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TEXTE

La ques tion des dis cri mi na tions mine la so cié té fran çaise, qu’il
s’agisse de l’accès à l’em ploi, au lo ge ment, à di vers ser vices pu blics
comme pri vés. L’école re lève à ce titre d’une ins ti tu tion par ti cu liè re‐ 
ment sen sible pour des rai sons struc tu relles. Elle consti tue, en effet,
un es pace par ex cel lence de la mise à l’épreuve des in di vi dus, d’ex po‐ 
si tion à des risques de dis qua li fi ca tion so ciale, en rai son de sa fonc‐ 
tion de hié rar chi sa tion et de clas se ments (Cayouette- Remblière,
2016).

1

Pour au tant, la si tua tion de l’école en ma tière de dis cri mi na tions est
pa ra doxale à plus d’un titre. Elle de meure re la ti ve ment peu do cu‐ 
men tée em pi ri que ment, mal gré l’émer gence d’études re la tives aux
re la tions entre l’école et l’im mi gra tion, de puis la fin des an nées 1990
(Lor ce rie, 1996  ; Payet, van Zan ten, 1996  ; Per ro ton, 2000). On peut
citer éga le ment la créa tion, en  2014, du ré seau na tio nal de lutte
contre les dis cri mi na tions au sein de l’Ins ti tut fran çais de l’édu ca tion.
Plus sur pre nant en core, la re cen sion des cas de dis cri mi na tions dans
le do maine de l’édu ca tion est très faible, au vu du peu de don nées
dis po nibles. Pre nons, à titre d’exemple, le rap port du Dé fen seur des
droits de 2018. L’édu ca tion re pré sente 9,3 % de l’en semble des dos‐
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siers trai tés. Le nombre de sai sines dans le do maine édu ca tif, en rai‐ 
son de « l’ori gine » no tam ment, ne re pré sente que 0,8 % des 5 631 cas
trai tés en 2018.

Ces don nées sont pour le moins éton nantes. Le Dé fen seur des droits
en pro pose une in ter pré ta tion sur le fond : « des ser vices pu blics qui
dis pa raissent, des in éga li tés qui aug mentent et des droits fon da men‐ 
taux qui ré gressent ». Au- delà de l’édu ca tion, la lutte contre les dis‐ 
cri mi na tions et le droit aux re cours sont bri dés par la com plexi té de
l’ad mi nis tra tion. Cette com plexi té est pré ju di ciable, tout au tant pour
les usa gers que pour les agents des ser vices pu blics confron tés à une
in sta bi li té ré gle men taire constante. Les re cours de vant une ju ri dic‐ 
tion ap pellent au contraire une confiance dans les ins ti tu tions, dé sor‐ 
mais en berne. Le Dé fen seur des droits dé peint alors une fi gure de
l’usa ger lésé, ba foué dans ses droits, qui finit par ba na li ser les non- 
réponses de l’ad mi nis tra tion.

3

Les si gna le ments de cas de dis cri mi na tions de vant une ju ri dic tion
sont une chose, la re cherche scien ti fique en est une autre. Com ment
ex pli quer que le sujet des dis cri mi na tions sco laires reste peu trai té en
so cio lo gie de l’édu ca tion ? Cer tains évoquent l’hy po thèse du déni par
les cher cheurs eux- mêmes, pou vant aller jusqu’à la cen sure, voire à
l’au to cen sure (Dhume, 2019 ; Dhume, 2020), cette hy po thèse nous pa‐ 
raît dis cu table.

4

Quels fon de ments d’un déni
scien ti fique ?
Elle s’ap puie à la fois sur des consi dé ra tions théo riques et éthiques.
Elle re pose no tam ment, selon Fa brice Dhume, sur l’idée d’une
« concur rence des rap ports so ciaux » (Dhume, 2019). Pour l’au teur, si
le sujet des dis cri mi na tions sco laires est peu trai té scien ti fi que ment,
c’est parce qu’il ren voie à une vi sion ra ciale du monde so cial, alors
que la so cio lo gie de l’édu ca tion re pose da van tage sur une lec ture
stra ti fiée en termes de classes so ciales. Cette di cho to mie ne re pose
donc pas sur des fon de ments stric te ment scien ti fiques, mais éga le‐ 
ment sur des pré sup po sés « politico- moraux », selon l’au teur.

5

La non prise en compte de la «  race  » cor res pon drait à une vi sion
conser va trice de l’ordre so cial, à l’ados se ment d’un pa ra digme «  in té
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gra tion niste », voire à un « na tio na lisme épis té mo lo gique et mé tho‐ 
do lo gique ». Le rai son ne ment, en termes de classe et non de race, se‐ 
rait ainsi, selon Fa brice Dhume, en confor mi té avec la pen sée d’État,
celle consis tant à pri vi lé gier une lec ture na tio na liste des rap ports so‐ 
ciaux, donc à na tu ra li ser les va leurs de la Ré pu blique, cau tion nant
ainsi le fonc tion ne ment des ins ti tu tions. En ré su mé, si les so cio logues
de l’édu ca tion tra vaillent peu la ques tion ra ciale à l’école, c’est qu’ils
consi dèrent le ra cisme comme ex trin sèque à l’école (Dhume, 2019).

Ce débat ne concerne pas uni que ment l’édu ca tion. Il concerne éga le‐ 
ment des su jets comme la po li tique de la ville, l’accès à l’em ploi, au lo‐ 
ge ment, etc. Il a trou vé une vi gueur par ti cu lière à pro pos d’autres
formes de dis cri mi na tions : les dis cri mi na tions ter ri to riales re ve nues
dans le débat suite aux dé cla ra tions de Ju lien De nor man die, se cré‐ 
taire d'État au près du mi nistre de la Co hé sion des ter ri toires, le
13 juin 2020. Cette forme de dé non cia tion po li tique de la dis cri mi na‐ 
tion ter ri to riale a émer gé dès 2009 à l’oc ca sion de la sai sine de la
Haute au to ri té de lutte contre les dis cri mi na tions (HALDE) par les
villes de La Cour neuve et de Gri gny. La no tion de dis cri mi na tions ter‐ 
ri to riales est d’une na ture par ti cu lière. L’objet sup po sé des dis cri mi‐ 
na tions est le ter ri toire, en tant qu’en ti té ju ri dique, sous forme de
sous- dotations des col lec ti vi tés lo cales, des dys fonc tion ne ments pa‐ 
tents des ser vices pu blics, bref d’un aban don de l’État de cer tains ter‐ 
ri toires. Les po pu la tions ap pa raissent certes comme dis cri mi nées,
mais par le filtre des ser vices pu blics et des col lec ti vi tés lo cales qui
les re pré sentent.

7

Cette re ven di ca tion, por tée par les élus de ces ter ri toires, n’a pas
abou ti, mal gré le dépôt d’une pro po si tion de loi à l’As sem blée na tio‐ 
nale en dé cembre 2010 1, pro po si tion non exa mi née. Elle a ce pen dant
per mis d’ajou ter un cri tère sup plé men taire de dis cri mi na tion : la dis‐ 
cri mi na tion liée au lieu de ré si dence. Celle- ci n’a au cune conno ta tion
ra ciale, elle est plu tôt de na ture géo gra phique ou re le vant de la vul‐ 
né ra bi li té éco no mique. Il se rait en effet ab surde de ne pas re con‐ 
naître que les désa van tages subis sont cu mu la tifs par les po pu la tions
qui ré sident dans ces ter ri toires et mêlent leurs pro prié tés (po pu la‐ 
tions mas si ve ment is sues de l’im mi gra tion) à celles des ter ri toires
concer nés.

8



La discrimination à l’école : déni scientifique ou problème de méthodes ?

