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Introduction 

Les evenements dans les pays de I'Europe centrale et de I'est, qui ont 

mene a la chute du mur de Berlin, ont provoque de grands changements socio

politico-economiques a I'echelle nationale, mais aussi europeenne et meme 

mondiale. Le tournant de 1989-1991 a ete avant tout politique. Ge qu'on a voulu 

changer d'abord, c'est Ie regime politique de monopole institutionnalise, du parti 

communiste. La reaction de l'Europe de I'ouest a ete tout de suite d'envisager 

des reformes economiques: transformation radicale du regime economique, 

liberalisation des prix, abandon des institutions publiques de planification et de 

gestion, privatisation, ouverture sur I'exterieur. Gela tient de la logique que les 

transformations politiques entraTnent des changements a tous les niveaux de la 

societe. Elles ont affecte les mouvements des individus d'un pays a I'autre et la 

migration des personnes acquiert de nouvelles valences. 

Les migrations de la Roumanie vers la France, et par extension, de 

l'Europe centrale et orientale vers I' Europe de I'ouest, font partie du processus 

de modernisation de ces pays en voie de developpement. Objets de nombreux 

partages au cours de I'histoire, sous I'influence permanente des grands pouvoirs, 

ces pays se voient, une fois de plus, au point zero, a I'aube d'un nouveau depart. 

Gette fois-ci, ils ont pour but Ie developpement so us la baguette magique de la 

democratie, afin de pouvoir un jour devenir partie integrante, de plein droit, de la 



vieille Europe. La nouvelle direction prone I'ouverture des marches et a pour but 

la croissance economique et Ie developpement. La logique economique voudrait 

que la libre circulation des personnes accompagne celie des biens et des 

capitaux, mais la, tout s'embrouille. Rattraper Ie retard ne s'avere pas du tout 

facile. Confrontee a une situation d~nt elle ne pergoit pas tres clairement les 

aboutissements, en termes de temps et d'espace, une grande partie de la 

population des pays de l'Europe centrale et orientale agit sur les causes du 

desordre politique et economique en adoptant des strategies migratoires 

definitives ou de va-et-vient. Par ailleurs, la transition a I'economie de marche 

produit des individus prets a se deplacer. Formellement, ils ont un emploi et des 

droits sociaux herites du socialisme, mais souvent ils pergoivent un salaire 

insuffisant pour vivre. La seule solution pour ameliorer leur situation est souvent 

Ie depart a l'Ouest. Si on utilise la terminologie de Catherine Wihtol de Wenden 1, 

ces migrations temporaires existent grace a une montee de facteurs d'attraction, 

. pull, que I'ouverture des frontieres a rendue possible. La difference substantielle 

des salaires entre I'Est et l'Ouest, I'existence a l'Ouest d'un marche du travail 

demandeur de migrations temporaires, sont des facteurs pull qui deviennent a un 

moment donne plus importants que les facteurs de repulsion, push, qui 

determinent Ie depart2
. 

Ce qui est important a retenir lorsque I'on compare I'immigration vers les 

pays de l'Ouest, avant et apres la chute du Mur, est que desormais Ie retour au 

I Catherine Wihtol de Wenden, Faut-il ouvrir lesfrontieres, Paris, Presse de Sciences Po, 1999, p.22. 
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pays est possible3
. C'est ce que souligne aussi Mirjana Morokvasic MOiler: "De 

to utes les dimensions qui caracterisent Ie nouveau paysage migratoire europeen 

depuis la fin des annees 80, I'une des plus importantes est la possibilite qu'ont la 

plupart des ressortissants de l'Europe centrale et orientale non seulement de 

partir mais aussi de revenir dans leur pays d'origine. C'est la reunion de ces deux 

conditions qui donne un sens nouveau au potentiel migratoire d'une population 

certes prete a partir, mais pas forcement a emigrer,,4. 

Apres I'arrivee au pouvoir des gouvernements democratiques, ceux qui 

peuvent partir dans des pays regis par la loi du jus sanguinis, Ie font. C'est Ie cas 

d'une minorite allemande de Roumanie accueillie par l'Allemagne qui lui accorde 

les pleins droits de citoyens5
; ou bien de la minorite hongroise qui est regue de la 

meme fagon en Hongrie6
. Ceux qui Ie peuvent, partent sur la base du 

regroupement familial, vers d'autres pays de l'Europe occidentale, mais aussi du 

Moyen Orient (Israel) ou de l'Amerique du Nord. Ceux qui restent dans Ie pays 

profitent, eux aussi, des occasions que pn§sente I'ouverture des frontieres. Leurs 

deplacements s'inscrivent pourtant dans des schemas differents, car, pour eux, 

ouverture signifie aller et retour. A part les deplacements transfrontaliers de 

2 Un exemple des facteurs push, dans notre cas, serait la degradation de I'economie en transition, ou de 
I'environnement, ou bien la montee du nationalisme et des identites ethniques. 
3 On sait bien que pendant I'existence des regimes communistes, ceux qui quittaient leur pays, presque tous 
des refugies politiques, etaient consideres traitres, leur citoyelmete revoquee et leur retour impossible, par 
consequent. 
4 Mhjana Morokvasic-Mtiller, "La mobilite transnationale CO\l1lne res source : Ie cas des migrants de 
l'Europe de I'est", Cultures et Con flits, 33-3412000, ed. electronique: 
http://www.conflits.org/Numeros/33morok.htm 
5 Confonnement a la politique allemande a l'egard des Aussiedlers, les Allemands de souche, qui se 
trouvent en dehors du territoire national, mais qui pOUltant sont consideres citoyens allemands. 
6 La Hongrie pratique, comme I' Allemagne, la loi du sang en ce qui concerne la citoyennete. 
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courte duree, en Hongrie, Bulgarie, Pologne7
, il y a ceux, toujours a duree 

limitee, vers l'Europe de I'ouest. Une partie des migrants choisissent ainsi la 

France. C'est ce groupe de personnes, tres heterogene en fait, et leurs trajets 

vers la France, avec tout ce qu'ils signifient, en ce qui concerne Ie lieu de depart 

et Ie lieu d'arrivee, qui constitue Ie sujet de cette these. Nous allons les appeler 

migrants, car I'on considere leur sejour temporaire8
, en les opposant aux 

immigrants, qui se rendent a l'Ouest avec I'intention d'y rester ou bien qui 

changent leur statut temporaire en statut permanent. 

Que ce soit pour des raisons de tourisme, des etudes, des stages et 

autres activites professionnelles, ou bien en tant que demandeurs d'asile et des 

fois, clandestins, les trajets des migrants ont forcement deux directions - celie 

d'aller et celie du retour. Meme si les demandeurs d'asile visent a s'installer sur 

Ie territoire franc;ais, peu reussissent a Ie faire. En raison des changements 

politiques en Roumanie, apres 1989, et du durcissement des lois appliquees en 

France relatives a I'asile, Ie statut de refugie politique pour les refugies en 

provenance de Roumanie, et des pays de l'Est en general, est accorde 

beaucoup plus rarement qu'avant les evenements de 1989. L'Europe de I'est est 

desormais considere comme une region sure, ou la politique en place, 

democratique, respecte les droits de I'homme. 

7 Le but de ces voyages est seulement en partie touristique. Beaucoup d'individus explorent ces pays en 
tant que cOllunen;ants ambulants; ils reussissent ainsi a faire de petits profits financiers, ou simplement a se 
procurer les moyens necessaires a leur propre survie. 
8 Meme s'ils restent pour des etudes ou stages pendant quatre ans des fois, ou bien s'ils travaillent 
legalement ou illegalement pendant une periode prolongee, no us allons quand meme les qualifier de 
migrants, car il y a theoriquement une intention de revenir dans leur pays d'origine. 
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A part les demandeurs d'asile, toutes les autres categories 

mentionnees ci-dessus effectuent en France des sejours plus ou moins courts. 

lis utilisent la France comme ressource, soit financiere, soit educationnelle, ou 

les deux a la fois. lis forment un groupe a part, celui des personnes inscrites 

dans la mobilite. Leur intention n'est pas de rester sur Ie territoire franc;ais pour 

en devenir des citoyens. Les traditions politiques et les institutions constituent 

pour ceUe categorie d'individus des notions sans importance particuliere, du 

moment qu'ils peuvent y entrer legalement. Et il y a I'autre sous-categorie 

mobile, celie des clandestins, qui, faute de papiers, franchissent les frontieres en 

pleine illegalite. En raison des difficultes liees a I'obtention d'un visa, les 

individus, a la recherche de moyens d'ameliorent leur vie en Roumanie, forment 

leurs propres lois et arrivent a tout prix en France. Leur existence ne fait que 

meUre en relief une realite bien evidente: Ie fait qu'une politique restrictive en 

matiere de delivrance de visa a souvent pour effet de decourager Ie migrant 

potentiel de demander un visa avant de partir et de favoriser Ie developpement 

d'activites illegales. 

Ces migrations, dont meme les demandeurs d'asile deviennent des 

acteurs mobiles (si on les perc;oit en tant que faux demandeurs d'asile car ils 

sont en realite des immigres economiques), nous incitent a ne plus ouvrir Ie 

debat quant a I'integration des migrants dans la societe d'accueil. Si on rep rend 
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les termes de Jean Remy9, les migrations actuelles defient I'ancrage, con9u 

comme attachement a un lieu et se situent dans la mobilite, vue comme la 

capacite de substituer un lieu a un autre. 

Les migrants operent a partir d'initiatives person nelles, de filieres 

informelles, ou des voies institutionnalisees. Ces mouvements forment 

desormais I'espace migratoire entre I'Est et l'Ouest de l'Europe. Mirjana 

Morokvasic et Hedwig Rudolph, qui ont etudie en detail cet espace, remarquent 

que "pour les uns, c'est Ie lieu d'exode ou simplement de depart, pour les autres 

rien de plus qu'un passage. Ce n'est donc plus du couple emigration-migration 

ou de la perte d'un monde pour un autre qu'il s'agit, mais de la mise en place 

d'un espace qui relie les deux m~ndes, celui de depart et celui d'arrivee10n
. 

L1integration, problematique longtemps centrale dans Ie champ de 

I'immigration, slavere donc d1une pertinence marginale. Du point de vue du pays 

d'accueil, les immigres engendrent habituellement des incertitudes qui se 

traduisent, d'apres Jean Leca, par une crise de la citoyennete 11. Or, ce n'est pas 

Ie cas que nous etudions. Les migrants mobiles qui se rendent en France n'ont 

pas la meme influence que des groupes de gens qui visent I'installation 

permanente et qui veulent former des identites a part12
. Mouvement veut dire 

9 Jean Remy, "Mobilite et ancrages: vers une autre definition de la ville", dans Monique Hirschhorn et 
Jean-Michel Berthelot (dir.), Mobilites et ancrages. Vel's un nouveau mode de spatialisation, Paris, 
Harmattan, 1996, p.135-153. 
\0 Miljana Morokvasic et Hedwig Rudolph, Migrants. Les Nouvelles Mobilites en Europe, Paris, 
L'Harmattan, 1996, p. 20-21. 
II Jean. Leca, "Nationalite et citoyem1ete dans l'Europe des immigrations", dans J. Costa-Lascoux, P. Weil 
(dir.), Logiques d'Etats et immigration, Paris, Kime, 1992, p. 18-60. 
12 C'est surtout Ie cas des immigres des ex-colonies franyaises qui eprouvent des difficultes a s'integrer a 
cause de leur identite differente et de leur desir de la perpetuer. 
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flexibilite de deplacement et flexibilite d'adaptation. Pour les ressortissants des 

pays de l'Est, iI s'agit donc d'une adaptation temporaire, dune integration mobile, 

puisqu'ils repartent. 

II est important de noter que la libre circulation entre l'Est et l'Ouest 

europeen se developpe dans un contexte ou l'Europe de I'ouest est quasiment 

fermee a I'immigration. O'une part, elle n'admet a titre permanent qu'un nombre 

limite de personnes dont Ie profil varie d'un pays a I'autre, d'autre part, elle 

n'entrouvre ses portes qu'a la migration temporaire de travail et a celie Iiee aux 

etudes, et de moins en moins aux demandeurs d'asile. L'attitude de la France a 

I'egard de la Roumanie et des pays de l'Est, en general, consiste aussi a 

encourager la mobilite, justement pour prevenir la migration. Mais c'est une 

mobilite canalisee et restreinte qui se limite a la circulation des elites et de ceux 

qui peuvent beneficier des accords de cooperation et de formation conclus au 

debut des annees 199013. 

L'espace des migrants mobiles se trouve donc divise entre ces deux 

realites. Qu'est-ce qui prevaut dans la gestion de ces migrations? La theorie 

realiste de James Hollified, selon laquelle l'Etat doit etre Ie regulateur des 

entrees et celui qui maltrise les flux 14 ou bien I'idee plus liberale suggeree par 

\3 II s'agit des accords qui visent Ie retour des immigres non desires et l'aide au developpement des pays en 
question. 
14 James Hollified, "Entre droit et marche", dans Beltrand Badie, Catherine Wihtol de Wenden, Le Deji 
Migratoire. Questions de relations internationales, Paris, Presse de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1994, p. 59-87. 
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Bertrand Badie, qui affirme que l'Etat est incapable de fermer totalement les 

barrieres face aux flux migratoires 15? 

La demarche ambigue de I'Etat qui, tantot facilite les echanges et la 

circulation, tantot empeche I'entree des migrants sur son territoire, fait que la 

realite est double: il y a une migration d'etudiants et de classes moyennes, "aux 

marges du brain drain,,16 et une migration economique qui tend a I'installation (Ies 

faux demandeurs d'asile), ou au retour (clandestins, travailleurs saisonniers). 

