Le fait d'avoir migré implique une capacité de changement qui n'est pas toujours
reconnue. ll est nécessaire de reconnalre le parent migrant, tout comme tout autre parent, dans ses
ressources et sa caDacité à évoluer.

Comme le dit Mane Rose Moro12a, < il y a mille et une façons d'être père et d'ête mùe. [...] Toute la
difficultê r,éside donc dans le fait de laisser de la place pour qu'émergent ces potentialités et que nous nous
abstenions de tout jugement sur la meilleure façon d'être père ou mère >.

TRAVAILLER AVEC ET SUR LA PLACE FAITE AUX HOMMES,
AUX PERES

Si ce travail était axé sur les parents migrants, les entretiens auprès des structures ont fait apparaftre la

question de la place des hommes (pas nécessairement migrants), En effet, s'il est bien question, le plus

souvent, de ( parents ) dans les actions qui sont proposées, force est de constater que ce sont en majorité

des femmes qui bénéficient des actions, même s'il ne s'agit pas ici de généraliser et que cela peut être
variable.

Si des explications peuvent être avancées, l'argumenl de l'activité professionnelle des hommes ne convainc
pas forcément. L'un des interviewés constate ainsi que le taux de participation de ces derniers n'a pas

forcément augmenté avec I'augmentation du taux de chômage.

Les études sur cette question de la < démission > ou de I'absence des pères, notamment immigrés,
soulignent plutôt un mode de participation, un positionnement différent.

De nombreux malentendus et injonctions contradictoires caractérisent les relations entre les pères et les

institutrons. Le Furet rappelle dans son rapport d'élude en 2006125 que Maria Mailat, dans un article rédigé à
partir des témoignages de professionnels rencontrés en formation126, souligne dans le discours des
professionnels une injonction contradictoire entre la priorité qu'ils confèrent aux femmes dans la relation à
l'enfant et I'inionction faite aux oères d'être là, présents, éducateurs. Dans le secteur de l'aide sociale à

122 CHOU [,i]âlh eu, ( Rapprocher les fâmi les populaires de l'école ), Rapporl CNAF N" 125, février 2010.
123 Séminalre des 24 et 25 fêwiet 2005, ( Etre parents immlgrés, pratiques, difJicultés et ressources ).0rganisé avec le REAAP, les Amis

du Furel et bénéliciant du soutien de la DoASS du Bas-Rhin, il a permis un échange enlre une cinquantaine de parents.
124 Psychiatre d'enfanls el d'adolescenls, psychanalyste, Docteur en médecine et en sciences humaines. De lormation philosophique, elle

est aussi écrivaine.
r2s La place des pères issus de I'immigration dans les struclures d'accueil de la pelite enfance. Regards croisés des professionnels et des
pères,le Furel,2006.
126 lvaria [,lA LAT, Le regard des professionnels,h lnfarnations sociales, n'56 1996.
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l'enfance par exemple, les pères rencontrent de nombreuses difficultés pour se faire entendre : < La place

du père est envisagêe en creux ou en symétrie à palir de la place et du compoftement de la mère (...) Dans

Ia communication entre les professionnels et la mère, la mère est dêsignée pour prendre le rôle de

transmetteu et de gestionnaire des informations. (...) D'autre paft, la place du père est située en creux dans

le sens oit I'institution ne rêflêchit pas sur les modalitês d'accueil spécifiques.l
Plus encore que d'autres, Le Furel eslime que les pères issus de I'immigration ont besoin pour exercer au

mieux leur rôle d'être pris en compte par l'environnement éducatif dans la mesure où l'immigralion
déstabilise, questionne l'identité et l'organisation des rôles familiaux. Les pères doivent réinvenler leur façon

d'ôtre père, dans un contexte socioculturel différent du leur ou de celui de leurs parents, Eduquer, exercer

I'autorité, transmettre sont des questions particulièrement difficiles pour les pères en situation d'immigration.

Comment construire cette figure lorsque la précarité du monde du travail peut priver les pères d'un attribut
souvent indispensable : la qualité de travailleur ? Comment être père dans une société où les immigrés sont
fréquemment dévalorisés, discilminés ? Quelle éducation, quelle autorité, quelle histoire familiale, quelle

langue transmettre dans ce contexte ?

< Assumer /e passê, en transmettant I'histoire rêcente de la famille, accepter le compromis culturel sont des
composantes essenfie//es de l'équilibre des enfanls, Or, cela ne se falf pas tout seul, mais bien en

interaction avec les institutions. Sl certarns père's paviennent à faire des compromis, nombre de pères

cherchent à se rendre invisibles pour diffêrcntes raisons: méconnarssance des fonctionnenents des
institutions, évitements de conflits ou de mêsententes avec /es profess ionnels de l'êducation, sentiment de

dévalorisation due à l'absence de travail. 0[ c'esl dans la nêgociation avec les institutions, dans la
connaissance de leur fonctionnement que peut êmerger une valorisation des pêres. Pour qu'elle puisse

avoir lieu, il faut bien que des espaces de parole soient aménagés, que les conflits, les contradicllons solent
acceptês, que /es pères soient entendus. Les enjeux de la transmission, de la place du père vis-à-vis des

ses enfants, dépendent folement de la place de ces pères dans /a sociêté française, et notamment avec les
institutions éducatives >127 .