Ces dé bats in ternes au champ po li tique et ju ri dique ont leur pen dant
dans le do maine de la re cherche. Tho mas Kirsz baum, par exemple,
consi dère que la dis cri mi na tion ter ri to riale ne se rait qu’un « der nier
ava tar des stra té gies d’eu phé mi sa tion de la dis cri mi na tion ethno- 
raciale qui ca rac té risent de puis long temps l’ap proche fran çaise des
in éga li tés » (Kirsz baum, 2016, p. 1). Il ajoute que la dis cri mi na tion ter‐ 
ri to riale a «  l’im mense avan tage de s’ac cor der avec l’ap proche clas‐ 
sique des in éga li tés », l’es pace n’étant selon lui dans la vul gate mar‐ 
xiste que la « pro jec tion au sol des rap ports de classe »  ; et enfin il
ajoute : « la pro hi bi tion du cri tère de l’adresse ne bé né fi cie en réa li té
qu’aux Blancs ré si dant en ZUS [zone ur baine sen sible], seul groupe à
subir cette pé na li té spé ci fique sur le mar ché du tra vail. Elle risque de
n’être qu’une avan cée en trompe- l’œil pour les mi no ri tés eth niques »
(ibid.).

9

Tho mas Kirsz baum in ter prète ainsi l’adop tion du prin cipe de dis cri‐ 
mi na tion en fonc tion du lieu de ré si dence (qu’ont pu faire adop ter,
selon lui, les élus com mu nistes avec l’appui d’élus du Parti so cia liste
proches de SOS Ra cisme), comme une ré sur gence de l’his toire : « La
po si tion des élus com mu nistes qui, en éri geant leurs villes et leurs
quar tiers en vic times d’une dis cri mi na tion ter ri to riale, rap pellent la
po si tion du PCF des an nées 1970 qui s’in sur geait contre le trop- plein
d’im mi grés, en pré sen tant leur ter ri toire comme vic time des po li‐ 
tiques sé gré ga tives or ga ni sées par l’État  » (Mas clet, 2003, p.  9). La
dis cri mi na tion ter ri to riale se rait ainsi le pro duit d’un os tra cisme his‐ 
to rique de la mou vance com mu niste à l’égard des im mi grés, avec en
toile de fond le prin cipe selon le quel la ques tion ra ciale ne se rait pas
so luble dans le mar xisme. Il n’est pas sûr que cette thèse soit tou jours
d’ac tua li té au jourd’hui.

10

La ten sion entre races et classes consti tue donc une im por ta tion dans
le champ aca dé mique d’une que relle po li tique. L’ho mo lo gie entre le
débat po li tique et scien ti fique est re pé rable, lorsque s’op posent les
te nants des thèses ra cia listes et clas si cistes (rai son ne ment en termes
de classes so ciales), in car nés, par exemple, par les cou rants de la so‐ 
cio lo gie mar xiste, néo- marxiste ou se ré cla mant de Pierre Bour dieu.
Com ment alors la pro duc tion de connais sances scien ti fiques peut re‐ 
prendre ses droits, en as su mant que le sujet à trai ter est, de fait, sen‐ 
sible et que la fron tière entre le sa vant et le po li tique est, de fait,
ténue ?

11
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Selon nous, la sous- documentation de la dis cri mi na tion à l’école tient
avant tout à son objet, à sa dé fi ni tion, ainsi qu’aux moyens dont dis‐ 
pose le cher cheur pour réa li ser des dé mons tra tions, en dé pas sant le
seul re gistre de l’adhé sion, du rejet ou de la dé non cia tion. Les obs‐ 
tacles à la dé mons tra tion des dis cri mi na tions no tam ment dites « ra‐ 
ciales » à l’école sont au moins de trois ordres : la dif fi cul té à dé fi nir
ce que re couvrent la no tion de « race » et sa co di fi ca tion scien ti fique,
la dif fi cul té à me su rer la dis cri mi na tion, les ca rac té ris tiques spé ci‐ 
fiques de l’es pace sco laire.

12

Re tour sur les usages de la no tion
de race
Le débat sur les usages de la no tion de race en sciences so ciales a
trou vé un re gain d’in té rêt au cours des der nières an nées, bien au- 
delà des ques tions édu ca tives. Si ce débat est par ti cu liè re ment nour‐ 
ri, il re pose au moins sur un consen sus. La « race » ne dé signe au cu‐ 
ne ment une pro prié té bio lo gique, mais une pro prié té so ciale. Elle est
le pro duit d’une construc tion so ciale dans des rap ports d’al té ri té,
consi dé rée comme un at tri but stig ma ti sant au sein de rap ports de
do mi na tion. La race est ap pré hen dée par le sujet do mi nant à par tir
d’un en semble de signes tels que le pa tro nyme, la cou leur de peau, la
langue par lée, la re li gion, etc. Il s’agit ici, en quelque sorte, d’une dé fi‐ 
ni tion psy cho so ciale de la race à l’œuvre dans des in ter ac tions
concrètes.

13

Ce pen dant, com ment pas ser de cette ap proche psy cho so ciale de la
« race » à une ap proche ob jec ti viste, c’est- à-dire à la construc tion de
don nées per met tant de la coder pour les be soins de la re cherche  ?
Rap pe lons, tout d’abord, que la Consti tu tion fran çaise in ter dit la co‐
di fi ca tion de la race ou de l’eth nie. Ce pen dant, au cours des der nières
dé cen nies, cet étau lé gis la tif s’est des ser ré dans des condi tions pré‐ 
cises pré vues par le lé gis la teur, no tam ment dans le cadre de la pro‐ 
duc tion de don nées sta tis tiques pour les be soins de la re cherche.
Néan moins le champ de la re cherche est très dé pen dant des condi‐ 
tions po li tiques de réa li sa tion. Ainsi le débat sur les sta tis tiques eth‐ 
niques a été for te ment po li ti sé lorsque le pou voir po li tique l’a consi‐ 
dé ré comme né ces saire à la lutte contre les dis cri mi na tions.

14
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Re le vons à ce titre un chan ge ment de sé man tique, puisque ce n’est
pas la ques tion de la « race » dont il s’agit à pro pos des sta tis tiques
eth niques, mais de l’ap par te nance eth nique. Dans cer tains cas le
champ po li tique, voire scien ti fique, mo bi lise une autre ex pres sion,
celle de «  la me sure de la di ver si té ». Ces chan ge ments de re gistres
sé man tiques ne sont pas anec do tiques, ils tra duisent l’em bar ras tant
des po li tiques que des cher cheurs sur ce qu’il convient de me su rer et
de prendre en compte dans l’ana lyse des dis cri mi na tions.

15

Pour com prendre ces hé si ta tions, il convient d’in tro duire une in cise
his to rique. Le débat sur les sta tis tiques eth niques a été porté par Ni‐ 
co las Sar ko zy dans les an nées  2008-2009. Nous ne re vien drons pas
sur les dé tails de cette ini tia tive, mais sur le fond.

16

C’est en effet le po li tique qui a été à l’ini tia tive de la mise en œuvre de
sta tis tiques eth niques, même si elles exis taient de ma nière la cu naire
dans les tra vaux de l’Ins ti tut na tio nal d’études dé mo gra phiques
(INED) au pa ra vant. Sans pré ju ger de la do ci li té des cher cheurs, l’em‐ 
prise po li tique est im por tante sur ce sujet à la fois sen sible et com‐ 
plexe.

17

C’est le po li tique qui dé ter mine les bornes ju ri diques ac cep tables,
tant sur le plan ju ri dique qu’éthique concer nant la pro duc tion de sta‐ 
tis tiques. C’est éga le ment lui qui a en charge la no mi na tion de co mi‐ 
tés d’ex perts scien ti fiques pour la pré fi gu ra tion de ces don nées. Bref,
le sujet est donc bien à la fron tière entre le po li tique, la re cherche, si
ce n’est l’idéo lo gie.

18

Le débat sur les sta tis tiques eth niques a en effet donné lieu à une
que relle entre cher cheurs dé pas sant de loin l’op po si tion sim pliste
entre « ra cia listes » et mar xistes, ou clas si cistes. Ce sont ainsi deux
com mis sions qui se sont af fron tées, celle of fi cielle ins tal lée par le
gou ver ne ment : le Co mi té pour la me sure et l’éva lua tion de la di ver si‐ 
té et des dis cri mi na tions (CO MEDD), pré si dé par Fran çois Héran, di‐ 
rec teur de l’INED, ins ti tu tion plu tôt fa vo rable aux sta tis tiques eth‐ 
niques. La se conde com mis sion re le vait d’une au to sai sine d’autres
cher cheurs  : la Com mis sion al ter na tive de ré flexion sur «  les sta tis‐ 
tiques eth niques » et les dis cri mi na tions, réunis sant des per son na li‐ 
tés di verses, telles qu’Éli sa beth Ba din ter, Jean- Loup Am selle, Hervé
Le Bras, Ma ryse Tri pier ou en core Gwenaële Cal vès, is sues de dif fé‐ 
rentes dis ci plines  : so cio lo gie, phi lo so phie, an thro po lo gie, his toire,

19
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droit, etc. Les dé bats entre ces deux com mis sions ne se li mi taient pas
à dé non cer le risque d’une ra cia li sa tion de la so cié té fran çaise, ils
por taient éga le ment sur la per ti nence même des sta tis tiques eth‐ 
niques sur un plan stric te ment scien ti fique, sur leur fai sa bi li té et sur‐ 
tout sur leur per ti nence scien ti fique, tous ces su jets étant liés.