O'un autre cote, ces migrations, construites sur les evenements survenus 

en Europe apres 1990, impliquent la prise ne compte des premisses politiques 

de la transformation de l'Europe en un espace migratoire unique pour tous ses 

habitants. Anatoli Vishnevski souligne qu'a I'issue de la modernisation et de 

I'occidentalisation, " .,. Ie type economique et culturel de I'Europe de I'est s'est 

profondement modifie, en se rapprochant de celui des societes de l'Europe de 

I'ouest. Les frontieres socio-culturelles s'effacent, d'ou la raison de rendre les 

politiques permeables, de renoncer a une structure archa"lque de blocs 

geopolitiques fermes. Pour la premiere fois sont apparues des possibilites de 

formation d'un espace geopolitique europeen unique. La libre circulation des 

Europeens entre tous les pays du continent devient la condition sine qua non de 

la nouvelle integration economique et politique de l'Europe"17. Mais pour en 

arriver la, il faut passer par de nombreux processus qui changent I'optique 

15 Bertrand Badie, "Flux migratoires et relations internationales", dans Beltrand Badie, Catherine Wihtol de 
Wenden,p.27-39. 
16 Catherine Wihtol de Wenden, p. 7l. 
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existante quant a I'immigration. L'idee d'un espace geopolitique europeen unique 

constitue I'objet d'un grand espoir pour les pays de l'Europe de I'est et la source 

de nombreux soucis dans les pays de I'Europe de I'ouest. L'on peut se 

demander, comme Ie fait James Hollified18 a propos de la crise migratoire 

mondiale, si la migration inscrite dans la mobilite de I'Est vers l'Ouest est une 

crise reelle ou un faux probleme? Est-ce qu'elle menace la societe frangaise? Ou 

bien alors, faut-il la prendre comme element constitutif des societes 

democratiques en voie de transition vers une economie de marche? 

Nous avons considere comme point de depart Ie fait qu'apres 1990 les 

migrations ont pris de I'ampleur a cause des changements politico-economiques 

et qu'elles s'inscrivent desormais dans la globalisation de la communaute 

internationale sous tous ses aspects. Alain Prujiner notait en ce sens que" ... la 

dimension des preoccupations humaines est de plus en plus planetaire. Qu'il 

s'agisse d'environnement ou d'economie, la recherche et I'action ne se 

congoivent plus a une echelle locale. L'horizon theorique et pratique ne peut plus 

etre limite aux frontieres regionales ou meme continentales. La conscience de 

I'interdependance de I'ensemble des societes humaines a penetre les esprits de 

maniere irrevocable,,19. Pour cette raison, il est difficile de considerer dans Ie 

cadre des debats, seulement la Roumanie et la France. On est oblige, en parlant 

de pays de depart, d'inclure la situation et les tendances dans les autres pays de 

17 Anatoli Vishnevski, "Migrations europeennes dans Ie nouveau contexte geopolitique", dans MiJjana 
Morokvasic, Hedwig Rudolph, p. 33-34. 
18 James Hollified, L'immigration et I 'Etat-Nation a la recherche d'un modele national, Paris, Hannattan, 
1997, p. 7. 
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l'Europe centrale et orientale2o; et pour ce qui est du pays de destination, on ne 

peut pas oublier que la France est membre de I'Union europeenne et de I'espace 

Schengen et que c'est ceUe appartenance qui nous oblige a considerer les 

impacts et les tendances futures a I'echelle europeenne. En plus, comme Ie 

remarque James Hollified, " ... dans un monde qui se definit de plus en plus par 

la montee des echanges, I'integration des marches et Ie mouvement accru des 

facteurs de production (Ie capital et Ie travail), il n'est pas surprenant qu'il y ait 

une augmentation des migrations internationales,,21. Et justement, les 

mouvements des personnes de I'Europe de I'est vers I'ouest s'inscrivent dans un 

cercle plus large, celui de la mondialisation des migrations. 

Si on voulait esquisser une image des acteurs qui voyagent vers la France 

depuis Ie debut des annees 1990, on se demanderait qui sont ceux qui sont 

partis en France de la Roumanie, depuis 1990. Quelle forme revetent leurs 

departs et pourquoi? Comment sont-ils accueillis, quel est leur impact sur la 

societe publique et civique frangaise? Est-ce que I'avenir reserve une autre 

forme, un autre contour, aux trajets migratoires des Roumains vers la France? 

Quel sera I'avenir migratoire en provenance des pays de l'Europe centrale et 

orientale? 

19 Alain Prujiner, "Nationalite, migrations et relations internationales", dans Bertrand Badie, Catherine 
Wihtol de Wenden, p. 105. 
2<Nous considerons que d'un point de vue geopolitique la Roumanie fait partie integrante du bloc de I 'Est 
et estimons que la politi que migratoire que les pays de I 'Ouest lui appliquent devrait en tenir compte. De ce 
fait, il y a delimitation entre la politique appliquee aux pays de l'Europe centrale et orientale et la politique 
vis-a-vis des autres pays europeens, comme ceux des Balkans, ou bien vis-a-vis des pays des autres 
continents. 
21 James Hollified, p. 15. 
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Pour repondre a ces questions, nous ferons dans Ie premier chapitre 

I'historique de I'immigration en provenance de l'Europe de I'est en France tout au 

long du XXe siecie, afin de pouvoir comparer les differentes formes de migration 

a des moments particuliers de I'histoire des pays de depart et du pays de 

destination. Toujours dans Ie premier chapitre, nous nous arreterons brievement 

sur les accords europeens qui regissent la politique migratoire en Europe de 

I'ouest. De cette fagon, nous saisiront mieux ce qui a graduellement mene a I'etat 

de choses actuel. Dans Ie deuxieme chapitre nous nous attarderons sur les 

acteurs de la mobilite, initialement dans leur trajet vers la France, et nous nous 

interrogerons sur les raisons de leur depart, de meme que sur I'influence de ces 

migrants mobiles sur leur societe d'origine. 

L'Union europeenne reste toutefois une societe composee d'Etats, et non 

pas de personnes physiques. L'individu et ses trajets a I'exterieur de son pays 

sont traites en fonction de son appartenance a tel ou tel Etat, ses possibilites de 

deplacement dans les pays membres de l'Union europeenne etant liees 

etroitement a cette appartenance. Nous poserons la question, a savoir si dans un 

futur proche, ces trajets migratoires en provenance de l'Europe orientale 

pourraient se transformer en simples deplacements vers l'Europe occidentale. 

Plus precisement, ces migrations cesseront-elles si un jour les pays de I'Est ont 

un tout autre statut vis-a-vis de l'Europe de I'ouest ou bien s'ils deviennent 

membres a part entiere de l'Union europeenne? 
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Chapitre 1 

Historique de I'immigration des Est-europeens en France au XXe siecle 

L'immigration en France tout au long du XXe siecle est un phenomene lie 

non seulement a I'evolution de la societe frangaise a un moment donne, mais, 

dans un contexte plus large, elle resulte de certaines conjonctures depassant Ie 

territoire et les besoins de la France. Le respect et I'application des principes de 

la Revolution ont valu a la France la reputation de terre d'asile. Mais, comme Ie 

remarque Gerard Noiriel dans son "Creuset fram;ais,,22 , "il serait faux de ne voir 

dans Ie modele frangais d'immigration qu'une application de principes definis 

sous la Revolution". Selon I'historien, la France constitue Ie premier exemple au 

monde d'une immigration de type "moderne", c'est-a-dire non pas destinee a 

peupler Ie pays, mais visant a satisfaire les exigences d'un systeme industriel 

qu'il est impossible de faire fonctionner uniquement avec les citoyens-

producteurs de la nation concernee. Ainsi, les roles economique et 

demographique de I'immigration ont ete mis en place a travers des institutions 

politiques qui ont appuye Ie recrutement selectif d'une main d'reuvre destinee a 

alimenter les secteurs delaisses par les nationaux. 

La reaction de la France (institutionnalisee23
) envers les immigres a 

beaucoup varie en fonction de ses besoins economiques, demographiques et en 

22 Gerard Noiriel, Le Creusetfranr;ais, Seuil, 1988, p. 340 (ed. de 1992). 
23 11 est important de faire la difference entre niveau institutiOimel et niveau civique, car I'on sait tres bien 
que la France des citoyens a toujours ete meprisante envers les vagues d'inunigrants arrives sur son 
territoire, que cela a eu lieu en peri ode de "necessite" nationale ou de crise. 
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raison des decisions politiques. Si jusqu'aux annees 80 les politiques frangaises 

d'immigration ont ete regies par les decisions "internes" de la France, la situation 

n'est plus la meme depuis que I'Union Europeenne a pris un contour "pratique". 

Fernand Braudel a toujours defendu Ie concept selon lequel I'histoire doit 

permettre de comprendre Ie present.24 L'explication des modalites que la France 

applique a present, quand elle est confrontee aux migrants et aux emigrants, se 

trouve plut6t dans la geodynamique europeenne contemporaine que dans 

I'histoire des politiques frangaises de I'immigration. Pour avoir une vision plus 

claire des reactions actuelles de la France envers les est-europeens, qui 

constituent dans notre etude les acteurs qui se deplacent en France, nous avons 

considere d'une extreme importance de proceder a une breve description des 

traites et des accords europeens qui ont affaire a une politique migratoire 

desormais commune dans I'espace europeen occidental25
. Schengen, Dublin, 

Maastricht, Amsterdam, la France fait desormais partie de /'Europe forteresse et 

ses politiques s'adaptent aux criteres europeens dans les marges desquels est 

congue I'immigration. 

A. Est-europeens en France au XXe siecle 

La France a une longue tradition de terre d'asile pour les refugies de I'Est 

europeen, illustree par les exiles polonais sous la Monarchie de Juillet, ou les 

24 Fernand Braudel, ldentite de France, cite par Gerard Noiriel, p. 11. 
25 II est vrai que ces accords et ces traites prevoient des mesures qui s'appliquent a taus les ressortissants 
des pays qui ne font pas paltie de I'UE. lis ne font aucune difference entre l'Europe de I'est et l'Europe des 
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refugh§s russes apres 1917. Ou debut du siecle jusqu'a la Oeuxieme Guerre 

mondiale, ceux qui ont emigre en France de l'Europe centrale et orientale 

etaient les Juifs, et ils cherchaient a echapper aux persecutions. La France, 

symbole des libertes et des droits de I'homme, recevra aussi des Russes blancs 

fuyant Ie bolchevisme ou des Armeniens et des Grecs rescapes des massacres 

turcs. L'existence des regimes communistes a I'est fait que ces pays ont un 

passe migratoire important, lie a des raisons politiques. La migration eta it 

cachee, mais la typologie des migrants est fortement politique jusqu'a la chute du 

Mur de Berlin. 

Toutefois, iI est tres difficile de mener des recherches detaillees et 

precises sur ces periodes puisqu'on ne dispose de sources statistiques fiables 

en matiere de demandes d'asile en France que depuis une vingtaine d'annees26
. 

II n'est donc pas possible d'analyser les flux de demandeurs hongrois a partir de 

1956, ou tchecoslovaques a partir de 1968. En plus, ce n'est qu'en 1981, date de 

la creation de l'Office frangais pour la protection des refugies, I'OFPRA, que I'on 

a commence a etablir des statistiques precises par nationalite. Le service ne 

sera informatise qu'en 199027
. O'apres la meme source, au cours des annees 

80, la part de I'Europe de I'est dans les demandes totales d'asile en France reste 

modeste (11 %). Apres 1982, la forte diminution du flux de demandeurs polonais 

entra1'ne une baisse de la demande en provenance des pays de l'Est, dont les 

Balkans, par exemple, ou bien entre ceux-ci et les personnes provenant de l' Afrique. Mais nous avons 
limite notre etude a l'impact de ces traites sur les pays de l'Est pour mieux souligner notre argument. 
26 Jean-Paul Gremy, "Demandeurs d'asile et refugies d'Europe de 1'Est en France", Hommes et Migrations, 
1155/1992, p.14. 
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effectifs se maintiennent pendant cinq ans aut~ur de 1500 personnes (5-6% de 

la demande globale). A partir de 1988, la situation change. Le flux des 

demandeurs polonais double de volume en 1988 et 1989, pour ensuite amorcer 

une baisse sensible a partir de 1990. Les demandes en provenance de la 

Roumanie, de la Yougoslavie et de I'URSS connaissent en 1989 une forte 

croissance qui se poursuit au cours des annees suivantes. 

1. Les cas hongrois et 2. Le cas tcheque. Apres les evenements de 

Budapest en 1956 et de Prague en 1968, 200 000 personnes ont quitte dans 

chaque cas leur pays pour aller s'etablir a l'etranger28. 

3. Le cas sovi(Hique. Avant 1989 I'ex URSS etait une prison. O'apres 

Anne Roze, "I'emigration eta it bloquee depuis les annees 1920, sauf pour les 

minorites visibles dont Ie depart eta it financierement negociable a tres haut 

tarif,,29. 

4. Le cas polonais. La Pologne a toujours ete relativement ouverte, a tel 

point qu'il y a une tradition de mouvement de la population polonaise (La 

Polonia, diaspora polonaise, compte 10 millions de personnes). L'immigration 

polonaise ancienne, notamment celie du dix-neuvieme et du debut du vingtieme 

siecle, fut d'abord politique, ensuite massivement economique. La misere et Ie 

sous-developpement des campagnes polonaises ont determine Ie depart de trois 

millions et demi de paysans vers les Etats-Unis, l'Amerique latine, la Belgique et 

la France. De 1921 a 1931 Ie nombre de Polonais en France s'est multiplie par 

27 ibid. 
28 ibid., mais la source ne specifie pas au a l'etranger ils se sont etablis. 
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dix (il est passe de 45 000 a 500 0003°). Avant la guerre de 1914, les mineurs 

polonais se font embaucher en France dans les houilleres du Pas-de-Calais. Une 

autre categorie (comparee avec ce groupe de Polonais illettres qui arrivent en 

France seuls) est constituee par les mineurs "westphaliens", qui viennent en 

France apres avoir travaille dans la province allemande de Westphalie. Ces 

derniers sont organises et s'installent avec leur famille, leurs meubles, leurs 

pretres, leurs instituteurs, leurs associations31
. Le Nord n'est pas la seule region 

ou se fixent les arrivants. On retrouve des "colonies" polonaises dans tous les 

bassins houillers et industriels, en Lorraine, dans Ie Massif central, dans les 

campagnes du nord et de l'Est et les grandes fermes de l'l\e-de-France. En 

1924, a la demande des compagnies charbonnieres et des proprietaires terriens, 

est creee en France la Societe generale de I'immigration, qui supervise entre 

autres les flux entre la Pologne et la France. 