La question de la place des pères et des mères, dans les actions de soutien à la parentalité et plus

largement dans la société française, est liée aussi aux stéréotypes sexués véhiculés souvent à l'insu des
personnes. C'est en en ayant conscience et en réfléchissantl28 à cette question que les actions peuvent

mieux s'adapter à une parentalité faisant une place aux mères comme aux pères,

J.- 
RENDRE PLUS VISIBLES LES ACTIONS QUI EXISTENT

7:

La question de la connaissance de l'offre d'actions disponible concerne tous les parents, mais elle se pose

avec plus de force pour les parents migrants qui risquent de ( passer ) à côté de l'information du fait de
difficultés linguistiques notamment, C'est ce qu'indique le rapport de la Cour des Comptestzs sur les
politiques de soutien à la parentalité quand il parle de l'information imparfaite des parents : < au total,

I'organisation d'une information de proximité répondant aux besolns des parents, notamnent ceux en
difftculté, demeure à construire r.
L'une des mesures présentées récemment par la secrétaire d'Etat chargée de la famille, à savoir la création
de la n Maison pour les familles >, souhaitée comme un < lieu de proximitê unique et visible au service de
chaque famille >, répond pour partie à cet enjeu. Le recours à des documents en langue d'origine ou à un

mode de communication oral constitue également des enjeux de visibilité renforcée,

Ce souhait de visibilité passe par une meilleure communication, information, en direction des parents. Les
actions mises en place partent au minimum d'un constat, d'un besoin. Mais parfois sur certains quartiers,
plusieurs structures interviennent et de nombreuses actions sont proposées aux habitanls, et en particulier

127 La place des f]ères issus de l'immigration dans les structures d'accueil de la petile enfance. Regards croisés des professionnels el des
pères, le Furel, 2006.
128 Des lormations à destinalion des professionnels inléressès sont proposées par le CIDFF du Bas-Rhin.
12s Publié le 4 février 2009.
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aux parents. Cette diversité de l'offre sur certains terrrtoires, en particulier relevant de dispositif < politique de
la ville r, s'explique par des missions prioritaires différentes selon les financeurs des actions et par des
logiques de tenitoires. Cette offre est un atout, mais peut s'avérer difficile à identifier par les parents.

Si la cohérence entre les différentes actions proposées sur un territoire est un souci constant de la part des

différents financeurs, elle peut, aux yeux des bénéficiaires, ne pas être évidente. La question de la

communication en direction des usagers est d'ailleurs une question récurrente. Par ailleurs, la difficulté
d'une offre adaptée esl plus prégnante hors milreu urbain compte tenu parfois du faible nombre de porteurs

d'actions.

J. MENER UNE ACTION < EN CONNAISSANCE >;l
La migration a des effets sur la fonction parentale souvent peu ou mal appréciés par les professionnels ou

acteurs bénévoles (associatifs) intervenant auprès de ces familles. Dans cette perspective, il peut s'avérer
nécessaire de les rappeler aux professionnels et d'apporter des informations à ces derniers sur le vécu des
familles migrantes, sur ce qui fait leur singularité, mais aussi leur universalité (ce qu'elles partagent avec

d'autres) ceci afin de développer si nécessaire un positionnement professionnel adapté,
Dans le même temps, il s'agira de questionner leurs modalités d'intervention auprès des familles.
Pour autant, il ne s'agit pas forcément de mettre en place des actions spécifiques, mais bien de queslionner
les pratiques et d'en adapter certaines à leur spécificité :

:,:, prendre en compte le déficit en langue et adapter les modes d'intervention,

:r: agir en direction de la cellule familiale dans son ensemble et pas seulement en direction des
femmes/mères,

:,'. travailler les enjeux de transmission dans un contexte d'absence de repères et de socialisation limitée
du fait de I'absence de famille élargie (en tenant compte de la présence éventuelle d'autres membres

du groupe d'appartenance),

r,': éviter les approches ethnocentrées et tirer partie des processus d'apprentissage issus d'autres

cultures en les reconnaissant tout en les adaptant aux situations présentes.

ll s'agit de donner la possibilité aux acteurs de disposer de < clés de lecture r adaptées tout en évitant les

processus d'assignation culturelle, d'ethnicisation et la mise en difficulté des familles (interprétariat assuré
par les enfants... ).

Une aclion optimisée dans le domaine de la parentalilé suppose notamment de :

:. lravailler sur les siluations sociales objeclives de ces parents migrants qui peuvent rendre difficile la
gestion de leur fonction de parents,

': mais aussi prendre en compte la dimension subjective du vécu de la migration et disposer des

connaissances et/ou outils adaptés pour travailler sur les aspects de transmissions,

::: faire en sorte d'être en capacité de communiquer en prenant en compte la dimension linguistique
(faible ou non malrise de la langue) sans placer les enfants dans une situalion de responsabilité (en

les instaurant < interprètes ), ( passeurs > auprès de leurs parents),

,., recourir à des espaces, des modes d'intervention adaptés,

:::: communiquer sur les actions menées et en capitaliser les enseignements.
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