La « race » n’est pas une va riable
comme une autre
Les dé fen seurs des sta tis tiques eth niques consi dèrent que la ra cia li‐ 
sa tion de la so cié té fran çaise n’in combe pas aux sta tis ti ciens, mais
qu’elle pré existe dans la so cié té. Se pri ver d’in for ma tions re la tives à la
no tion de «  race » se rait s’in ter dire de lut ter contre les dis cri mi na‐ 
tions et le ra cisme. Les sta tis tiques eth niques n’au raient pas pour fi‐ 
na li té la consti tu tion de fi chiers ra ciaux, selon un ré fé ren tiel ethno- 
racial fondé sur des phé no types ou des mor pho types im po sés par
l’État, mais la consti tu tion de bases de don nées scien ti fiques re po sant
sur l’au to dé cla ra tion et le consen te ment des en quê tés, confor mé‐ 
ment à la loi.

20

Ces pré cau tions étant po sées, quelle est la ro bus tesse des don nées
ainsi pro duites ? C’est sur ce ter rain que se si tuent les op po sants aux
sta tis tiques eth niques. Hervé Le Bras at tire l’at ten tion sur le fait que,
quels que soient les points de vue dé fen dus, il n’y a pas et il ne de vrait
plus y avoir de «  science ethno- raciale  » au risque d’ac cré di ter une
vi sion es sen tia liste, si ce n’est bio lo gi sante de la no tion de « race ». La
pro duc tion des sta tis tiques eth niques ne peut mener, selon lui, qu’à
un « chaos em pi rique ». Cette réa li té conduit im man qua ble ment les
cher cheurs qui sou haitent mo bi li ser la no tion de race à des contri‐ 
tions, des com pro mis. L’ou vrage de Mi chèle Tri ba lat (2016), consa cré
aux sta tis tiques eth niques, en four nit un bon exemple. Elle ne
conteste en effet nul le ment que les sta tis tiques eth niques en France
pour raient se confondre avec l’of fi cia li sa tion d’un « ré fé ren tiel ethno- 
racial », comme c’est le cas des re cen se ments aux États- Unis ou en
An gle terre. Pour contour ner ce risque, elle pro po sait de prendre en
compte la fi lia tion, au tre ment dit la tra jec toire so ciale des im mi grés
et des des cen dants d’im mi grés. Nous pas sons ainsi à un autre re‐ 
gistre, de la race à l’eth nie, à la di ver si té, à pré sent à la fi lia tion. Ce
dé pla ce ment résout- il pour au tant les risques éven tuels d’es sen tia li ‐
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sa tion et d’as si gna tion  ? Dans son essai, L’in ven tion de l’im mi gré,
Hervé Le Bras mon trait en 2012 com ment la ca té go rie d’im mi gré est
es sen tia li sante et symp to ma tique de la per pé tua tion des rap ports
d’al té ri té. À la dif fé rence de la condi tion d’étran ger, qui peut en effet,
selon Hervé Le Bras, se perdre à la fa veur d’une pro cé dure de na tu ra‐ 
li sa tion, celle d’im mi gré per dure de gé né ra tion en gé né ra tion, elle
consiste en somme à une re pro duc tion du stig mate.

Il in siste éga le ment sur le fait que la dis tinc tion ainsi opé rée entre
«  fran çais » et «  im mi grés », ou « des cen dants d’im mi grés », en re‐ 
vient à re jouer la hié rar chie entre droit du sol et droit du sang, et à
re mettre en cause le prin cipe d’éman ci pa tion et de ci toyen ne té ju ri‐ 
dique (Le Bras, 2012). Avant lui, Ab del ma lek Sayad avait aler té sur les
mêmes craintes en écri vant : « En ces temps fa vo rables à un re tour en
force de l'eu gé nisme, le terme de gé né ra tion contient en lui le risque
de de voir ser vir de ter rain nou veau, nou vel le ment of fert au so cio bio‐ 
lo gisme. Les ten ta tions et les sé duc tions de rap por ter les dif fé rences
so ciales à des fac teurs d'ordre gé né tique sont grandes et res te ront
tou jours grandes » (Sayad, 1994, p. 155).

22

Si Mi chèle Tri ba lat ap pelle à ne pas confondre ori gine, fi lia tion et ré‐ 
fé ren tiel ethno- racial, ce po si tion ne ment n’est pas si clair dans le
cadre de cer taines en quêtes. Le ques tion naire de l’en quête « Tra jec‐ 
toires et ori gines » 2 (TeO) de l’INED, que l’on peut consi dé rer comme
« la ré fé rence » en ma tière de sta tis tiques eth niques en France, mo bi‐ 
lise, en effet, à plu sieurs re prises, des ques tions re la tives à la cou leur
de peau, à la re li gion, voire à une no tion plus floue qu’est le rap port à
la « fran ci té ».

23

Certes, le re cueil de la cou leur de peau l’est sur le mode de l’au to dé si‐ 
gna tion (par l’en quê té lui- même) et non de l’hé té ro dé si gna tion (par le
cher cheur). Pour Hervé Le  Bras, la pra tique de l’au to dé si gna tion est
ce pen dant mé tho do lo gi que ment ambigüe. Elle consiste à ren voyer à
l’en quê té un panel d’items à rem plir sans lui four nir les clés de com‐ 
pré hen sion de ce qu’en fera le cher cheur. Le jeu des ca té go ri sa tions
en groupes, sous- groupes finit par re cons truire des groupes eth‐ 
niques ou ra ciaux ri gides. L’en quête TeO mo bi lise éga le ment les no‐ 
tions telles que « groupe ma jo ri taire » et « mi no ri taire ». Les ca té go‐ 
ries fi gu rant dans ces groupes va rient d’un croi se ment à l’autre,
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comme c’est le cas no tam ment des na tifs d’un dé par te ment et ré gion
d’outre- mer (DROM), des ra pa triés ou des Fran çais nés à l’étran ger.