La crise economique des annees 30 provoque Ie retour force de 

beaucoup de Polonais. Ceux qui s'arrangent pour rester sont gravement touches 

par Ie chomage ou obliges d'effectuer des travaux au noir. 

Durant I'entre-deux-guerres, un autre type de migration polonaise va 

prendre de I'ampleur: des Juifs aises fuyant les persecutions. lIs s'installent a 

Paris et se font embaucher dans Ie textile. Mais a la veille de la Deuxieme 

Guerre mondiale, les arrivees de travailleurs reprennent. En 1946, les Polonais 

representent a eux seuls Ie quart de la population etrangere en France, au 

29 Anne Roze, La France arc-en-ciel, Paris, Julliard, 1992, p. 18. 
30 ibid., p. 103. 
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deuxieme rang derriere les Italiens. A la fin des annees 50, c'est Ie 

rapprochement familial qui devient la principale cause de I'emigration polonaise 

en France. En 1976-1978, les deux Etats passent des accords pour Ie 

recrutement de travailleurs polonais saisonniers. En 1980 est cree en Pologne Ie 

mouvement Solidarnosc, qui sera declare illegal en 1981. L'occupation de son 

siege sera suivie par la dissolution du mouvement. Comme Ie pays entier se 

retrouve en etat de guerre interne, les arrestations se multiplient, un grand 

nombre de membres du syndicat et de sympathisants se replient a Paris. 

La France adopte un statut spedfique pour les refugies polonais qui sont 

autorises a s'installer sur Ie territoire avec Ie droit de beneficier de I'ANPE (aide 

nationale pour les emigrants), meme sans avoir Ie statut offidel de refugies. 

Ceux qui sont arrives avec un visa de tourisme avant la promulgation de la loi 

martiale peuvent Ie faire prolonger. Oepuis 1982-1983, I'emigration economique 

I'emporte. En 1982 les travailleurs immigres sont surrepresentes dans les 

memes secteurs qu'en 1975 (Ie batiment en premier lieu, puis I'industrie de 

transformation). A present, les Polonais sortent de leur pays et partent vers 

l'Ouest a la recherche d'un mieux-vivre. Ce sont des dipl6mes, des intellectuels 

ou des personnes ayant une certaine formation, qui viennent a titre individuel. 

Mais la nouvelle emigration economique est aidee par les anciens, la Polonia 

comprenant actuellement en France un million de personnes de souche 

polonaise. 

31 Cet aspect constitue un aspect important de l'immigration polonaise, qui a ete presque toujours familiale. 
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5. Le cas roumain. La Roumanie a ete un pays tres verrouille. Quoiqu'iI y 

ait eu beaucoup de fuites, de departs de personnes desesperees (et aussi une 

emigration negociee32 tres cher avec l'Allemagne et Israel), Ie pays est reste 

longtemps presque hermetiquement ferme. Les Roumains de France sont 

presque tous des refugies: ceux d'avant la guerre, intellectuels ou Juifs qui sont 

partis des les premiers accents nazis; ceux des quarante annees de 

communisme; ceux d'apres Ceausescu. Selon Anne Roze, "i1 ya de tout dans la 

communaute roumaine en France, des princes et des paysans, des intellectuels, 

des Juifs, des Tsiganes, des orthodoxes et des catholiques romains, des 

anticommunistes et des anciens apparatchiks, des democrates republicains et 

des royalistes, et meme des fascistes, qui furent les premiers a quitter leur pays 

apres la seconde Guerre mondiale. Pas etonnant qu'ils ne fassent pas tous bon 

menage et se mefient les uns des autres, s'accusant mutuellement d'etre 

espions ou collabosJJ33
. 

Au debut du siecle, Paris attire les intellectuels roumains, dont I'arrivee en 

France est encouragee par la fondation de l'Alliance universitaire franco-

roumaine, avant la Premiere Guerre Mondiale. Entre les deux-guerres et pendant 

la Deuxieme Guerre il y a eu de nombreux Juifs de Roumanie, fuyant 

l'antisemitisme34
. Apres la Guerre, avec I'installation du regime communiste, Ie 

pays a connu des fuites clandestines, a cause du climat de violence politique qui 

32 Les Roumains de souche allemande et ies Juifs de Roumanie ant eu droit au depmt, en Allemagne et 
respectivement en Israei,contre d'enormes sommes d'argent que !es Etats de destination ant payees a !'Etat 
roumain. 
33 Anne Raze, p. 109. 
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s'etait instaure. Les frontieres sont fermees jusqu'a devenir hermetiques. Mais 

durant les annees 60, quand les relations avec l'Ouest se sont assouplies,la 

Roumanie ayant pris ses distances a I'egard du stalinisme, I'emigration s'est 

intensifiee par rapport a la periode anterieure; il y a surtout eu des Juifs 

"reclames" et "negocies" par leur famille a !'Ouest, qui ont reussi a quitter Ie pays. 

A partir des annees 70, Ie regime de Ceausescu est devenu de plus en 

plus repressif. Jusqu'a la fin des annees 80, ceux qui arrivaient a fuir la 

Roumanie Ie faisaient a leurs propres risques et perils, laissant derriere eux leurs 

families terrorisees par les mesures repressives de la Securitate. De meme, les 

Roms (Tsiganes d'Europe centrale et orientale) arrivent comme refugies ou 

avec Ie statut d'apatrides, parfois sans papiers. On estime a 40-50 000 Ie 

nombre de rMugies de Roumanie en France jusqu'a la chute de Ceausescu. 

Aujourd'hui, la France est confrontee avec les refugies economiques de I'ere 

post-Ceausescu et avec les Tsiganes35 qui, iI y a un siecle, etaient des esclaves 

attaches a la terre en Roumanie et qui restent des parias absolus en Roumanie. 

Ces derniers posent des problemes a la fois aux autorites fran<,(aises qui 

souhaitent les renvoyer et aux autres Tsiganes, avec lesquels la cohesion se fait 

moins bien que ne Ie voudrait la tradition. Dans son etude, Anne Roze note que 

" ... ceux qui arrivent de Roumanie on ne dirait pas qu'ils sont tsiganes. C'est 

34 La Roumanie, au debut de la Deuxieme Guerre mondiale, a Me l'alliee de I' Allemagne. 
35 Les Tsiganes ont COlmnenCe a arriver en France vel's la fin du 1ge siecie, venant de Hongrie, de 
Roumanie, des Balkans. Anne Roze (p. 202) souligne que ce sont des gens exen;:ant Ie metier de 
chaudronnier, de bons musiciens qui interpretent des airs populaires du Danube. Au debut du 20e siecie, 
certains se produisent dans des bars et restaurants parisiens, surtout avec la vague d'iImnigration russe et 
les cabarets qu'ils ouvrent sur Paris. Jusqu'a la Deuxieme Guerre, ils se deplacent avec leurs tentes, ensuite 
ils s'installent dans la banlieue parisienne. 
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peut-etre parce qu'ils ont vecu trap longtemps com me esclaves et apres dans un 

regime communiste. II paraTt qu'ils laissent les enfants de dix-sept ans se 

debrauiller seuls dans la rue36
". Pour eux, comme pour les Roumains, I'arrivee 

en France apres 1989 est un probleme nove dans la problematique des flux 

migratoires, des demandes d'asile et des prablemes economiques. 

B. Politiques d'immigration en France avant les annees 80 

Au debut du vingtieme siecle, la France connaTt un essor industriel qui 

provoque ce qui est appele une "crise de pluriactivite". La France est confrontee 

tout d'abord a une migration interne qui s'est vite transformee en un exode rural. 

Mais comme cette main d'oeuvre s'avere insuffisante pour les nombreux emplois 

crees, il y a bient6t un afflux de masses de travailleurs manuels etrangers. Etant 

Immigration de voisinage dans un premier temps (des Belges surtout), elle prend 

de I'ampleur (au fur et a mesure qu'elle devient reguliere) et il y aura un flux 

d'italiens, de Polonais, d'Espagnols, de gens d'Eurape centrale et des colonies 

qui arriveront en France avant meme la Premiere Guerre mondiale. Ce sont les 

societes, surtout minieres et metallurgiques, qui font appel aces travailleurs 

etrangers. Pendant la guerre, qui laisse derriere elle une France privee de main

d'reuvre, l'Etat frangais continue de faire venir des immigres, qui sont recrutes 

par quotas en accord avec l'Etat d'origine. Apres la Guerre, les societes privees 

prennent Ie relais de l'Etat, dont les procedures de recrutement etaient 

considerees trap lentes pour les besoins de I'epoque et se chargent de la 

36 Anne Roze, p. 204. 
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recherche de travailleurs (manuels) a I'exterieur du pays. Les mines, les acieries, 

les usines textiles et les regions agricoles qui se depeuplent ont besoin de main-

d'ceuvre. Mais ce n'est pas seulement la baisse de la natalite qui engendre ce 

besoin, mais aussi I'attitude de la population locale. Les nouvelles generations 

plus cultivees et plus eduquees37 refusent les emplois penibles, ne necessitant 

aucune qualification et ceux-ci restent donc disponibles aux etrangers (qui 

venaient de milieux sociaux encore plus demunis que ceux auxquels ils devaient 

faire face en France). Les immigres, faisant ce que les indigenes refusent de 

faire, redonnent une certaine fluidite au marche du travail. Dans la grande 

industrie, Ie probleme de penurie de main-d'ceuvre a ete un veritable leitmotif 

entre 1900-1930. C'est a ce moment-Ia que la societe frangaise se voit contrainte 

de faire appel a des ouvriers etrangers. En plus, I'agriculture manquait 

cruellement d'ouvriers agricoles. D'ou Ie recours massif a I'immigration comme 

source pour Ie marche du travail. En 1924, l'Etat cree la Societe generale de 

I'immigration, a la demande des compagnies charbonnieres et des proprietaires 

terriens. Des travailleurs individuels sont arrives en premier, et ensuite ils ont fait 

venir leurs families, ce qui fait que la France est gagnante aussi du point de vue 

demographique. 

La crise economique mondiale des annees 30 (Ia population etrangere en 

France a ce moment-Ia comptait pour 7% du total38
) force la France a poursuivre 

une politique de retour de ses immigres, car Ie pays connaTt un taux de chomage 

37 Grace a l'enseignement primaire obligato ire entre en vigueur avec les lois Jules Ferry, a la fin du 1ge 
siecle, qui instituent l'education primaire obligatoire . 
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sans precedent (Ie slogan nationaliste "La France aux Fran9ais" trouve son 

origine dans la situation de cette periode-Ia). Ce qui se developpe par la suite est 

une forte immigration clandestine. La crise des annees 30 provoque, d'un autre 

cote, un enracinement massif des ouvriers installes dans les bassins de 

I'industrie lourde et dans les banlieues de I'industrie mecanique. Parallelement, 

la France fidele a sa reputation de terre d'asile re90it, entre les deux guerres, des 

refugies politiques. En fait c'est apres la Premiere Guerre mondiale que s'est 

impose Ie statut de retugie, car la chute des empires russe et ottoman, puis 

I'avenement du fascisme et du national-socialisme et enfin la guerre civile en 

Espagne ont provoque des deplacements massifs de populations menacees de 

persecutions, voire de represailles. 

La Deuxieme Guerre mondiale laisse la France sinistree. Comme dans Ie 

cas de la Premiere Guerre mondiale, elle est obligee de faire appel a la main-

d'ceuvre etrangere; la reconstruction justifie la necessite de I'immigration. En 

1945 est cree I'Office national de I'immigration, qui est charge d' estimer et de 

faire venir les travailleurs etrangers. L'interet est encore de favoriser, pour des 

raisons economiques et demographiques, une immigration de famille "ayant 

vocation a s'installer durablement et a integrer la societe et nationalite 

fran9aises39". Mais apres la Deuxieme Guerre mondiale, on assiste en fait a une 

crise migratoire historique. Mouvements massifs de populations, reconfiguration 

38 Anne Roze, p. 13. 
39 Patrick Weil, "Convergences et divergences des politiques de flux", dans Jacqueline Costa-Lascoux et 

Patrick Weil, p. 63. 
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des frontieres nationales, decolonisation qui entraTne l'effondrement des Empires 

(frangais, britannique, italien, neerlandais), la France, comme tous les pays 

industrialises de I'epoque, connan les memes problemes. 

Toujours apres la Deuxieme Guerre mondiale, c'est la question des 

refugies qui prend une dimension plus globale en Europe et Ie sort des exiles est 

debattu au niveau de la Communaute internationale. "Le 2 mars 1948, 

I'Assemblee generale des Nations Unies invite Ie secretaire general a etudier la 

situation et a proposer des mesures: cette initiative debouchera sur la creation 

du haut commissariat des Nations Unies pour les refugies et sur I'adoption de la 

Convention de Geneve du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies,,40. 

Pendant les annees 50 et 60, il ya eu a I'echelle europeenne (comme aux 

Etats-Unis d'ailleurs) une politique de recrutement de main-d'ceuvre etrangere. 

La main d'oeuvre bon marche determinait donc I'immigration; pouvaient alors 

venir tous ceux qui satisfaisaient la demande du marche du travail. Les 

migrations internationales etaient censees avoir un caractere temporaire, 

saisonnier. L'Etat devait gerer les migrations internationales en faisant venir et 

en renvoyant, selon la conjoncture, les travailleurs etrangers. Mais, com me dans 

Ie cas des Gastarbeiters allemands, "". il n'y a rien de plus permanent qu'un 

travailleur temporaire etranger". La France est consideree comme un pays qui a 

poursuivi cette politique de Gastarbeiter. Les premiers gouvernements d'apres

guerre (Ie gouvernement provisoire sous Ie general de Gaulle - 1945-1946, aussi 

40 Catherine WihtoI de Wenden, "Refugie politique: une notion de crise?", Esprit, 16111990, p. 77. 
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bien que les premiers gouvernements de la Quatrieme Republique) avaient mis 

en place une politique de recrutement de main-d'ceuvre etrangere. Cette 

politique avait ete mise en oeuvre par la creation de I'ONI (Office national de 

I'immigration), pour eviter la situation creee par Ie recrutement direct des 

travailleurs immigres par Ie patronat. Mais I'arrivee de ces travailleurs etrangers 

a eu aussi pour but de surmonter Ie deficit demographique vis-a-vis des autres 

grands pouvoirs europeens, surtout l'Aliemagne. Dans la rubrique de I'ONI, ils 

apparaissent comme travailleurs permanents (et non saisonniers). Les 

gouvernements frangais de I'epoque encourageaient les travailleurs etrangers a 

s'installer de fagon permanente en France. L'lmmigration a fait donc partie de la 

politique socio-economique et demographique de la France. 