Force est de consta ter que les « sta tis tiques eth niques » re couvrent
des ac cep tions hé té ro gènes et chan geantes, jus ti fiant ainsi les
craintes ex pri mées par Hervé Le Bras d’un « chaos em pi rique ».
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Que si gni fie « la race » pour les
sta tis ti ciens ?
On peut at tendre de la tech ni ci té d’un ap pa reillage sta tis tique qu’il
lève cer taines am bi guï tés. Il pro cède en réa li té de sous- entendus ou
de points aveugles. C’est le cas no tam ment de la no tion de « race »,
dont on a vu qu’in fine, elle s’ef fa çait au pro fit d’autres ca té go ries (ori‐ 
gine, ap par te nance eth nique, etc.), même si elle est bien pré sente
dans les sé man tiques uti li sées par cer tains cher cheurs, lors qu’ils
évoquent la dis cri mi na tion ra ciale. La no tion de « race » ren voie ty pi‐ 
que ment à une ca té go rie po ly sé mique et am bi va lente. Elle peut faire
l’objet de va riables ob jec ti vées, comme c’est le cas dans les ex ploi ta‐ 
tions sta tis tiques. Elle peut éga le ment être mo bi li sée pour dé crire
des sys tèmes de re pré sen ta tion, d’in fé rio ri sa tion de cer tains groupes,
ou être as so ciée à la no tion d’iden ti té, d’une iden ti té as si gnée par au‐ 
trui. Par exemple, lorsque le cher cheur re prend à son compte la sé‐ 
man tique du « ra ci sé » pour dé crire les pro prié tés d’une po pu la tion.
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L’en quête réa li sée par Pa trick Simon et Mar tin Clé ment (Simon, Clé‐ 
ment, 2006) de l’INED por tait pré ci sé ment sur la façon de « ca rac té‐ 
ri ser l’ori gine » en s’in té res sant au point de vue des groupes concer‐ 
nés. Il res sort net te ment de celle- ci une crainte, si ce n’est un rejet de
la construc tion de ca té go ries « ethno- raciales », no tam ment pour les
po pu la tions d’ori gine «  magh ré bine  »  : crainte d’éti que tage, de pro‐ 
duc tion de sté réo types. Ce pen dant, les en quê tés font une dis tinc tion
entre la pro duc tion de don nées, pour les be soins de la re cherche, et
la co di fi ca tion of fi cielle des ori gines dans les pra tiques de l’ad mi nis‐ 
tra tion fran çaise. On le per çoit ai sé ment, la no tion de « race » n’est
pas une «  va riable  » comme une autre, dif fi cile à sai sir, au tant qu’à
coder, par ti cu liè re ment lorsque les ap pa reillages sta tis tiques re‐ 
posent sur une au to dé cla ra tion des en quê tés à la quelle ils n’ont au‐ 
cune obli ga tion de se sou mettre.
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La façon dont par exemple est re cueillie l’ap par te nance « ra ciale » ou
« eth nique » dans le cadre de l’en quête TeO pro cède de la façon sui‐ 
vante. L’un des items du ques tion naire s’in ti tule : « Image de soi et re‐ 
gard des autres  ». La for mu la tion exacte de la ques tion est la sui‐ 
vante  : «  D’après vous, parmi les ca rac té ris tiques sui vantes, quelles
sont celles qui vous dé fi nissent le mieux  ? Vous pou vez en choi sir
quatre au maxi mum ». L’en quê teur sou met alors une carte avec une
liste de dix- sept items  : 1.  Votre gé né ra tion ou votre âge  ; 2.  Votre
sexe  ; 3.  Votre mé tier ou votre ca té go rie so ciale  ; 4.  Votre ni veau
d’étude  ; 5.  Votre quar tier ou votre ville  ; 6.  Votre état de santé (un
han di cap ou une ma la die)  ; 7.  Votre na tio na li té  ; 8.  Vos ori gines  ;
9.  Votre cou leur de peau  ; 10.  Votre ré gion d’ori gine  ; 11.  Votre re li‐ 
gion ; 12. Vos centres d’in té rêt ou vos pas sions ; 13. Vos opi nions po li‐ 
tiques ; 14. Votre si tua tion de fa mille (père, mère, grand- père, grand- 
mère, etc.) ; 15. Autre chose ; 98. Re fuse de ré pondre ; 99. Ne sait pas.
S’ajoute à ces items, une autre ques tion, cette fois ou verte, per met‐ 
tant de mieux ca rac té ri ser « l’ori gine », dans le cas où l’en quê té au rait
ré pon du à l’item 4. « Vos ori gines » : « En pen sant à votre his toire fa‐ 
mi liale, de quelle (s) ori gines (s) vous diriez- vous ? Vous pou vez don‐ 
ner plu sieurs ré ponses ». Là aussi l’en quê té peut re fu ser de ré pondre.
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L’ap par te nance «  ra ciale  » n’est donc ja mais une ques tion di recte,
fron tale. Elle est re cons ti tuée par le sta tis ti cien via des re grou pe‐ 
ments de va riables et des ques tions in di rectes, si l’en quê té a ré pon du
fa vo ra ble ment à des items tels que « vos ori gines », « votre cou leur
de peau », « votre re li gion », etc. La com pé tence du sta tis ti cien n’est
ici nul le ment en cause, ce type de ques tion naire cor res pond clai re‐ 
ment à ce qu’au to rise la loi, et en core dans un ré gime d’ex cep tion. Il
ne s’agit pas, en effet, d’un ré fé ren tiel ethno- racial of fi ciel, à la façon
des re cen se ments en An gle terre, où les ca té go ries sont non seule‐ 
ment pré éta blies, mais bé né fi cient éga le ment d’un sta tut of fi ciel tel
que : « white », « mixed » (mul tiple eth nic group), « asian », « black »,
etc. (Tri ba lat, 2016). Nous voyons là toute la dif fé rence entre un pays
«  ra cia liste  », re con nais sant of fi ciel le ment l’ap par te nance à des
groupes ra ciaux et/ou eth niques, et un pays uni ver sa liste comme la
France, qui pour des rai sons his to riques, phi lo so phiques et consti tu‐ 
tion nelles, ne re con naît pas of fi ciel le ment ces groupes, sauf pour les
be soins ex cep tion nels de la re cherche.
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L’al ter na tive de l’eth ni ci té
On com prend mieux, en rai son du ca rac tère dis cu table de la no tion
de « race », pour quoi les sta tis ti ciens lui pré fèrent par fois celle d’ap‐ 
par te nance eth nique, moins figée, plus éloi gnée de pré sup po sés bio‐ 
lo gi sants, pour s’ins crire da van tage dans une pers pec tive cultu relle.
Cela ré sou drait en par tie la ques tion du mé tis sage, des en fants nés de
couples mixtes, dif fi ci le ment co dables par le biais de ca té go ries de
race. La «  race  » re lève donc da van tage d’une pra tique sé man tique
usuelle dans cer tains pro pos de cher cheurs que d’une va riable scien‐ 
ti fique construite fai sant consen sus.
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C’est ainsi que l’on a pu voir dans cer tains ques tion naires an té rieurs à
l’en quête TeO, telle que l’en quête MGIS (Mo bi li té géo gra phique et in‐ 
ser tion so ciale) de 1992, qui consti tuait la base sta tis tique de l’ou vrage
de Mi chèle Tri ba lat, Faire France (Tri ba lat, 1995), des ques tions re la‐ 
tives à « la maî trise du fran çais », « au lan gage parlé à la mai son », « à
la dé per di tion de la langue d’ori gine », « aux pra tiques ma tri mo niales
tra di tion nelles » (po ly ga mie, ma riage pré fé ren tiel, ar ran gé), « aux so‐ 
cia bi li tés com mu nau taires », « aux pra tiques cu li naires », etc. Ce pen‐ 
dant, ces va riables sup po sées des crip tives prennent par fois une co lo‐ 
ra tion po li tique et idéo lo gique, lorsque cer taines ca té go ries
construites sont, par exemple, celle de  : «  fran çais de souche  » ou
lorsque cer taines sec tions du ques tion naire s’in ti tulent : « vo lon té de
com po ser avec la so cié té d’ac cueil ». C’est ce même pré sup po sé que
l’on re trouve dans l’en quête TeO avec l’idée de « fran ci té », de « sen ti‐ 
ment d’être fran çais  », de «  sen ti ment na tio nal  ». Le sta tis ti cien
n’outrepasse- t-il pas ici son rôle  ? Ces ques tions peuvent- elles être
rai son na ble ment trai tées par la mé tho do lo gie du ques tion naire et
être consti tuées en simples va riables comme n’im porte quelles
autres ? Certes, si le terme « race » n’est pas uti li sé, lui sont sub sti‐ 
tuées en re vanche des ca té go ries qui re lèvent d’une cer taine forme
de na tio na lisme et qui ne peuvent en effet qu’exa cer ber les rap ports
d’al té ri té à la façon d’une pro phé tie au to vé ri fiante.
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En réa li té, l’eth ni ci té n’est pas né ces sai re ment mo bi li sée pour ca rac‐ 
té ri ser des « cultures », mais plu tôt des écarts à la norme na tio nale.
Cette concep tion de l’eth ni ci té n’est d’ailleurs pas né ces sai re ment en
contra dic tion avec cer taines de ses dé fi ni tions, lors qu’elle dé crit le
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rap port entre le « eux » et le « nous », une « al té ri té ir ré duc tible »,
pour re prendre les pro pos de Fran çoise Lor ce rie (Lor ce rie, 2003).
Pour les te nants de l’eth ni ci té, tous les groupes so ciaux sont ré pu tés
ap par te nir à des « com mu nau tés ». Les es paces na tio naux comme les
États- nations sont consi dé rés telles des « com mu nau tés na tio nales »,
comme l’ex prime la no tion d’« eth no na tio na lisme », consi dé rant que
le groupe «  do mi nant  » est lui- même por teur d’une ap par te nance
eth nique (ibid.).

Tout se passe, néan moins, comme s’il exis tait à pro pos de l’eth ni ci té
un pro fond mal en ten du, si ce n’est un contre sens. Max Weber af fir‐ 
mait en effet clai re ment que le concept d’eth ni ci té consti tue un pa ra‐ 
digme non ob jec ti viste, c’est- à-dire non quan ti fiable. Il ren voie aux
no tions de croyances sub jec tives, de grou pa li té et de com mu na li sa‐ 
tion. Ce type d’objet de vrait en prin cipe s’ap pré hen der dans une
pers pec tive stric te ment in ter ac tion niste et si tua tion nelle. Au tre ment
dit, l’eth ni ci té n’existe pas en soi, mais est ren due vi sible dans des
rap ports d’al té ri té, no tam ment lors qu’un groupe d’in di vi dus en dé‐ 
signe un autre en fonc tion d’at tri buts sup po sés dif fé rents de lui, ou
lorsque le même in di vi du se les ap pro prie et les re ven dique. L’ob jec ti‐ 
va tion sta tis tique, qui en re vient à at tri buer des ap par te nances eth‐ 
niques, consti tue alors une sorte de coup de force mé tho do lo gique,
de sur croît dans un contexte de bras sage des po pu la tions, de mul‐ 
tiap par te nances, in com pa tibles avec l’idée de groupes sta tiques et
cloi son nés. En bref, si dans le champ scien ti fique le terme «  race  »
n’est pas uti li sé ou ver te ment par les sta tis ti ciens, l’ap par te nance eth‐ 
nique en consti tue une forme eu phé mi sée.
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L’al ter na tive des rap ports ma jo ri ‐
taires, mi no ri taires
Une al ter na tive à la no tion de « race » est celle de rap ports ma jo ri‐ 
taires/mi no ri taires. Elle consti tue une dé cli nai son à l’eth ni ci té avec
un conte nu moins cultu ra liste, met tant en exergue des rap ports de
force po li tiques, de « do mi na tion sym bo lique » (Lor ce rie, 2003). Cette
ré fé rence à la do mi na tion pour rait jeter un pont entre les te nants des
thèses ra cia listes et des thèses mar xistes, néo- marxistes, ou clas si‐ 
cistes, puis qu’elles au raient ce point com mun. Ce pen dant, les ana‐ 
lyses, en termes de rap ports ma jo ri taires/mi no ri taires, fran chissent
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un pas sup plé men taire lors qu’elles évoquent l’exis tence de « mi no ri‐ 
tés eth niques ».

Nous l’avons vu, no tam ment dans le texte de Tho mas Kirsz baum lors‐ 
qu’il op pose « les blancs » et les « mi no ri tés eth niques » en France, ce
qui re vient en effet à mo bi li ser des ca té go ri sa tions ra ciales qui
contri buent dans ce cas à une mise en concur rence des groupes,
voire une concur rence vic ti maire, comme si être « blanc » pro té geait
de toute forme de dis cri mi na tion ou comme si celle- ci se rait po ten‐ 
tiel le ment moins grave que pour les « non blancs ». Là en core la fron‐ 
tière entre science et idéo lo gie est mince.
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Nous l’avons vu éga le ment dans la façon dont l’en quête TeO classe
des groupes ma jo ri taires/mi no ri taires. Les contours de ces groupes
ne sont d’ailleurs pas tou jours stables. Il s’agit de consi dé ra tions
stric te ment nu mé riques, ou cultu relles, ou fi liales, en pre nant en
compte l’as cen dance mi gra toire.
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Il n’est pas plus aisé de dé fi nir un groupe mi no ri taire ou des « mi no ri‐ 
tés eth niques », sauf dans les pays où elles font l’objet d’une re con‐ 
nais sance of fi cielle pour des rai sons his to riques. À pro pos de la
France, Ab del ja lil Ak ka ri émet ainsi d’im por tantes ré serves quant à la
trans po si tion de la no tion de mi no ri té ra ciale ou eth nique, telle que
mo bi li sée aux États- Unis dans le cas fran çais, à pro pos des des cen‐ 
dants de l’im mi gra tion magh ré bine (Ak ka ri, 2001). Si cer tains élé‐ 
ments pa raissent trans po sables, comme la dé va lo ri sa tion de la
culture « d’ori gine », l’ex po si tion à des trai te ments désa van ta geux par
l’ins ti tu tion sco laire, la lé gi ti mi té de pré sence, d’autres li mitent cette
trans po si tion. Il est, par exemple, dif fi cile de consi dé rer que les des‐ 
cen dants de l’im mi gra tion « magh ré bine » en France ap par tiennent à
une mi no ri té vo lon taire ou in vo lon taire.
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Pour Ak ka ri, l’im mi gra tion magh ré bine re lève en quelque sorte des
deux. Elle est en par tie in vo lon taire, à la suite de la dé co lo ni sa tion,
mais éga le ment vo lon taire, pour ce qui concerne l’im mi gra tion pour
des mo tifs éco no miques. Pour tant, pour l’an thro po logue amé ri cain
John U. Ogbu (1992), l’ap par te nance à une mi no ri té vo lon taire ou in‐ 
vo lon taire est dé ci sive pour rai son ner en termes de mi no ri té co hé‐ 
rente. Les mi no ri tés in vo lon taires, pour John U. Ogbu, sont celles qui
ont été dé pla cées in vo lon tai re ment aux États- Unis en rai son de l’es‐ 
cla vage, de la co lo ni sa tion, des conquêtes. Elles font l’objet d’une re lé ‐
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ga tion sys té ma tique dans la so cié té amé ri caine (ibid.). Ces mi no ri tés
dé ve loppent un « sys tème cultu rel » qui se ca rac té rise par dif fé rents
traits, et no tam ment «  une théo rie de sens com mun sur la réus site
so ciale », « un manque de confiance vis- à-vis du groupe do mi nant »,
«  une iden ti té cultu relle d’op po si tion par ré ac tion à un trai te ment
dis cri mi na toire », « l’émer gence de deux cadres cultu rels ou de deux
idéaux cultu rels in fluen çant le com por te ment op po sé  : l’un conve‐ 
nant aux membres des mi no ri tés, l’autre étant at ta ché aux Amé ri cains
blancs » (ibid., p. 15).

Ak ka ri sou ligne que, mal gré l’im por tance des désa van tages et des dis‐ 
cri mi na tions su bies des des cen dants de l’im mi gra tion magh ré bine en
France, ceux- ci ne sont pas de na ture à consti tuer une culture op po‐ 
si tion nelle co hé rente et po li ti sée à l’école, comme c’est le cas des mi‐ 
no ri tés in vo lon taires aux États- Unis. La no tion de mi no ri té est en
effet in dis so cia ble ment liée à un sen ti ment d’ap par te nance com‐ 
mune, à une his toire col lec tive, un des tin com mun. Les des cen dants
de l’im mi gra tion magh ré bine 3 des cendent eux- mêmes d’im mi gra‐ 
tions dif fé rentes, écla tées, qui dé ter minent leur rap port dif fé ren cié
au pré sent et à ce que l’on pour rait consi dé rer comme l’es pace na tio‐ 
nal. Ils par tagent ce pen dant en com mun une forme de « com mu nau té
d’ex pé rience  » (Bel bah ri, 2006), celle d’une cer taine forme de rejet
dans le monde du tra vail, comme celui de l’édu ca tion ou dans d’autres
sphères de la vie so ciale.
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Com ment mesure- t-on la dis cri ‐
mi na tion en France ?
Au- delà de ces ques tions de concep tua li sa tion de taille, com ment
mesure- t-on la dis cri mi na tion en France  ? Il s’agit en effet d’une
ques tion es sen tielle, étant en ten du qu’il convient de dis tin guer les
mi cro dis cri mi na tions pré sentes dans les in ter ac tions de face- à-face,
comme peuvent l’être les in ter ac tions sco laires et les dis cri mi na tions
for melles cor res pon dant à une co di fi ca tion ju ri dique. Sans hié rar chi‐ 
ser ces deux formes de dis cri mi na tions, elles re lèvent d’en jeux dif fé‐ 
rents en ma tière de me sure.
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Il n’est pas sûr d’ailleurs, même pour ce qui concerne les dis cri mi na‐ 
tions «  of fi cielles  », que nous dis po sions d’une dé fi ni tion claire. La
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dé fi ni tion usuelle, qui est celle mo bi li sée par le Dé fen seur des droits
est celle- ci : « En droit, une dis cri mi na tion est un trai te ment dé fa vo‐ 
rable qui doit gé né ra le ment rem plir deux condi tions cu mu la tives  :
être fondé sur un cri tère dé fi ni par la loi (sexe, âge, han di cap, etc.) et
re le ver d'une si tua tion visée par la loi (accès à un em ploi, un ser vice,
un lo ge ment, etc.) ».