Pendant la periode d'essor economique de la France, les "Trente 

Glorieuses" (1945-1973) c'est Ie marche qui est arrive a regler la demande de 

main-d'ceuvre. Des Polonais, des Belges, des Portugais, des Italiens, des 

Espagnols, des Turcs, des Africains etaient embauches dans I'industrie des 

automobiles, de I'extraction des minerais, dans la construction d'immeubles, 

d'autoroutes. "La France doit une grande partie de son miracle economique a la 

participation des etrangers41
". Comme la crise des annees 30 avait donne de 

bonnes raisons pour que Ie malthusianisme se generalise (d'ou I'involution 

demographique), I'immigration repondait de nouveau a un double besoin: 

economique et demographique. 

41 Anne Roze, p.17. 
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Mais la periode des trente glorieuses s'acheve par Ie choc petrolier des 

annees 70. La premiere grande crise economique d'apres-guerre met fin aux 

"trente glorieuses" (1973-1974). En 1974, Ie gouvernement decide de suspendre 

I'entree sur Ie territoire des travailleurs permanents (Ia suppression sera levee 

apres 1989, avec les contrats pour les Polonais). 

Sous la presidence de Valery Giscard d'Estaing, des mesures 

draconiennes sont prises et les frontieres fermees a la migration de main d' cevre 

etrangere (I'accent est desormais mis sur I'insertion sociale). L'immigration est 

consideree comme moins "avantageuse" qu'auparavant, ayant un coOt social 

eleve. La reaction de la France n'est qu'une strategie utilisee par tous les pays 

membres de I'Union europeenne. Craignant la montee du ch6mage, les 

gouvernements europeens protegent leur marche du travail et n'admettent plus 

de travailleurs etrangers. En France, I'immigration reste ouverte selectivement 

aux families, aux (vrais) refugies politiques42
, aux epoux et epouses etrangers, a 

I'immigration qualifiee. 

C. Politiques d'immigration des annees 80 a nos jours43 

Si avant la mise en place des institutions europeennes, la politique 

migratoire etait regie par l'Etat-nation, depuis que celles-ci ont acquis des 

pouvoirs renforces, c'est au niveau supranational que se joue Ie deplacement 

42 II y a eu la vague des refugies des annees '70 de I' Amerique Latine, de I' Afrique, de I' Asie, qui fuyaient 
les dictatures politiques, fait qui a transforme l'immigration en un enjeu electoral. 
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des personnes a I'interieur des frontieres ouest-europeennes. Schengen, Dublin, 

Maastricht, Amsterdam ont scelle les trajets circulatoires des non-ressortissants 

dans les pays de l'Union europeenne. Les bouleversements du monde 

communiste ont eu notamment pour consequence d'etendre considerablement 

vers l'Est I'espace migratoire de l'Europe occidentale. C'est une mutation socio-

geographique subie, plut6t que voulue (par rapport au debut du siecle), qui incite 

a la mise en place d'un espace migratoire communautaire. Les trajets des Est-

europeens en France ont ete par consequent influences par les previsions de 

ces traites. Leur statut en France avant 1990 eta it rarement celui de visiteurs. La 

France est en fait confrontee a une nouvelle vague d'immigres qui choisissent la 

voie de I'asile politique et viennent en tant que refugies selon les termes de la 

Convention de Geneve. La fin de la Guerre froide a rendu floues les frontieres 

jadis claires entre Ie demandeur d'asile fuyant la repression communiste (en 

pratique, toute personne fuyant un regime communiste avait droit a I'asile et eta it 

protegee par Ie principe du droit international de non-refoulement) et Ie refugie 

economique (personne fuyant la pauvrete et cherchant simplement a ameliorer 

ses conditions de vie). Apres 1990, les trajets est-ouest dependent de I'existence 

ou de la non-existence des politiques de visas, qui sont toujours gerees par des 

accords intergouvernementaux ou par des traites au niveau de l'Union 

europeenne. L'arrivee des Roumains et leur statut en France tiennent par 

43 Les explications en bas de page qui font reference aux traites de l'UE et dont la source n'est pas 
mentionnee, ont comme source Ie site electronique de l'UE, la section pertinente aux traites: 
http://europa.eu.int/eur-leX/fr/treaties/index.html 
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consequent principalement des conditions stipulees dans les traites mentionnes 

ci-dessus. 

Ce qui est important a saisir, c'est la ligne de demarcation entre ce qui 

existait en matiere d'immigration avant Ie traite d'Amsterdam (1997), soit 

Maastricht, Schengen et Dublin, et les directions que les politiques d'immigration 

ont prises apres la signature du traite d'Amsterdam. 

En effet, Maastricht et Schengen, qui ont marque I'histoire de l'Europe, ont 

mis I'accent sur I'aspect de la circulation dans l'Union europeenne des non-

ressortissants et sur les demandes d'asile44
. 

1. Le traite de Maastricht, signe en 1992, regroupe les traites de la 

Communaute europeenne tels qu'ils existaient auparavant (et qui constituent Ie 

premier pilier45
), et Ie domaine communautaire. II instaure I'Union europeenne et 

prevoit la creation de la monnaie unique. En vue de la realisation des objectifs de 

I'UE, notamment de la libre circulation des personnes, les Etats membres ont 

considere comme des questions d'interet commun plusieurs domaines dont la 

politique d'asile; la politique d'immigration et la politique a I'egard des 

ressortissants des pays tiers (Ies conditions d'entree et de circulation des 

ressortissants des pays tiers sur Ie territoire des Etats membres; les conditions 

de sejour des ressortissants des pays tiers sur Ie territoire des Etats membres, y 

44 En ce qui concerne la cooperation europeenne relative aux demandes d'asile, iI ne faut pas oublier la 
Convention de Dublin, signee en 1990 et entree en vigueur en 1997, un mois avant la signature du traite 
d'Amsterdam. A Dublin les douze (en 1990, I'UE avait 12 pays l11el11bres) se sont montres en faveur d'une 
coordination des procedures des dcmandes d'asile et ant adopte Ie principe du premier pays d'asile: tout 
del11andeur d'asile ne pouvait deposer son dossier que dans Ie premier pays sur au il arrivait. 
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compris Ie regroupement familial et I'acces a I'emploi; la lutte c~ntre 

I'immigration, Ie sejour et Ie travail irreguliers des ressortissants des pays tiers 

sur Ie territoire des Etats membres). Dans Ie traite, I'asile et I'immigration font 

partie du troisieme pilier, relatif aux affaires interieures et a la justice. Le traite est 

base sur une cooperation intergouvernementale (Ies decisions sont prises a 

I'unanimite par Ie Conseil des Ministres, avec I'accord des Etats, ce qui conserve 

ainsi I'exercice de leur souverainete et exclut du processus decisionnel les 

institutions europeennes). Cette politique exprime la tendance, a I'echelle 

europeenne, d'une ouverture a I'interieur et d'une fermeture vers I'exterieur. 

C'est une tendance a laquelle se conforme egalement la France en matiere de 

politique migratoire. 

2. L'accord de Schengen a ete signe en 1985 par la France, 

l'Aliemagne, la Hollande, la Belgique et Ie Luxembourg. Les six pays (depuis, 

tous les membres de I'UE sauf Ie Royaume Uni et l'lrlande, ont signe I'accord) 

ont prevu une frontiere exterieure commune et la liberte totale de circulation a 

I'interieur de la zone en question. En juin 1990 a ete signee une Convention 

complementaire de Schengen et, depuis cette date, I'accord initial est devenu 

operatoire. 

La convention de Schengen constitue I'amorce d'une politique concertee 

d'immigration en provenance de pays tiers. Elle a cree un espace commun, 

I'espace Schengen, constitue du territoire des pays concernes. Le contrale de 

45 Le deuxieme pilier est relatif a une politique etrangere et de securite commune; Ie troisieme est axe sur la 
cooperation en matiere de justice et d'affaires interieures. Ces explications sont donnees par Anne-Cecile 
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I'immigration etait auparavant effectue par chaque Etat a ses frontieres. 

Desormais, Ie contrale de I'immigration en provenance de pays tiers est assure, 

pour Ie compte des Etats membres, par celui dont les frontieres correspondent a 

celles de /'espace Schengen46
. La presentation des papiers d'identite est 

supprimee pour tous ceux qui passent les frontieres interieures, citoyens de 

I'Union europeenne comme ressortissants des pays tiers (quoique certains 

contrales de securite soient maintenus: contrales d'identite mobiles effectues 

dans une zone de 20 km aut~ur des frontieres et dans les aeroports, ports et 

gares ouverts sur I'exterieur; contrales de securite lors des procedures 

d'embarquement dans les aeroports; exceptionnellement, lorsque I'ordre public 

est menace, un pays peut retablir des contrales systematiques d'identite aux 

frontieres, pour une periode Iimitee). En ce qui concerne les frontieres 

exterieures, les pays signataires ont opere un renforcement des contrales. Les 

citoyens ressortissants des pays tiers a l'Union europeenne, identifies dans une 

Iiste commune, doivent solliciter un visa de moins de trois mois aupres du pays 

d'entree dans I'espace Schengen. Le visa, harmonise, est valable pour 

I'ensemble des pays de I'espace Schengen, mais son titulaire reste oblige de 

faire une "declaration d'entree sur Ie territoire" dans chaque pays, soit a la 

frontiere, soit dans un commissariat du pays, dans un delai de 3 jours. Prenons 

I'exemple d'un Roumain qui penetre dans I'espace Schengen ayant un visa pour 

la France. \I pourra ensuite entrer et circuler librement en Italie. Si ce Roumain se 

Robel1, dans l'article "De Schengen a Amsterdam", paru dans Le Monde diplomatique, janvier 1999, p. 6. 
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mettait en situation irn3guliere en Italie, iI pourrait etre renvoye vers la France, 

pays responsable de son entree dans I'espace Schengen. En fait, les titulaires 

d'un titre de sejour ou d'un visa de plus de 3 mois peuvent circuler librement 

pendant 3 mois dans les autres pays de I'espace Schengen. lis n'acquierent pas 

pour autant un droit de sejour dans les autres Etats de I'espace Schengen. De 

meme, si un Polonais souhaite penetrer dans I'espace Schengen par l'Aliemagne 

(Ies Polonais n'ont pas besoin de visa pour des sejours de courte duree dans 

l'Union europeenne), c'est alors aux autorites allemandes qu'iI reviendra de 

controler I'acces de cette personne dans I'espace Schengen. 

En cas d'immigration clandestine, c'est Ie pays par lequel est arrive 

I'immigrant clandestin qui doit Ie prendre en charge (et eventuellement assurer 

sa reconduite a la frontiere). 

Les demandeurs du droit d'asile voient leur demande traitee dans Ie pays 

d'entree dans l'Union europeenne47
; de ce fait, ils ne pourront plus deposer de 

demandes successives ou multiples. (En consequence, tous les pays limitrophes 

des pays Schengen sont devenus des pays-tampons, ce qui fait que certains 

pays, comme I'Aliemagne pour les immigres de l'Est, sont plus exposes que 

d'autres - comme la France, plus a I'abri des vagues migratoires de l'Est). 

Les accords Schengen, dont I'objectif premier etait de faciliter la libre 

circulation a I'interieur des pays signataires, sont arrives a constituer un 

46 Ces frontieres sont qualifiees de " frontieres exterieures ", par opposition aux " frontieres interieures " qui 
separent les Etats signataires de la convention de Schengen. 
47 La Convention de Dublin, entree en vigueur Ie leI' septembre 1997, remplace les stipulations de la 
Convention de Schengen sur I'asile. Elle fonctionne selon Ie principe que l'Etat competent pour examiner 
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instrument de lutte contre les migrations externes. lis communautarisent, 

toujours dans Ie cadre de decisions gouvernementales, la gestion des frontieres 

exterieures par Ie systeme de visas et les entrees de demandeurs d'asile. Une 

banque de donnees informatisees, Ie systeme SIS (Systeme d'information 

Schengen) vient completer Ie dispositif. 

On pergoit donc bien la reelle interdependance entre les politiques suivies 

par les Etats membres de la Convention de Schengen et la necessite d'une 

cooperation etroite entre ces derniers. Etant donne que I'harmonisation des 

legislations nationales n'est pas achevee et que I'appreciation du niveau de 

sOrete du pays d'ou arrive (directement ou en transit), Ie demandeur d'asile varie, 

les demandes sont encore traitees de maniere differente par les pays. En juillet 

1995, la decision du gouvernement frangais de differer I'application totale de 

I'accord de Schengen et de retablir Ie contra Ie aux frontieres exprimait, au-dela 

du contexte de la menace terroriste, une reserve vis-a-vis du traitement 

communautaire de la migration internationale en Europe. Cette mesure a ete 

partiellement levee en 1996, car la France ne peut pas suivre une politique 

isolationniste, elle ne peut pas aller a contre-courant de la politique de ses 

partenaires. Sur Ie plan general reste valable une strategie ouest-europeenne de 

dissuasion, en vue d'une stabilisation de I'immigration dans les pays de I'UE et 

d'une diminution de I'entree des demandeurs d'asile, notamment. 

une demande d'asiIe est ceIui qui a autorise ou Iaisse entrer Ia personne en cause sur Ie territoire de I'Union 
europeenne. 
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3. Le traite d' Amsterdam, signe Ie 2 octobre 1997 par les quinze pays de 

I'Union et entre en vigueur Ie 1 er mai 1999, a pour objectif de renforcer Ie 

processus de decision dans Ie domaine du troisieme pilier. Le traite d'Amsterdam 

cree un nouveau titre de competences pour la Communaute europeenne, intitule: 

"Visas, asile, immigration et autres politiques liees a la Iibre circulation des 

personnes". II s'agit pour les quinze d'adopter48 des mesures visant a assurer la 

Iibre circulation des personnes entre les Etats membres; et aussi des normes et 

modalites de controle pour Ie franchissement des frontieres exterieures de I'UE 

(mesures et normes minimales concernant I'asile et la protection des retugies; 

procedures et conditions de delivrance des visas pour les sejours d'une duree 

maximale de trois mois et de longue duree, y compris ceux accordes dans Ie 

cadre du regroupement familial; lutte contre I'immigration clandestine et les 

sejours irreguliers; procedures de rapatriement des contrevenants). Celles-ci 

devront assurer un niveau de securite et de protection equivalent a celui fourni 

par la Convention Schengen. Mais Ie controle de I'immigration, les visas, Ie droit 

d'asile, la cooperation judiciaire en matiere civile relevent desormais de decisions 

communautaires prises a I'unanimite pendant les 5 annees suivant I'entree en 

vigueur du traite49
. Mais, d'un autre cote, Ie regime qui se maintient est semi

liberal. Les Etats offrent des regimes differents aux demandeurs d'asile: 

hebergement, allocations de l'Etat, protection sociale, acces au marche de 

I'emploi, delai dans lequel la demande est evaluee. Ce qui fait que les Etats les 

48 Anne-C<~cile Robert, "De Schengen a Amsterdam", Le Monde diplomatique, janvier 1999, p. 6. 
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plus genereux attirent Ie plus grand nombre de demandeurs et les pays plus 

restrictifs les decouragent. Un tel regime ne pourrait fonctionner correctement 

qu'au prix d'une harmonisation prealable des conditions d'accueil dans I'Union. 