La no tion de «  trai te ment » est re la ti ve ment floue et peut en glo ber
des si gni fi ca tions très di verses. Elle peut consis ter en un sé pa ra tisme,
une dif fé ren cia tion, un refus d’accès, une sanc tion in jus ti fiée, une at‐ 
teinte à la di gni té, etc. Ce rap pel est im por tant dès lors qu’il est ques‐ 
tion de me sure. C’est, en effet, sur des me sures que l’on peut se fon‐ 
der pour faire le constat de « dis cri mi na tions mas sives ». Trois types
d’ins tru ments sont ha bi tuel le ment mo bi li sés pour me su rer la dis cri‐ 
mi na tion. Nous les clas sons ici, de façon peut- être dis cu table, non
pas des plus au moins ri gou reuses, mais des moins aux plus ro bustes.
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On peut dis tin guer un pre mier mo dèle mé tho do lo gique, que l’on
pour rait qua li fier de sub jec ti viste, dé cla ra tif. Il s’agit, dans ce cas, d’in‐ 
ter ro ger les po ten tiels dis cri mi nés, sur leur sen ti ment d’être dis cri‐ 
mi né, leur vécu des dis cri mi na tions. C’est ce type de re cherche qu’a
mené par exemple Fran çois Dubet, par le biais d’une en quête qua li ta‐ 
tive (Dubet, 2016). Le mo dèle sub jec ti viste peut éga le ment s’ap pré‐ 
hen der de façon quan ti ta tive, lorsque l’en quête TeO, par exemple, in‐ 
ter roge di rec te ment les en quê tés sur leur per cep tion des dis cri mi na‐ 
tions : « Dans la vie quo ti dienne, à quelle fré quence vous demande- t-
on vos ori gines  ?  ». On peut d’ailleurs de man der ses ori gines à un
tiers par cu rio si té, pour en ga ger une conver sa tion, pas né ces sai re‐ 
ment sys té ma ti que ment avec un arrière- plan dis cri mi na toire, tout
dé pend du contexte.
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Une série de ques tions est posée aussi à pro pos de l’ex pé rience sco‐ 
laire en de man dant aux en quê tés s’ils es timent avoir été trai tés dif fé‐ 
rem ment (le terme dis cri mi na tion n’est pas for mu lé) dans le cadre des
pra tiques de no ta tion, des dé ci sions d’orien ta tion, des sanc tions, de
la façon de s’adres ser à eux. Si les en quê tés ré pondent oui à cette
ques tion, on leur de mande alors, selon eux, d’après quels mo tifs ils
es timent avoir été trai tés dif fé rem ment, en fonc tion d’une série
d’items : sexe, état de santé ou han di cap, cou leur de peau, ori gines ou
na tio na li té, façon de s’ha biller, âge, autre, etc. Ce mo dèle sub jec ti viste
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de meure donc im pré cis. Il est ex pé rien tiel, mais n’ap porte pas di rec‐ 
te ment la preuve de dis cri mi na tions réelles, seule ment d’une sup po‐ 
si tion d’avoir été dis cri mi né.

Un se cond mo dèle mé tho do lo gique est le mo dèle dé duc tif, que l’on
pour rait qua li fier aussi de pro ba bi liste. Il consiste à mo bi li ser des
bases de don nées quan ti ta tives re la tives à l’accès à l’em ploi, à des di‐ 
plômes, au lo ge ment, à des biens di vers, rap por tées aux pro prié tés
des per sonnes. Les dis cri mi na tions sont dé duites des taux d’in éga li‐ 
tés d’accès, en te nant compte des « ori gines » de groupes d’in di vi dus.
La preuve des dis cri mi na tions n’est pas non plus ici for mel le ment
éta blie, elle consti tue, pour par ler comme les ju ristes, une pré somp‐ 
tion, sur tout si les écarts entre groupes so ciaux sont dé rai son na ble‐ 
ment et os ten si ble ment très im por tants.
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Ce pen dant, pour ré duire la marge de pré somp tion et consti tuer un
fais ceau d’in dices le cher cheur peut mo bi li ser d’autres va riables que
celles de « l’ori gine » afin de pou voir com pa rer des po pu la tions com‐ 
pa rables. C’est ce qui, dans le lan gage sta tis tique, est qua li fié de va‐ 
riables ca chées ou de contrôle telles que  : di plômes, âge, re ve nus,
adé qua tion au pro fil de poste, notes, ori gine so ciale des pa rents, etc.
Ainsi, la pré somp tion de dis cri mi na tions en rai son de «  l’ori gine  »
peut s’en trou ver amoin drie à par tir du mo ment où les va ria tions ob‐ 
ser vées entre groupes peuvent s’ex pli quer par l’ori gine so ciale, les di‐ 
plômes des pa rents, etc. À ce titre viennent alors s’en tre cho quer deux
pa ra digmes in ter pré ta tifs, l’un re le vant de la dis cri mi na tion, l’autre
des in éga li tés, ce qui n’est pas en soi mas sif, les in éga li tés n’étant pas
plus ac cep tables sur le plan po li tique et phi lo so phique que les dis cri‐ 
mi na tions. Et sur tout la com bi nai son entre les deux pro ces sus est
pen sable, mais plus dif fi ci le ment dé mon trable.
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Un troi sième mo dèle mé tho do lo gique de me sure des dis cri mi na tions,
sû re ment le plus per for mant, mais com plexe à mettre en œuvre, cor‐ 
res pond au mo dèle ex pé ri men tal qu’est le tes ting. Dans ce cadre, l’en‐ 
quê teur met en œuvre une si tua tion réelle per met tant de tes ter une
si tua tion de dis cri mi na tion : envoi de CV à la suite d’une offre d’em‐ 
ploi, de mande d’accès à un ser vice pu blic, ins crip tion dans une école,
etc. en jouant sur l’usage d’un pa tro nyme.
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Le tes ting est com plexe, de fait li mi té par son am pleur, et pose éga le‐ 
ment des pro blèmes mé tho do lo giques spé ci fiques. La res ti tu tion du
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sé mi naire or ga ni sé en mars 2007 par le centre d’ana lyse stra té gique
(au jourd’hui France Stra té gie) sur les pro blèmes mé tho do lo giques liés
à la pra tique du tes ting en pro pose une syn thèse (Cé diey et al., 2007).
Ce sé mi naire croi sait les comptes ren dus d’ex pé riences de trois
équipes de re cherche ayant mis en œuvre la mé thode du tes ting dans
le mar ché du tra vail et dans l’accès aux soins. L’objet du sé mi naire
était de mon trer que les ré sul tats sta tis tiques issus des mé thodes de
tes ting sont sen sibles à dif fé rentes sources de va ria tions.

La pre mière est liée au nombre de va riables tes tées, uniques ou mul‐ 
tiples. Il s’agit de va riables uniques lorsque l’on com pare des can di‐ 
dats issus du « groupe ma jo ri taire » ou de « groupes mi no ri taires », et
de va riables mul tiples lorsque sont ajou tées d’autres va riables comme
le lieu de ré si dence, le di plôme, l’âge, etc. Une autre source de va ria‐ 
tions ré sulte de la na ture du tes ting lui- même : envoi uni que ment de
CV, envoi dou blé d’un appel té lé pho nique, envoi suivi d’un en tre tien.
Dans ce der nier cas, les en quê teurs re crutent des co mé diens, et non
des can di dats réels. Les taux de dis cri mi na tions me su rés va rient en
fonc tion des étapes du re cru te ment.
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Une autre source de va ria tions des taux de dis cri mi na tions est liée
aux types de mé tiers tes tés, no tam ment en fonc tion du degré d’ex po‐ 
si tion à des pu blics. Enfin, la mé thode des tes tings sup pose une très
bonne connais sance du pro ces sus de re cru te ment, des fac teurs qui
vont in fluen cer le choix du re cru teur pour bien iden ti fier à quel ni‐ 
veau «  l’ori gine » peut in ter fé rer avec la dé ci sion. Par exemple, sont
ex clus des tes tings les concours ano ny més de la fonc tion pu blique.
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Édu ca tion et dis cri mi na tions
L’étude des dis cri mi na tions sco laires est confron tée à l’en semble de
ces com plexi tés concep tuelles et mé tho do lo giques. Elle l’est d’au tant
plus avec la pré émi nence dans l’es pace sco laire de la lo gique mé ri to‐ 
cra tique. Com ment re pé rer des mé ca nismes dis cri mi na toires dis so‐ 
ciés de la lo gique mé ri to cra tique ? La so cio lo gie de l’édu ca tion a par
ailleurs mon tré que la mé ri to cra tie sco laire n’est qu’une illu sion,
lorsque les per for mances et les par cours sco laires s’ex pliquent avant
tout par l’hé ri tage cultu rel fa mi lial (Bour dieu, Pas se ron, 1964). Étu dier
la dis cri mi na tion sco laire, c’est com prendre les formes d’em boî te‐ 
ments com plexes entre mé ri to cra tie, part d’ar bi traire des dé ci sions
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sco laires, et mul tiples désa van tages qui pèsent spé ci fi que ment sur les
élèves en fonc tion de leurs « ori gines ».

Compte tenu de l’im por tance de ces fac teurs en tre mê lés, on com‐ 
prend mieux pour quoi, en so cio lo gie de l’édu ca tion, c’est le schème
des in éga li tés qui s’est im po sé comme cadre prin ci pal d’ana lyse, pré‐ 
ci sé ment parce qu’il per met une ana lyse des mé ca nismes cu mu la tifs
qui dé ter minent les par cours sco laires. À ce titre, le poids de l’ori gine
so ciale et cultu relle des élèves (ni veau de di plôme des pa rents) a un
pou voir ex pli ca tif puis sant, qui «  écrase  » les mo dèles sta tis tiques,
pourrait- on dire. Pour au tant, peut- on re pé rer des spé ci fi ci tés re la‐ 
tives à la sco la ri sa tion des élèves issus de l’im mi gra tion  en rap port
avec des pro ces sus dis cri mi na toires ?
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Ré pondre à cette ques tion sup pose le rap pel d’un préa lable simple  :
les élèves issus de l’im mi gra tion sont éga le ment mas si ve ment issus
des mi lieux po pu laires. Les par ti cu la ri tés de leurs condi tions de sco‐ 
la ri sa tion ont été mises au jour, au mi lieu des an nées 1980, avec leur
ar ri vée mas sive au col lège, construit à la hâte dans les quar tiers po‐ 
pu laires pour les ac cueillir. Cette ar ri vée mas sive a en gen dré des pra‐
tiques d’évi te ment des fa milles contri buant à l’émer gence de pro ces‐ 
sus sé gré ga tifs. Les tra vaux qua li ta tifs réa li sés au près des fa milles ont
mon tré que les pra tiques d’évi te ment sco laire sont for te ment liées à
des rap ports d’al té ri té, au refus de « l’autre », voire à l’ex pres sion de
ra cisme (Léger, Tri pier, 1986 ; van Zan ten, 2009).
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On pour rait ob jec ter que le sujet de la sé gré ga tion ne re couvre pas
né ces sai re ment celui de la dis cri mi na tion, no tam ment lorsque l’on
pos tule a prio ri qu’elle n’est que le pro duit de stra té gies fa mi liales ou
cor ré lée à des fac teurs géo gra phiques. Les liens entre sé gré ga tion et
dis cri mi na tions sont en re vanche ren dus pos sibles lorsque la sé gré‐ 
ga tion si gni fie bien un sé pa ra tisme des strates su pé rieures de l’es‐ 
pace so cial, qui ne peut re le ver que de simples aléas. Ce lien est en‐ 
core plus convain cant dès lors que la sé gré ga tion est éga le ment le
pro duit de pra tiques ad mi nis tra tives. L’ins ti tu tion sco laire dis pose
néan moins de moyens di vers pour exo né rer ses res pon sa bi li tés en
ma tière de pro duc tion des sé gré ga tions, en consi dé rant, no tam ment,
qu’elle n’est que le re flet de la sé gré ga tion ur baine ou que la consti tu‐ 
tion des classes sé gré ga tives dans les col lèges s’ex plique par la prise
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en compte du ni veau des élèves ou qu’elle ré sulte de pres sions exer‐ 
cées par cer tains pa rents d’élèves.

C’est pré ci sé ment sur ces ten ta tives d’es quives que la re cherche peut
ap por ter une contri bu tion en en quê tant au cœur même des pra tiques
ad mi nis tra tives, comme l’a fait Denis La forgue au près des ins pec tions
aca dé miques, mon trant l’in dif fé rence de l’ad mi nis tra tion sco laire à
l’égard des sé gré ga tions, ainsi que les pres sions exer cées par les fa‐ 
milles pour la consti tu tion de « bonnes classes », avec le consen te‐ 
ment de l’ad mi nis tra tion (La forgue, 2005). On peut se ré fé rer éga le‐ 
ment aux tra vaux de Fran çois Ba lu teau ou d’Agnès van Zan ten qui ont
pu mon trer que l’offre édu ca tive pro po sée dans les col lèges po pu‐ 
laires est moins riche et peut ser vir de re pous soir pour cer taines fa‐ 
milles. Il s’agit bien là de choix de po li tiques édu ca tives pro duc teurs
de sé gré ga tions ins ti tu tion nelles (Ba lu teau, 2013  ; van Zan ten, 2012).
Nos propres tra vaux ont pu mon trer les choix ar bi traires de l’ad mi‐ 
nis tra tion sco laire de refus de de mandes de dé ro ga tions pour l’ins‐ 
crip tion dans cer tains col lèges, pour les élèves issus de l’im mi gra tion,
ou plus glo ba le ment de mi lieux po pu laires, ainsi que les pra tiques
très sé lec tives d’accès à l’en sei gne ment privé et d’ex clu sion en cours
de par cours sco laire (Ben Ayed, 1998).
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Iden ti fier ces pra tiques dis cri mi na toires sup pose ainsi d’ou vrir la
boîte noire de l’ad mi nis tra tion sco laire jusque dans la classe, d’ana ly‐ 
ser le trai te ment des dos siers des élèves, le fonc tion ne ment des com‐ 
mis sions des dé ro ga tions ou en core des conseils de classe. Au- delà
de la ques tion des sé gré ga tions, à par tir des an nées 1990, s’est consti‐ 
tué au sein de la so cio lo gie de l’édu ca tion fran çaise un champ de re‐ 
cherche consa cré à l’eth ni ci sa tion de l’es pace sco laire (Per ro ton,
2000), et aux re la tions entre l’école et les en fants d’im mi grés (Fe lou zis
et al., 2005 ; Fe lou zis, Fouquet- Chauprade, 2015).
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Quel pou voir ex pli ca tif des va ‐
riables « ra ciales » ?
Au- delà des tra vaux qua li ta tifs, la so cio lo gie de l’édu ca tion est- elle en
me sure au jourd’hui de mieux éclai rer les phé no mènes dis cri mi na‐ 
toires à large échelle ? Nous dis po sons, pour l’heure, pour ré pondre à
cette ques tion, de dif fé rents types de tra vaux aux conclu sions plu tôt
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nuan cées. Nous nous li mi tons ici aux ques tions sé gré ga tives, étant
en ten du que dans d’autres types de pra tiques, no tam ment l’accès aux
stages, la réa li té des pra tiques dis cri mi na toires a bien pu être for mel‐ 
le ment dé mon trée (Dhume, 2011).