Le traite d'Amsterdam prevoit que I'Union europeenne devra adopter dans les 

cinq ans a venir les "criteres et mecanismes de determination de l'Etat membre 

responsable". Dans une deuxieme etape (cinq ans apres son entree en vigueur 

donc), si tous les Etats sont d'accord la-dessus, Ie mode de decision du Conseil 

des ministres passera a la majorite qualifiee. Dans cette optique, Ie droit d'asile 

ferait I'objet d'un veritable transfert de souverainete vers I'Union europeenne, les 

Etats perdant I'essentiel de leurs competences dans ce domaine. 

II devient donc evident qu'au cours du vingtieme siecle la France est 

passee d'une politique d'immigration souveraine, dans Ie cadre de laquelle elle 

est la seule a faire I'offre et fa demande a une politique qui lui impose de prendre 

en consideration des criteres extranationaux. Les migrants de I'Europe centrale 

et de I'est qui veulent se deplacer maintenant en France se soumettent par 

consequent a cette politique qui vise I'espace entier de I'Union europeenne. Mais 

qui sont donc ces nouveaux acteurs qui se deplacent? Y-a-t-il de difference entre 

leurs trajets d'il y a dix ans et ceux de maintenant? 

49 Avec des exceptions pour Ie Danemark, I'Iriande et Ie Royaume-Uni qui ont obtenu d'en differer 
l'application. 
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Chapitre 2 

Les acteurs et leurs moyens d'arrivee en France 

L'annee 1989, qui marque un tournant dans I'histoire des pays de l'Est, 

est aussi Ie debut d'une periode de changements politiques, de mutations 

sociales et ethniques dans cette partie de l'Europe. La vague innovatrice qui se 

faisait sentir depuis Ie milieu des annees 80, avec I'arrivee au pouvoir du 

president russe Michail Gorbatchev, avait enfin envahi taus les pays de I'ex-bloc 

communiste de l'Europe. Apres la fin des regimes communistes et dictatoriaux, 

les pays de l'Europe centrale et orientale50 se retrouvent sur une voie qui les 

oriente vers un autre systeme politique, economique et social, celui de leurs 

voisins de l'Europe de I'ouest. Mais la transition est source de crises auxquelles 

la population reagit differemment. Les reformes creent une telle confusion que 

I'on ne sait plus qui en sont les gagnants et les perdants. Le nouveau systeme a 

developpe dans beaucoup de pays un capitalisme de nomenclature, corrompu. 

L'obtention de la liberte individuelle a toujours un prix, et Ie phenomene en lui

meme est hybride et complexe. Une des manifestations en est Ie depart, Ie 

deplacement. 

50 Je vais utiliser l'abbreviation PECO pour les nonuner. 
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Par rapport aux annees du communisme, les migrants ne sont plus des 

refugies politiques, car Ie mouvement migratoire en soi est sujet aux 

changements. Si avant 1989, a existe a partir de tous ces pays un mouvement 

migratoire definitif, sans aucune possibilite (au moins immediate) de retour a 

cause du systeme communiste en place, apres les transformations de 1989, les 

mouvements migratoires changent d'aspect selon Ie pays de depart. On observe 

d'autres types de migrations qui ne se superposent pas sur Ie modele 

d'installation permanente d'avant les Revolutions. Par consequent d'autres 

rapports voient Ie jour entre les pays de depart et Ie pays d'accueil51. 

Pour examiner les types de migrations engendres par ces 

transformations, nous allons nous baser sur I'etude dirigee par David Held et 

Anthony McGrew, Global Transformations52
. Notre analyse partira des reperes 

theoriques presents dans Ie chapitre "People on the move". Held considere la 

migration comme une forme omnipresente de la globalisation. "Nous assistons a 

des mouvements migratoires complexes ou des flux globaux et regionaux 

s'intersectent et se superposent sans cesse, etant geres a la fois par des raisons 

economiques et par des raisons d'une autre nature,,53. Les modeles de migration, 

selon lui, repondent a quelques concepts clefs: I'e ten due , I'intensite, la rapidite et 

!'impact sur Ie pays d'accueil et celui de depart. Held etend son schema en y 

ajoutant deux formes de migration, conformement a I'approche historique de 

51 C'est un modele prevalent SUitout entre 1970 et 1989, car pendant la gllerre froide, les refllgie~ politiques 
trouvaient une France alliee aliX victimes dll communisme. 
52 David Held & Anthony McGrew, Global Transformations, Stanford University Press, Stanford, 1999. 
53 ibid., p. 160. 
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McNeill (1978): geographique (centrale et peripherique) et sociale (des elites et 

des masses). 

Pour pouvoir parler de migration et de pays d'accueil, on trouve approprie 

de commencer avec ce qui la precede, a savoir migration et pays de depart. 

Voila pourquoi on estime necessaire d'operer une courte etude des structures 

economiques de la societe d'origine et des transformations qui ont affecte la 

fagon dont les gens se deplacent a I'etranger. Un bref survol de la Roumanie et 

des pays du Visegrad54 tels qu'ils ont evolue depuis 1989: chute du 

communisme, transition, developpement, s'avere important pour une meilleure 

comprehension des mobilites et des mouvements migratoires. Le "Pourquoi" et 

Ie "Qui" de la migration roumaine vers la France, conduisent a I'etablissement 

d'une relation avec la situation dans les autres pays a l'Est55. 

A partir des parametres de Held mentionnes ci-dessus, nous allons 

essayer ensuite d'etablir un tableau des migrants roumains en France. Le 

contexte sera celui des mouvements de migration est-europeenne vers la France 

apres 1989. C'est une periode ou I'ouverture des frontieres coincide 

etrangement, dans Ie cas de certains pays56 dont la Roumanie, avec Ie maintien 

d'une politique de visas qui manque de souplesse.57 

54 Le groupe de Visegrad reunit la Pologne, la Hongrie et la Republique Tcheque; ces pays ont conch! Ie 21 
decembre 1992 un accord de Iibre-echange centre-europeen, lors du sommet de Cracovie, accord qui est 
entre en vigueur Ie 1er mars 1993. 
55 Nous allons nous limiter a prendre en consideration ici la Pologne, la Hongrie et la Republique Tcheque 
et leurs pat·cours vers une economie de marche de type occidental. 
56 II s'agit pratiquement de tous les pays ex-cOimnunistes, sauf la Pologne, la Tchequie et la Hongrie. 
57 Ouverture par rappOit a ce qui existait auparavant, car les fi·ontieres ne sont pas totalement ouvertes pour 
tous les pays de l'ex bloc communiste, fait dont temoigne la persistance des politiques de visas imposees 
qui n'ont ete retirees que pour la Pologne, la Tchequie et la Hongrie dans Ie cadre d'accords bilateraux. 
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A. Situation economique et projets au moment du point zero58 (1989) 

En 1989, au moment du depart, tout Ie monde a l'Est etait conscient59 du 

fait que la voie de la transition, quoique surmontable, ne serait pas du tout facile. 

Com me Ie systeme communiste avait plus ou moins uniformise les pays du 

"bloc", les strategies de transition et de progres ont eu a la base les memes 

principes. Le premier objectif a ete une stabilisation macro-economique, soit une 

baisse de I'inflation, pour arriver ensuite a une croissance economique. La 

croissance economique a connu une evolution en U dans les pays du Visegrad: 

recession, puis reprise (Ies gains a plus long terme ont reussi a dominer les 

pertes initiales). Pour les autres, Ie scenario a pris les allures d'un film noir: 

recession durable, persistance de tensions inflationnistes, instabilite politique. 

Les reformes structurelles, deuxieme objectif du gouvernement, sont difficiles a 

mettre en place. Liberaliser les prix, privatiser les entreprises d'Etat, modifier les 

regles de fonctionnement du marche de travail, s'ouvrir a la competition 

internationale, exige de reunir un certain nombre de conditions economiques, 

sociales et politiques. 

Deux courants se detachent quant a la vitesse avec laquelle Ie 

changement s'est opere: Ie premier implique une methode radicale de 

58 Les informations d'ordre economique sont extraites en grande partie d'une etude sur les ex-pays 
communistes et leur evolution economique apres 1989, etude publiee dans Ie cadre des Etudes de CERl, en 
1997, version electronique: http://www.ceri-sciencespo.com/publica/etude/etude.htm 
59 On exclut bien sur les utopistes, quoique leur nombre ait ete tres eleve! 
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suppession des controles, pour faire Ie passage d'un seul saut; Ie deuxieme 

propose une solution de passage graduel et la levee partielle des restrictions, 

considerant I'impact social de la transition. La Roumanie a choisi Ie deuxieme, 

les Visegrad Ie premier: gradualisme c~ntre therapie de choc60
. En Roumanie, 

quand Ie gouvernement de centre-droit arrive au pouvoir en 1997, il constate 

"avoir perdu 7 ans" (affirmation dans Ie cadre d'une entrevue televisee du 

premier-ministre roumain en 1997, Victor Ciorbea). Le coOt de la non-reforme ou 

bien de la pseudo-reforme s'est en fait avere plus eleve economiquement et 

politiquement que Ie coOt de la retorme. 

II est vrai pourtant que les configurations different au moment du point 

zero, I'annee 1990, dans les pays du Visegrad, de la realite (economique) en 

Roumanie. Les premiers avaient deja experimente la reforme, quoique sous Ie 

regime communiste, tandis que la Roumanie eta it restee un pays isole. Le 

sociologue roumain Dumitru Sandu, dans son livre, L'espace social de la 

transition61 essaie de trouver une explication a cette difference dans Ie parcours 

du changement. La Hongrie a adopte, elle aussi, une strategie graduelle de la 

reforme, mais elle a joui parallelement des avantages d'une experience 

considerable dans la pratique des retormes partielles pendant la periode 

socialiste. La Pologne, de son cote, a adopte une therapie de choc, mais cela 

apres avoir essaye la democratisation dans les annees 80 a travers Ie 

mouvement Solidarnosc et apres avoir fait I'essai (avant 1989) de quelques 

60 Quoique la Hongrie ait opte elle aussi pour la deuxieme, mais la periode pendant laquelle elle l'a mise en 
place a ete beaucoup plus reduite que dans Ie cas roumain. 
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reformes economiques (qui ont finalement echoue). En plus, selon Sandu62
, les 

inten§ts et la volonte de l'Occident de faire de la Pologne un exemple de reforme 

postsocialiste se sont traduits par une aide economique directe, I'annulation de la 

moitie de la dette externe du pays. L'espace economique international a ete, par 

consequent, tres favorable a la Pologne. 

La Roumanie n'avait connu aucune experience de democratisation 

pendant la periode socialiste, et la population etait deja marquee par I'usure 

physique et morale des structures mises en place avant 1989 par Ie regime de 

Ceausescu. Son point de depart, compte tenu de quelques facteurs sociaux63
, 

n'etait meme pas zero, mais inferieur a zero. Le modele "visegradien" n'etait pas 

different du modele roumain, mais la liberalisation des prix, la decentralisation du 

commerce exterieur, la depreciation de la monnaie nationale, la privatisation et la 

restructuration, la concurrence, ont ete abordees a des moments differents. La 

stabilite politique de la region, Ie rythme soutenu des reformes et I'ancrage 

occidental de leur politique etrangere (UE, OTAN) expliquent aussi Ie fait que la 

Hongrie, la Pologne et la Republique Tcheque beneficient de 80% des 

investissements dans l'Europe du centre-est64
. 

61 En langue originale: DUl11itru Sandu, Spatiul social al tranzitiei, Ed. Polirol11, Iasi, 1999. 
62 DUl11itru Sandu, op. cit., p. 21. 
63 Conformel11ent a I' etude de Sandu (op. cit., p. 22), Ie taux de la l110rtalite infantile en 1990 etait Ie plus 
eleve en Roul11anie: 22, 7, de to us les pays de l'Est: 11.5 en Republique Tcheque, 14.8 en Hongrie et 14.8 
en Pologne; Ie pourcentage de la population urbaine etait de 53% en Roul11anie par rapport a 62% en 
Hongrie et enfin en Pologne la population employee dans les services s'elevait a 27% en Roumanie, 36.4% 
en Pologne, 42.5% en Hongrie. 
64 Jean-PielTe Page, "Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale", Les Etudes du CERI, 
3311997, p. 29. 
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A l'Est, on a donc affaire a des situations economiques tendues, qui 

suivent des courbes differentes: tendance a la stabilite d'un cote c~ntre instabilite 

continue de I'autre. Dans les deux cas, des mouvements migratoires en 

decoulent, dont I'evolution est interessante a suivre. 