S’agis sant des sé gré ga tions, la pre mière série de tra vaux concerne la
me sure de leur im por tance nu mé rique. L’en quête de Son Thier ry Ly
et Ar naud Rie gert, réa li sée pour le compte du CNES CO (Conseil na‐ 
tio nal d’éva lua tion du sys tème sco laire) [Ly, Rie gert, 2016], a mon tré
l’am pleur sta tis tique de la sé gré ga tion entre éta blis se ments, mais
sur tout au sein des éta blis se ments entre les classes. La com po si tion
des classes est de la res pon sa bi li té propre des éta blis se ments sco‐ 
laires. Ce pen dant, nous l’avons vu pré cé dem ment, le sys tème ar gu‐ 
men ta tif des chefs d’éta blis se ments peut tout à fait s’ados ser à des
consi dé ra tions ex ternes, à «  l’ori gine  » des élèves pour jus ti fier ses
choix (notes des élèves, choix de langues, d’op tions, etc.).
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No tons éga le ment que l’am pleur de cette sé gré ga tion a été me su rée
en fonc tion de l’ori gine so ciale des élèves, et non de l’ori gine « eth‐ 
nique  ». Si cette en quête n’a pas mo bi li sé de «  sta tis tiques eth‐ 
niques », c’est parce que la base de don nées uti li sée, la base « sco la ri‐ 
té », est un fi chier ad mi nis tra tif dé pour vu de ces va riables. Les ré sul‐ 
tats de cette en quête ac cré ditent, néan moins, le poids tou jours
consi dé rable de l’ori gine so ciale au sein de l’ins ti tu tion sco laire en
termes de pro ces sus sé gré ga tifs. C’est pour quoi l’op po si tion entre
classe et race mé rite d’être dis cu tée, car la saillance de la sé gré ga tion
est ren due per ti nente par le croi se ment de ces deux types de va‐
riables et non en les op po sant.
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Pour contour ner l’ab sence de va riables « eth niques » dans les bases
« sco la ri té » (bases de don nées ad mi nis tra tives de l’Édu ca tion na tio‐ 
nale), cer tains cher cheurs ont opté pour une autre mé thode, en trai‐ 
tant les dos siers des élèves di rec te ment dans les éta blis se ments et en
opé rant des co di fi ca tions à par tir des pa tro nymes des élèves (Fe lou‐ 
zis et  al., 2005). Par ce moyen, la sé gré ga tion pro pre ment «  eth‐ 
nique  » a pu être dé mon trée. Ce pen dant, cette mé tho do lo gie com‐ 
porte éga le ment des li mites. Elle est dif fi ci le ment re pro duc tible, car
sou mise à l’au to ri sa tion des au to ri tés sco laires. Elle pose éga le ment
des pro blèmes de co dages. Le cas, par exemple, des élèves ori gi naires
d’Afrique sub sha rienne, de confes sion chré tienne, dont les pré noms
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fi gurent sur le ca len drier chré tien, ne per met pas de les iden ti fier
comme des élèves « al loch tones ». L’en quête a néan moins mon tré que
les élèves les plus ex po sés aux sé gré ga tions sco laires sont ceux issus
de l’im mi gra tion turque, qui sont éga le ment les plus ex po sés aux dis‐ 
cri mi na tions dans dif fé rents sec teurs de la vie so ciale.

D’autres tra vaux se sont in té res sés à l’im pact des sé gré ga tions sco‐ 
laires sur les par cours sco laires des élèves. C’est dans les contextes
sco laires les plus sé gré gés que l’on ob serve les in éga li tés sco laires les
plus fortes et les per for mances des élèves les plus faibles (Broc co li chi
et al., 2010). Cette re cherche a pu être ef fec tuée éga le ment à par tir
des bases « sco la ri té » per met tant de rai son ner uni que ment à par tir
de l’ori gine so ciale des élèves. Ce pen dant, en mon trant que les élèves
les plus désa van ta gés par les contextes sé gré gués sont no tam ment
ceux sco la ri sés dans les éta blis se ments de la ban lieue pa ri sienne ou
de celle des grandes mé tro poles, elle ap porte éga le ment une contri‐ 
bu tion à la connais sance des désa van tages sco laires des élèves issus
de l’im mi gra tion, compte tenu de leur concen tra tion forte dans ces
es paces géo gra phiques.
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La troi sième série de tra vaux est issue de l’ex ploi ta tion de l’en quête
TeO. Comme nous l’avons vu plus haut, si cette en quête est la plus
ou tillée en ma tière de co di fi ca tion de l’ori gine « eth nique », Ma thieu
Ichou montre qu’en ma tière de tra jec toires sco laires, les va ria tions les
plus fortes ne sont pas celles ob ser vées entre les groupes « au toch‐ 
tones » et « al loch tones », mais « au sein de cha cun de ces groupes
d’ori gine géo gra phique ». Il ajoute : « Cette forte hé té ro gé néi té sco‐ 
laire de la “deuxième gé né ra tion” dé montre l’in va li di té de la vi sion
ho mo gé néi sante, qui as so cie de façon glo bale et in dif fé ren ciée les
en fants d’im mi grés et l’échec sco laire » (Ichou, 2016). Ma thieu Ichou
pro pose ainsi non pas de mettre en concur rence les ex pli ca tions
cultu ra listes liées à l’ori gine, et les ex pli ca tions so ciales, mais  :
« d’élar gir la dé fi ni tion de l’ori gine so ciale par les pro prié tés so ciales
pré mi gra toires » (po si tion so ciale et cultu relle oc cu pée dans le pays
d’ori gine de la li gnée fa mi liale) [ibid.].
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Tou jours à par tir de l’en quête TeO, Jean- Luc Pri mon et Yaël Brin baum
constatent que le vécu sco laire des des cen dants d’im mi grés « se sin‐ 
gu la rise par une ex pé rience de la dis cri mi na tion ethno- raciale » (Pri‐ 
mon, Brin baum, 2014, p. 33) en s’ap puyant sur le dé cla ra tif des en quê ‐
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pu té Fran çois Asen si le 23 no vembre 2010.
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3  … qui concerne trois pays aux rap ports dif fé rents à la France, l’Al gé rie, le
Maroc et la Tu ni sie. Si l’Al gé rie a fait l’objet d’une co lo ni sa tion par la France,
le Maroc et la Tu ni sie ont fait l’objet d’un pro tec to rat par la Ré pu blique fran‐ 
çaise.
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La discrimination à l’école : déni scientifique ou problème de méthodes ?

RÉSUMÉS

Français
Alors que l’école est une ins ti tu tion par ti cu liè re ment sen sible en ma tière de
dis cri mi na tions, les faits dis cri mi na toires y sont peu dé cla rés. Au même
titre les re cherches per met tant de rendre compte em pi ri que ment des dis‐ 
cri mi na tions sco laires sont peu nom breuses. Pour éclai rer ce pa ra doxe, l’ar‐ 
ticle pro pose d’abord plu sieurs grilles d’ana lyse dont l’une est cen trée sur le
non- recours des usa gers aux droits so ciaux et l’autre re la tive aux obs tacles
mé tho do lo giques per met tant d’éta blir des faits dis cri mi na toires à l’école.
Puis, l’ar ticle abor de ra la construc tion de dis po si tifs mé tho do lo giques qui
fa vo rise une ar ti cu la tion plus équi li brée et com plé men taire entre les dis cri‐
mi na tions peu vi sibles et les in éga li tés sco laires plus évi dentes.

English
While schools are par tic u larly sens it ive to dis crim in a tion, there are few re‐ 
ports of dis crim in a tion. Sim il arly, little re search has been car ried out to
provide an em pir ical ac count of dis crim in a tion in schools. To shed light on
this para dox, the art icle first pro poses sev eral ana lyt ical grids, one of which
fo cuses on users’ non- recourse to so cial rights and the other on meth od o‐ 
lo gical obstacles to es tab lish ing dis crim in at ory facts in schools. The art icle
will then ad dress the con struc tion of meth od o lo gical mech an isms that pro‐ 
mote a more bal anced and com ple ment ary ar tic u la tion between less vis ible
dis crim in a tion and more ob vi ous school in equal it ies.
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