B. Pourquoi partir? Voies et strategies de transition dans les pays de 

l'Europe de I'est depuis 1989 

"Au revoir la Roumanie, je prends ma valise et je m'en vais ..... ". C'est Ie 

titre d'un article paru dans un journal roumain 65 en 1998. Avec la fin des 

controles stricts en ce qui concerne les voyages a I'etranger, la migration 

internationale s'intensifie. Les gens, munis de passeports dont ils etaient les 

uniques possesseurs, ont commence a explorer l'envoOtant inconnu. (Avant 

1989, en Roumanie au moins, on n'avait pas Ie droit de garder chez soi les 

passeports; si jamais on avait la possibilite de se deplacer a I'etranger - dans les 

autres pays communistes, habituellement -, au retour on devait remettre les 

passeports au bureau de la Securitate). C'est ainsi que ces explorations a 

I'etranger ont pris des formes differentes: tourisme, etudes, travail, demande 

d'asile, clandestinite. 

En fait, les changements survenus apres 1989 n'ont pu remedier de suite 

au mal produit pendant des decennies, sans provoquer a leur tour des situations 

de crise. Et Ie phenomene de migration constitue veritablement une reponse a 

65 Dilema, nr. 27011998, "Ramai sanatoasa, Romania, imi iau geamantanul si plec ... ", par Andrei 
Mana lescu, ,\y'~y'!y':.<.)!gQIinn<').Y9/~HJ\'m~\ 
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cette situation de crise creee a I'est. Les desequilibres socio-economiques ont 

provoque la hausse des taux de chomage, et grand nombre de personnes sont 

restees sans perspective (etant heritieres d'un systeme qui leur garantissait un 

emploi, souvent a vie). Ameliorer Ie niveau de vie est aussi un facteur essentiel 

de depart. C'est un objectif qui ne se resume pas a la seule recherche d'un 

emploi ou d'un meilleur salaire. Les migrants se preoccupent aussi de leur 

qualite de vie, de leurs conditions de travail, de leurs perspectives de carriere, 

des chances donnees a leurs enfants. Les tensions socio-politiques nationales 

sont un autre facteur de depart. Les gens, en proie au mal-vivre socio-culturel et 

confrontes aux difficultes d'acces a la democratie, decident de partir pour en finir 

avec les incertitudes. Enfin, la possibilite de quitter Ie pays et d'y retourner a 

ouvert la voie vers la recherche d'un ailleurs prometteur, quelles que soient les 

raisons de ce depart. 

Dans Ie cas de la Roumanie, vu de I'interieur du pays, ce depart prend la 

forme d'un veritable exode. Entre 1990 et 1998, plus de 280 000 Roumains ont 

emigre a l'etranger66
. Com bien seraient-ils si I'on y rajoute les illegaux, les 

etudiants ou ceux partis pour perfectionner leur formation professionnelle et qui 

n'ont plus I'intention de revenir? Apres 1990 (96 000 departs legaux), Ie nombre 

d'emigres s'est reduit entre 1991 et 1994, mais il a de nouveau monte en 199567
. 

Dans la plupart des cas de migration, il faut reconnaltre qu'on avait affaire a un 

refus de payer Ie prix d'une transition synonyme de desorganisation economique, 

66 ibid. 
67 ibid. 
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touchant la vie quotidienne de chacun. En ce sens, l'Occident represente la 

securite, la qualite de vie tellement recherchee. A un environnement etouffant a 

cause du manque de perspectives, s'oppose un monde d'opportunites et 

d'ouverture. Ainsi, il suffit de survoler un peu les etapes de la transition et les 

politiques macro-economiques mises en place dans les PECO pour obtenir une 

image plus claire de la nature des raisons qui ont determine Ie depart a 

I'etranger. La Hongrie, la Tchequie et la Pologne, avec leurs politiques avancees 

de liberalisation des prix et de passage rapide a I'economie de marche, 

engendrent, en fait, des mouvements de circulation. 

a) En Hongrie, la reforme bancaire avait debute en 1987; Ie pays connalt 

une reforme plus lente au debut, mais en 1995 commence une 

privatisation acceleree. La Hongrie est I'un des pays de I'OCDE les 

plus en fleche pour la privatisation des services publics. La monnaie 

nationale, Ie Forint, devient convertible Ie 1 er janvier 1997 

conformement aux normes du FMI. 

b) La Tchequie connaTt une liberalisation tres avancee depuis 1991, avec 

des taxes faibles et sans barrieres administratives prononcees et un 

taux d'interets totalement libre depuis 1992; son systeme fiscal est 

amen age depuis 1995 de fagon a s'harmoniser avec ceux des pays de 

l'Union Europeenne. La couronne tcheque est convertible selon les 

normes du FMI depuis octobre 1995. 
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c) En Pologne, Ie monopole de l'Etat sur Ie commerce a ete aboli en 

1990. Le zloty gagne une convertibilite externe en 1995 (un nouveau 

zloty a e18 introduit Ie 1 er janvier 1995, dont la valeur est de 10 000 

anciens zloty). Le panorama macro-economique est globalement 

positif par rapport aux autres pays, en ce qui concerne les reformes 

monetaire, bancaire, fiscale, agricole et la privatisation. 

II devient necessaire de montrer aussi que l'Europe de I'ouest a montre 

des Ie debut plus de flexibilite envers ces trois pays en matiere de circulation, en 

eliminant Ie systeme des visas de tourisme pour les sejours de courte duree 

Uusqu'a trois mois). Resultat: la mobilite se presente comme alternative a 

I'emigration. Comme les Italiens ou les Portugais qui, une fois integres dans 

I'espace economique europeen, ont cesse d'alimenter une immigration massive 

dans les autres pays, iI en est de meme dans Ie cas des ressortissants des pays 

du Visegrad. L'acquisition d'une certaine securite democratique a I'interieur cree 

I'espace pour un developpement economique qui fait que les personnes ne 

veulent plus quitter leur pays pour toujours. 

d) La Roumanie constitue un cas a part parmi les PECO, en ce qui 

concerne la reaction migratoire. Les trois pays du Visegrad avaient 

attaque les reformes d'un seul coup. En Roumanie, I'agonie d'avant la 

privatisation a ete trop prolongee. La lenteur des reformes 

structurelles, les tensions sur la monnaie (qui reste inconvertible), Ie 

deficit commercial ont accentue et prolonge la periode de crise. Les 
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prix ont ete theoriquement liberes en 1993, mais en pratique cela n'a 

eu lieu qu'en 1997 (d'ou Ie choc financier qui a secoue Ie pays). Ce 

n'est qu'a partir de 1997 que la liberalisation et la privatisation des 

entreprises ont ete plus rapides. Confrontes pendant longtemps a des 

situations extremes Ie peuple est arrive ales considerer interminables. 

Tout en attendant Ie changement prophetique, sans qu'iI se produise, 

la population ne peut que penser qu'elle est condamnee a la pauvrete. 

"En Roumanie on a tous Ie reve de la normalite, mais Ie sentiment 

dominant est celui de crise,,68. C'est la raison pour laquelle les 

Roumains voient dans I'Union Europeenne Ie symbole d'un monde 

prospere, I'image d'une vie enrichie. 

Voila comment les changements qu'on pensait devoir etre rapides, mais qui 

s'averent trop lents poussent eux aussi les gens a partir. En Roumanie, ou 

I'espoir a cede la place au fatalisme, une partie de la population se met a croire 

qu'elle a beau attendre des changements, ceux-ci ne se produuiront pas. Les 

reformes economiques se traduisent dans un premier temps pour la population 

par des difficultes supplementaires et leur coOt social est tres eleve. 

68 Adrian Vasilescu, Dilema, 362/2000. 
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C. Quelles migrations? 

La reaction migratoire des Etats de l'Est envers l'Ouest commence donc a 

se diversifier apres la disparition du Rideau de Fer. Le mouvement de circulation 

prend des aspects differents de ceux d'avant 1989 qui etaient, eux, ancres dans 

une tradition d'emigration sans possibilite de retour. En empruntant les criteres 

de Held mentionnes au debut de ce chapitre, il est interessant d'observer la 

nature de ces migrations69
. II est evident que I'evolution socio-politico

economique differente dans les pays de I'est, d'une part, et la reaction de la 

France vis-a-vis ce potentiel migratoire, d'autre part, engendrent des schemas 

differents de migration. 

D'un cote, ce schema continue la tradition d'avant 1989. II s'agit d'une 

emigration sans desir de retour, qui a comme point de depart la volante 

d'instaliation: une emigration plus intense et plus rapide au debut des annees 90. 

Le volume se reflete dans Ie nombre de demandes d'asile en France; la rapidite 

s'explique par la tradition d'accueil de la France des victimes du communisme, 

une France qui n'avait pas encore ferme entierements ses valets, qui n'avait pas 

encore mis en place toutes les mesures draconiennes pour empecher 

I'immigration. En ce qui concerne I'espace dans lequel ces migrants s'installent, 

I'etendue de Held, Jean-Claude Gremy Ie decrit dans "Les demandeurs d'asile 

en France en 1990 (paru dans Societe contemporaine, Ie 6 juin 1991, p. 140lo: 

"Les demandeurs d'asile d'Europe de I'est resident majoritairement en Ile-de-

69 Le chapitre suivant va traiter Ie parametre re]atiUl]'impact de I'ilmnigration sur Ie pays d'accueil. 
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France, principalement a Paris et dans les Hauts-de-Seine. Les Sovietiques sont 

les plus fortement implantes en lIe-de-France, suivis (dans I'ordre) des Bulgares, 

des Polonais, des Yougoslaves et des Roumains. En dehors de la region 

parisienne, ces primo-demandeurs se repartissent entre Ie Nord, l'Alsace-

Lorraine, Ie Rhone, Ie Midi". En fait, dans tous les pays d'accueil dans Ie m~nde, 

les immigrants tendent a s'installer dans les principales regions metropolitaines. 

Mais Ie volume de cette migration permanente reste inferieur par rapport a 

celui des mouvements de circulation intense qui commencent a se developper. 

Tout d'abord, apres 1990, iI n'y a presque pas eu de demandes d'installation 

permanente en France (exprimee so us forme d'asile) en provenance de la 

Hongrie et de la Republique tcheque71
. Dans Ie cas de la Pologne, I'emigration 

permanente a partir des annees '90 connan un volume faible. Ce n'est qu'en 

1990 qu'il y a eu une majorite de Polonais en France: 46 283 sur 60 000 de 

personnes venues de l'esf2. Une source de ces departs est liee a la 

restructuration economique. La therapie de choc et ses effets rapidement 

visibles, doubles de I'existence parallele d'une tradition d'emigration vers la 

France, ont donne lieu a ce type de reaction qu'est Ie depart vers l'Ouest. 

Ensuite, les chiffres diminuent et la composition dans I'amalgame de 

70 II se cite lui-meme dans son mticle "Demandeurs d'asile et refugies d'Europe de I'est en France", 
Hommes et Migrations, nr. 1155/1992, p. 16. 
71 Les chiffres sont absents des statistiques disponibles au HCR des Nations Unies qui ne donnent pas de 
chiffres au dessous de 100 cas. D'apres les statistiques avancees (Hommes et Migrations, 1155/1992, p. 15) 
par Jean-Paul Gremy, chercheur CNRS et OFPRA, il y a eu en 1990 et 1991 en France: 39 demandes 
d'asile en provenance de la Hongrie, 65 en provenance de la Tchecoslovaquie, par rappOlt a 1084 de 
Pologne et 5798 de Roumanie pendant la meme periode. 
72 Conformement au recensement de 1990, dont les chiffi'es sont repris par Ie journaliste Ali Laidi dans 
l'article "Menace a l'Est", pam dans Hommes et Migrations, 1205/1997, p. 9. 
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I'immigration de l'Est change. Cela est plus visible dans Ie nombre de demandes 

d'asile sur une periode de 9 ans: 3000 Polonais demandent asile en France 

entre 1989-1998, compare aux 31 770 Roumains demandeurs d'asile pour la 

meme periode de temps73. Com me la situation politique et economique en 

Pologne, (ainsi qu'en Republique tcheque et en Hongrie d'ailleurs) connaTt une 

nette amelioration74, la composition des mouvements migratoires est-europeens 

vers la France change aussi. Parmi les demandeurs d'asile venus de I'ex-glacis, 

les Roumains deviennent majoritaires. lis etaient nombreux meme avant la 

revolution de decembre 1989, mais a ce moment-Ia leur nombre etait quand 

meme depasse par les Polonais (en 1982, par exemple, sur 100 refugies 

reconnus, les Polonais representent a eux seuls les deux tiers75). La Roumanie 

est Ie seul pays de l'Est ou la demande est importante (exprimee a travers les 

demandeurs d'asile) de "stockS".76 

Les Roumains restent en tete de liste (I'annee 1990 voit tripler Ie nombre 

de refugies roumains en France, par rapport a 1989), suivis des Bulgares, des 

Albanais et des ressortissants de la CEI. Cela s'explique par I'involution de la 

situation politique dans les pays de departs: I'aggravation du climat 

psychologique et politique a fait augmenter Ie nombre de demandeurs d'asile. Ce 

dont iI faut etre conscient relativement aux mouvements migratoires de I'est vers 

73 Chiffi'es disponibles dans Ie rapport de l'UNHCR mentionne. 
74 La mise en place d'institutions democratiques et de l'Etat de droit a aboli les causes politiques d'exil qui 
etaient a l'origine de l'emigration massive de la fin des annees 80; en plus, les reformes economiques et la 
stabilisation de la monnaie polonaise ont aussi contrihue a cette diminution. 
75 lean-Paul Gremy, p. 16. 
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I'ouest c'est qu'en Europe centrale et orientale, iI y a un changement dans Ie type 

de migrations apres 1989. Contrairement aux previsions alarmistes77
, les 

scenarios-catastrophes n'ont pas eu lieu. L'ouverture des frontieres n'a pas 

provoque de deplacements massifs de population. En 1993 et 1994, dans Ie flux 

d'Europeens "I'immigration en provenance des pays de I'est et de la 

Communaute des Etats independants pese toujours peu: un peu plus de 10% en 

1993 et 1994. Cette immigration regroupe toujours moins de 5% du nombre total 

des entrees ( ... ) qui ne cesse pas de diminuer depuis 1990: elle est passee de 

4964 cette annee-Ia a 2425 en 1994,,78. Ce qui se produit, par c~ntre, ce sont des 

mouvements de va-et-vient. 

L'Allemagne est devenue Ie premier pays d'immigration en Europe, mais 

d'autres pays europeens ont ete aussi concernes par les changements a l'Est, 

dont la France, l'Autriche, la Suede, I'ltalie. L'OCDE releve79 que si I'immigration 

permanente ralentit, elle est remplacee par une emigration temporaire, 

saisonniere et frontaliere, en provenance surtout de Pologne et de Roumanie. 

Cette migration temporaire est etroitement correlee avec Ie degre de 

mobilite territoriale et Ie niveau de developpement socio-economique des regions 

76 Catherine Wihtol de Wenden :"Flux migratoire et politiques d'immigration europeem1e", Hommes et 
Migration, 1159/1992, p. 7. C'est une categorisation employee pour faire la distinction entre les entrants 
mobiles- tlux- et ceux qui se sont installes et qui sont ou deviendront naturalises- stocks -. 
77 Jean-Claude Chesnais, dans l'etude "Les migrations sovietiques: passe, present, avenir", (OCDE, 1991) 
prevo it une arrivee massive ("un demi million par an, voire d'avantage") d'immigres russes a l'Ouest. II se 
trouve que les resultats de cette etude inquietent enormement les pays de l'ouest qui se posent de serieuses 
questions vis-a-vis d'une vague potentielle d' immigrants des pays de l'Est. 
78 Michele Tribalat, "Chronique de l'immigration", Population, 111996, p. 145, citee par Ali Laidi en 
"Menace a l'Est?", Hommes et Migrations, 1205/1997, p. 9. 
79 AffIrmation reprise dans l'article de Michel Foucher "Un monde de migrations", paru dans 
L'Immigration, defis et richesses, Paris, Ed. Bayard, 1998, p. 29. 
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de depart. Dans Ie cas du pays des Carpathes, I'intensite de la migration est 

aussi influencee par I'evolution du regime politique au niveau national. Entre 

1990 et 1996, il Y a eu un gouvernement de centre-gauche, compose en majorite 

des ex-communistes au pouvoir avant 1989, ce qui fait qu'un grand nombre de 

personnes ont continue a fuir Ie pays. En France, pays d'accueil, ce phenomene 

est rendu visible par Ie nombre grandissant de demandes d'asile. Apres I'election 

du gouvernement liberal en 1996, les demandes d'asile flechissent; fait dO aussi 

a un changement dans la politique frangaise vis-a-vis des conditions 

d'immigration en France. Com me la Roumanie avait signe en 1994 la 

Convention de Geneve, elle est desormais consideree "pays sOr". En plus, 

L'OFPRA rejette de plus en plus de demandes d'asile, qui ne sont que I'image 

d'une migration economique voilee. Depuis I'adoption de la loi Chevenement du 

11 mai 1998, les dossiers deposes a I'OFPRA sont traites en procedure 

d'urgence (une semaine), periode pendant laquelle les demandeurs ne 

beneficient ni de titre de sejour, ni d'allocations (disparition donc d'un gain 

economique lie a la demande d'asile). Par consequent, les taux de demande 

d'asile chutent brutalement: 5 140 en 1997 et 3 027 en 1998. 

Pourtant, les mouvements migratoires ne se sont pas arretes. Le tableau 

de la dynamique migratoire devrait tenir compte de plusieurs types de migration. 

Com me au cours des annees '90, Ie droit d'asile a commence a perdre son sens 

en masquant de plus en plus une emigration economique80
, les migrations 

80 En fait, dans Ie droit d'asile allemand les pays de l'Est (la Roumanie comprise) sont consideres pays stirs 
des 1991. 
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permanentes laissant la place aux migrations temporaires. La tendance 

dominante n'est donc plus vers une installation permanente en France (en fait Ie 

regroupement familial reste - pour les pays de Visegrad - la seule possibilite 

d'immigration durable et legale, I'asile politique n'etant plus justifiable avec la 

mise en place des nouveaux regimes democratiques). Le potentiel d'emigration 

polonaise a donc diminue au cours des annees 90, mais il n'a pas disparu. Des 

mouvements de courte duree et des mouvements reguliers d'aller-retour ont 

remplace I'emigration permanente ou de longue duree81 . 

Les Polonais sortent desormais de leur pays et partent vers I'ouest pour 

chercher un mieux vivre. Ces nouveaux emigres economiques n'ont rien a voir 

avec les paysans des annees 20. Devant les problemes de I'emploi en France, 

les Polonais changent de tactique et (e)migrent pour des sejours temporaires. Au 

lieu de chercher a s'installer definitivement en France, ils viennent en "touristes" 

pour des sejours de trois a six mois et travaillent "une saison". lis sont la 

personnification de ce que Mirjana Morokvasic appelle des "pendulaires,,82. Avec 

ce qu'ils auront gagne, ils pourront acquerir des biens que Ie salaire national ne 

leur aurait pas permis. Ce phenomene recouvre donc, sous couvert de tourisme, 

Ie travail saisonnier83. Mais Ie travail saisonnier existe aussi dans sa forme 

legale, a partir de contrats conclus entre la France et la Pologne, qui s'applique 

81 Marek Okolski, Ewa Jazwinska, (sous la direction de), Causes and consequences o/Migration in Central 
and Eastern Europe, Varsovie, Institut d'etudes sociales, 1996. 
82 Mirjana Morokvasic, "Entre l'Est et l'Ouest, des migrations pendulaires", dans Miljana Morokvasic, 
Hedwig Rudolph (dir.), p.1l9-157. 
83 II peut aussi couvrir Ie commerce-trafic, mais il n'est pas valable dans Ie cas de la France; il s'applique 
pourtant a l'AUemagne, car l'echo du "marche polonais de Berlin", image d'une "economie de bazar", 
comme l'appeUe Mirjana Morokvasic, s'est fait entendre partout. 
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en general aux vendanges. Les raisons des mouvements pendulaires restent 

donc economiques: Ie travail saisonnier, ou bien "les conges payes" (car les 

deplacements et Ie travail temporaire ont lieu au moment du conge dans leur 

pays d'origine) ont pour but une accumulation supplementaire de capital. 

Cette flexibilite de mobilite fait que la migration polonaise vers la France 

reste dans Ie cadre de la legalite. Mais quand les possibilites d'etre mobile 

manquent (par suite du systeme de visas), la seule possibilite reste de Ie devenir 

en franchissant les frontieres censees rester fermees. Dans les deux cas, les 

blocages de circulation sautent, les voies sont differentes! La ou Ie systeme ne Ie 

permet pas, les frontieres sont franchies illegalement, par des reseaux bien 

definis et organises. En Roumanie, cette situation peut etre illustree par 

I'exemple d'un groupe de paysans du nord du pays qui ont cree un circuit 

migratoire vers la France84
. Les Oseni, acteurs d'une migration pendulaire, 

repartent dans leur pays apres avoir accumule des devises (suite a la vente des 

journaux). Leur but est de quitter temporairement Ie pays pour pouvoir rester 

dans de meilleures conditions en Roumanie et eviter une migration definitive de 

toute la famille. lis reussissent a ameliorer leur vie en Roumanie sans affecter les 

structures sociales dans lesquelles ils se sont integres. Les migrations rurales, 

par rapport aux migrations urbaines, ont un caractere plus collectif et moins 

individuel, elles sont plus organisees et dans Ie pays de depart et dans celui de 

destination. 
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GeUe migration temporaire est inscrite dans une mobilite est-europeenne 

et ici les migrations roumaines rejoignent un mouvement plus vaste, visible a 

partir de l'Europe de I'est en France. Le contexte dans lequel s'effectue ceUe 

migration, dans Ie cas de la Roumanie, aussi bien que dans celui de la Pologne, 

est celui d'une politique de decentralisation, du soutien de I'entreprise locale et 

individuelle. G'est en effet un mouvement qui resulte d'une rupture politique qui 

deconstruit un modele economique etatise dans tous les pays de I'ex-bloc 

communiste. 

Gomme la societe en transition vers I'economie de marche est chaotique 

et tient a I'ecart la majorite de la population, I'economie liee aux voyages permet 

une accumulation de capital qui leur permet de rester dans la course par Ie biais 

de la clandestinite, de I'immigration illegale et du travail au noir. Qu'il s'agisse 

des conges payes (Iegaux) ou de "faire une saison" (illegale), I'objectif et les 

resultats ne sont pas differents d'un pays a I'autre: des gens 

passent/franchissent des frontieres et sous ou sans une couverture legale, ils 

reussissent a accumuler un capital qui permette I'acroissement de leur niveau de 

vie dans Ie pays d'origine. De cette maniere, des reseaux circulaires s'y 

installent85
, les gens sont relayes par des membres de leur famille et les 

mouvements se diversifient: les reseaux se transforment de pendulaires en 

circulatoires et, souvent, ceUe nouvelle emigration est aidee par les anciens, par 

84 II s'agit des Oseni qui ont fait I'objet de I'etude realisee par Rose Marie Lagrave et Dana Diminescu: 
"Faire une saison: pour une anthropologie des migrations roumaines en France. Le cas du pays d'Oas", 
Migrations Etudes, 9111999. 
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ceux qui sont deja installes en France (c'est plus souvent Ie cas des Polonais et 

de la diaspora polonaise en France, que Ie cas des Roumains, souvent metiants 

les uns des autres86
). 

Ce flux, qui ne se resume plus a des emigrations, officielles ou non, nous 

revele un type de migration plus intense, dont la frequence (Ia rapidite) est 

elevee, par rapport a la migration permanente. C'est une emigration centrale, 

dirigee vers les grandes vi lies et qui touche en general les masses. 

II se trouve donc que la migration de stock est moins rapide et moins 

intense, donc moins repandue que la migration mobile. On pourrait donc affirmer 

que les migrations de l'Est ont plusieurs vitesses, en fonction du but final: rester 

pour s'installer ou rester pour repartir. Meme si les desirs d'installation definitive 

n'ont pas disparu, la mobilite reste Ie moyen de ne pas emigrer, de pouvoir 

ameliorer ses conditions de vie dans son pays et d'assurer ainsi Ie bien-etre de 

sa famille ou I'avancement de sa carriere professionnelle. 

Le systeme mis en place apres 1989 a donc continue a motiver Ie depart des 

gens de I'est. Dans beaucoup de cas, meme les demandeurs d'asile a qui I'on 

refuse Ie statut d'asile, et qui sont obliges de rentrer chez eux, sont en fait des 

migrants temporaires qui savent d'emblee qu'ils n'auront pas de chances de 

rester. Pendant la periode ou I'on etudiait leur dossier - qui, au debut des 

annees 90 pouvait remonter a quelques annees, situation due a la surcharge du 

85 Etude de deux communautes polonaises et de leurs comportements migratoires, parue so us la direction de 
Marek Okolski, Ewa Jazwinska, op. cit. 
86 Serait-ce un heritage du systeme communisto-dictatorial, quand it chaque pas et dans chaque personne, 
on pouvait trouver une menace ... ? 
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travail a l'Office pour la protection des refugies et de I'asile (l'OFPRA)87, ils 

realisaient pourtant "une saison" en France et avec I'aide qu'ils recevaient et en 

travaillant au noir, ils pouvaient rentrer avec une somme d'argent leur permettant 

de vivre un peu mieux. Si Ie mobile est souvent Ie desir d'echapper a une 

pauperisation qui a lamine les revenus, il n'en reste pas moins que les objectifs 

de depart sont de nature differente, allant de la simple survie economique a la 

recherche de moyens financiers pour developper des projets professionnels ou 

pour acquerir des biens de consommation devenus hors de prix en Roumanie. 

Meme la mobilite des etudiants et des professeurs en Europe (a travers Ie 

programme Tempus surtout) a pris dans certains cas des formes mercantiles. II y 

avait une competition acerbe pour I'obtention des bourses d'etude a I'etranger, 

car les conditions economiques privilegiees de ces etudiants n'etaient plus un 

secret. Au bout d'un autre type de "saison", intellectuelle cette fois-ci, les 

etudiants pouvaient se permettre, avec I'argent economise, I'achat d'ordinateurs, 

de voitures ou d'autre biens. 

A tout prendre, ces formes de nouveaux deplacements attestent que I'ere des 

migrations detinitives est desormais revolue; celles-ci sont peu frequentes, tandis 

que Ie va-et-vient est plus important qu'avant. Dans I'ensemble, les changements 

operes dans les societes de I'est apres 1989 influencent les mouvements 

d'immigration permanente et les rendent plus rares, meme si I'asile continue 

d'etre accorde (c'est Ie cas des migrations ethno-culturelles comme par 

87 L'OFPRA s'est modernisee en embauchant et en formant de nouveaux officiers pour que la plupart des 
demandes d'asile reyoivent une reponse dans des delais raisotmables, de deux it trois mois. 
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exemple,celles des Tsiganes de Tchequie, Roumanie ou Siovaquie). On a affaire 

a des migrations-fuites, car on part ailleurs pour tenter de vivre un peu moins 

mal. Ce nomadisme resulte d'une rupture politique d'envergure, de la 

deconstruction d'un modele etatique generalise a I'echelle de l'Europe centrale et 

orientale. 

D. Acteurs: profil et canaux migratoires. Impact sur la societe de depart. 

Voila que pendant ceUe derniere decennie, I'emigration d'installation 

permanente et souvent sans retour a fait place a une migration plus mobile. 

L'ouverture des frontieres a permis a des acteurs differents de ceux d'avant de 

se rendre a l'Ouest. A cote des demandeurs d'asile et de ceux qui se deplacent 

en vue d'un regroupement familial, on retrouve une migration etudiante intense, 

dans Ie cadre de programmes de bourses et de programmes d'echange, et aussi 

une migration so us contrat. Du point de vue social, ces nouveaux acteurs 

proviennent dans leur majorite des "classes moyennes, d'elites ou de semi-elites 

en proie au mal-vivre socio-culturel, qui ont des chances de trouver du travail a 

l'Ouest et qui, face aux difficultes de mise en place de I'economie de marche et 

d'un reel acces a la democratie et aux droits de I'homme, decident de sortir pour 

en finir avec ces incertitudes. II s'agit souvent d'une population jeune pour qui la 

liberte retrouvee est aussi la liberte de circuler et d'emigrer"88
. 

88 Anne de Tinguy, Catherine WihtoI de Wenden, "Migrations: I'Est entre enjeu", Hommes&Migrations, 
1155/1992, p. 8. 
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Mais iI Y a aussi une mobilite liee au sexe: un grand nombre de jeunes 

femmes de I'est amenees (plus ou moins na'lvement) a se prostituer; et il y ales 

clandestins, ceux qui franchissent illegalement les frontieres, car ces dernieres 

ne sont accessibles qu'avec des visas d'entree (qui ne sont pas delivres faute 

d'un contact personnel ou institutionnel dans Ie pays d'arrivee). Issus en general 

d'une societe urbaine ouvriere et/ou d'un milieu rural, les clandestins 

representent Ie deti c~ntre lequel les institutions frangaises n'arretent pas de 

fermer les volets de la libre circulation. 

Toute delivrance de visa par un poste diplomatique frangais exige des 

fiches a remplir. Celles-ci representent la premiere frontiere, virtuelle, avant la 

frontiere reelle. Les Roumains qui souhaitent se rendre dans tout pays Schengen 

doivent faire preuve d'une attestation d'accueil ou d'un relais institutionnel qui 

justifie leur presence. Les entrees des Roumains en France sont assez 

modestes, d'apres Ie Consul de France a Bucarest (en 1998, par exemple, Ie 

Consulat avait delivre 55.575 visas d'entree et 1 271 visas de long sejour89
). Une 

explication est Ie pouvoir economique reduit des Roumains, mais la plus 

importante reste la politique decourageante des visas. 

Sans obstacles, les populations des pays "sOrs" du Visegrad integrent la 

libre circulation, alors que les candidats a la mobilite de I'autre Europe de I'est 

empruntent les voies et les pratiques de circulation de la categorie des pays sur 

la liste noire. 

89 Informations disponibles sur Ie site site electronique de I' Ambassade franyaise en Roumanie, 
lmp;!!:~Yy'Y~Y,1!1I.1!.?<:lfml}~9,1\)!V~TLJ}:<.m~~!.pl:~~::>",jJJ~kltJg.!.1}! 
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Les politiques occidentales sont tres restrictives a I'egard de la circulation 

des Roumains. lis sont plut6t personnae non-grata dans les fichiers de 

delivrance des visas et egalement dans les statistiques des clandestins et des 

demandeurs d'asile politique. Ceux qui sont interceptes en situation irreguliere 

en France et reconduits a la frontiere se retrouvent sur des listes informatisees 

qui leur interdisent I'acces a I'espace Schengen. Pour passer, il faut etre invisible 

dans I'ordinateur, d'ol! I'apparition de faux papiers d'identite; ces faits 

encouragent un marche de fabrication d'une identite de voyage qui est 

encourage. Voila comment a la legalite se substitue la clandestinite. 

En ce qui concerne Ie portrait des migrants, il y a des profils varies de 

personnes avec des aUentes differentes, car la circulation migratoire a I'etranger 

change d'aspect apres la fin du regime communiste. La composition des entrants 

change, I'on parle d'exode des cerveaux, I'on a aussi affaire a des classes 

moyennes, scolarisees et sans perspective, jeunes a la recherche de I'aventure 

occidentale, clandestins, demandeurs d'asile-refugies economiques. Ce qui est 

important, c'est que la circulation de ces migrants peut etre divisee en deux 

types qui s'ignorent I'un I'autre, sans jamais se croiser: 

une circulation legale, des elites, qu'elle soit financiere ou/et intellectuelle (en 

Roumanie, les deux s'excluent dans beaucoup de cas). Les etudiants, les 

stagiaires constituent une autre categorie de Roumains ambulants. lis sont 

les representants d'une migration breve, mais repetee, favorisee par la 

France comme alternative a la migration definitive. Ce type de migrants et de 
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mobilite est cree aussi par les compagnies internationales qui, a I'ere de la 

globalisation, contribuent dans une certaine mesure a un deplacement 

temporaire des gens. En Tchequie (ou les sondages evaluent a 12-20% la 

population desirant partir), estime Catherine Wihtol de Wenden9o
, "Ie migrant 

potentiel est un homme, celibataire, sans emploi, avec un bon niveau 

d'etudes, age de moins de 40 ans et voulant se diriger en priorite vers les 

Etats-Unis, puis vers la France et l'Allemagne. Beaucoup sont interesses par 

I'opportunite d'un travail temporaire plutot que permanent, mais leur interet a 

partir semble s'amenuiser aujourd'hui. Ces candidats au depart se situent a 

un tournant de leur vie et sont assez familiarises avec les langues et les 

marches occidentaux. Cette population ( ... ) est dotee d'un assez haut niveau 

de qualification." La migration des competences et des cerveaux reste 

pourtant quantitativement limitee et dependante de ressources financieres qui 

bloquent souvent la possibilite de deplacement. D'un autre cote, cette 

migration des elites n'est pas souvent mention nee dans les etudes de 

population etrangere. Comme Ie souligne aussi Anne Catherine Wagner dans 

son livre sur I'immigration "doree" en France, "on n'a guere coutume de 

designer les intellectuels comme immigres; les etrangers des classes 

superieures sont rarement mentionnes dans les etudes de la population 

etrangere et c'est en reference implicite aux etrangers des milieux 

90 Catherine Wihtol de Wenden, Faut-il ouvrir lesfi'ontieres, Paris, Presse des Sciences Po, 1999, p. 78. 
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defavorises que se construisent les discours sur les problemes sociaux de 

l'immigration,,91. 

- une circulation illegale (ou a la limite de la legalite), des masses, qui explorent 

souvent des opportunites moins visibles, avec la volonte d'en tirer des profits. 

C'est dans cette categorie qu'on peut integrer les clandestins et les demandeurs 

d'asile. 

Les deux groupes ne se croisent pas, la distance etant maintenue par la 

peur des premiers de se retrouver associes a des scenarios innappropries, 

risquant de compromettre leur integrite personnelle. 

Le profil des migrants est donc conditionne par Ie caractere (il)legal de 

leur migration. Le depart de personnes en France en condition reguliere s'avere 

pourtant difficile, d'une part a cause du coat eleve du voyage et du sejour, et 

d'autre part, a cause des restrictions imposees par la politique des visas. Ce 

moyen reste reserve a une fraction minoritaire de la population. Les canaux 

utilises pour se rendre a I'etranger sont peu nombreux. II y a d'une part Ie 

tourisme organise (dont les beneficiaires sont les representants des milieux 

favorises). Les agences de voyage sont des pourvoyeurs de visas dans ce cas. II 

y a aussi Ie tourisme qui a comme point de depart des relations personnelles 

existantes avant 1989, ou creees depuis. Et il Y ales echanges et programmes 

academiques qui amenent des etudiants et des enseignants en France pour des 

sejours plus ou moins prolonges. Les accords inter-universitaires ou bien les 

programmes europeens Leonardo, Tempus et Socrates ont permis et permettent 

91 Anne-Catherine Wagner, Les nouvelles lilites de La mondialisation, Paris, PUF, 1998, p. 11. 
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(Ie dernier a ete mis en place a partir de 1998 en Roumanie) ce type de 

deplacement. Quoique les echanges d'etudiants soient en general encourages92
, 

parfois ces personnes de "bona fede" sont les bouc-emissaires des tensions 

creees par les immigrants illegaux. lis rencontrent des difficultes 93, comme cette 

jeune etudiante roumaine dont Ie cas est repris dans un article du Nouvel 

ObselVatewE4 : on lui a delivre un visa "affaires" pour pouvoir aller etudier en 

France, car Ie Consulat a Bucarest ne voulait pas lui accorder de visa d'etudiant 

tant qu'elle pourrait presenter de billet aller-retour. "Les Franc;ais sont toujours 

persuades que les etudiants de petits pays viennent ici pour se marier", declare 

la fille en cause. Et il Y ales beneficiaires de la politique economique de co-

developpement, politique initiee par Ie gouvernement franc;ais en vue de 

reorienter les potentiels migrants. II y a un grand nombre de personnes qui 

viennent en France pour suivre des stages de preparation ou de specialisation 

afin de pouvoir ensuite travailler (pour des entreprises franc;aises) dans leur pays 

d'origine. 

Les personnes qui se rendent en France en condition irreguliere, ou a la 

limite de la legalite sont: 

- les femmes qui travaillent dans la prostitution et dont la mobilite est geree par 

des gangs specialises dans Ie trafic de femmes. Plusieurs milliers de 

92 Par rapport au reste de la population, its peuvent etre consideres une categorie privitegiee, compte tenu 
du degre mineur de difficultes que generalement ils rencontrent dans l'obtention des visas. Avant la loi du 

11 mai 1998, ils rencontraient des difficultes dans l'obtention a temps du visa d'etudiant; la nouvelle loi 
vise a simplifier les procedures d'entree des etudiants et de nouveaux programmes ont ete lances, toujours 

en 1998, pour attirer les jeunes elites etrangeres dans les universites prestigieuses et les grandes ecoles. 
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ressortissantes des pays de l'Est et de I'ex-URSS sont victimes de la prostitution 

forcee en Union europeenne. Ne apres la disparition du Rideau de fer, ce 

phenomene s'est beaucoup developpe en raison de I'appauvrissement de la 

population95. Le nombre de femmes prostituees en provenance des PECO et qui 

travaillent en Europe occidentale etait estime en 1998 a un demi-million96. Leur 

sejour est reglemente par la politique des visas ou bien, dans Ie cas de celles 

provenant des pays du Visegrad, I'entree se fait sans visa, mais Ie sejour est 

limite a trois mois. 

- les clandestins, qui rompent avec toutes les institutions et les frontieres qui 

s'opposent a leur libre circulation. Dans Ie groupe des pays Schengen, Ie 

Systeme d'information (SIS) cree pour Ie contrale des entrants fait que ceux qui 

se sont trouves en situation irreguliere dans I'un de ces pays n'ont plus Ie droit, 

pendant une periode definie, de se rendre dans I'espace en question. La 

fabrication de faux documents de voyage apparalt comme une consequence 

"naturelle". L'etude de Rose Marie Lagrave et Dana Diminescu, sur les pratiques 

migratoires des habitants d'une region dans Ie Nord de la Roumanie, Oas, nous 

revele un type de clandestin qui se rend en France a la recherche de ressources 

qu'il utilise ou exploite une fois retourne chez soi97. Ce sont des departs illegaux, 

94 Ariane Singer, "Etudiants etrangers: une porte etroite", Le Nouvel Observateur, 182711999, 
www.nouvelobs.fr 
95 Yves Gery, "L'Europe face a un nouveau fleau", Le Monde Diplomatique, fevrier 1999, p. 10. 
96 MiIjana Morokvasic, "La mobilite transnationale comme ressource: Ie cas des migrants de l'Europe de 
l'Est", Cultures et Con flits, 33-34/1999 (www.conflits.org/Numeros/33morok.htm) 
97 II serait celtainement eronne de limiter la figure du clandestin au paysan d'Oas. Les etudes de specialite 
ne s'interessent pas sufisamment pourtant a qui sont ceux qui franchissent les frontieres illegalement. Pour 
cette raison nous avons pris en consideration ce que les sources nous ont permis de savoir sur I'image du 
clandestin. 
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dont Ie ressort est economique, qui au debut se sont effectues de fagon 

individuelle, mais "a mesure qu'un stock de connaissances sur les trajets et les 

potentialites des marches occidentaux s'accumule, les departs groupes sont 

devenus plus nombreux. ( ... ) A la legalite aleatoire et a la visibilite informatique, 

les Oseni vont substituer la clandestinite averee et I'invisibilite passe-muraille 

( ... ). Se faire enfermer dans Ie train, voyager dans un container, faire du stop, 

partir collectivement dans Ie mini-bus d'un passeur, ils font feu de tous les 

transports. ( ... ) Nom, date de naissance, nationalite sont devenus des codes 

precieux d'installation dans la mobilite. Tant que ceux-ci feront partie d'un 

algorithme d'opposition a la circulation, Ie marche de la fabrication d'une 'identite 

de voyage' (documents, relations, passeports ou mot-de-passe) va prosperer,,98. 

Les auteurs remarquent pourtant que les frontieres sont de moins en moins 

passees clandestinement a partir de 1999. 

- les demandeurs d'asile. Pour un profil plus clair de ceux-ci, une etude 

realisee par des chercheurs frangais qui analyse Ie comportement migratoire des 

Roumains vis-a-vis de la France s'avere d'une extreme importance99. L'etude 

distingue entre la population roumaine et la population d'origine tsigane. Un 

critere serait la visibilite, Ie fait que la premiere n'arrive pas a se coaguler, a se 

constituer en communautes comme Ie fait la derniere, qui reste flexible et mobile. 

98 Rose Marie Lagrave, Dana Diminescu, p. 7. 
99 Rachid Benattig et Olivier Brachet "Les dynamiques migratoires roumaines", Migrations Etudes, 
8111999. 
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Un grand nombre des retugies roumains en France sont des Tsiganes 100. Eux, 

qui ont deja la culture de la mobilite, saisissent, comme les autres Europeens de 

I'est, les chances offertes par I'ouverture des frontieres. II est vrai que leurs 

demandes d'asile sont plus fondees que celles des Roumains qui, apres 1989, 

invoquent des raisons politiques. Les Roumains ont tendance en general a 

abaisser Ie statut social des gitans. Les sondages 101 ont montre que Ie Roumain 

moyen voit dans un Tsigane un criminel et une menace potentielle c~ntre I'ordre 

public et c~ntre sa vie et ses biens personnels. Les Tsiganes sont ceux qui 

migrent Ie plus a I'interieur du pays. Etant donne leur bas niveau d'education, ils 

sont parmi les premiers a avoir ete atteints par Ie chomage dans la situation de 

crise provoquee par la transition. Voila pourquoi on les retrouve facilement a 

l'Ouest, en tant que demandeurs d'asile 102. L'enquete de Rachid Benattig et 

Olivier Brachet103 montre que les demandeurs d'asile 104 lise partagent en 

plusieurs groupes a propos des motifs de leur venue en France ; les premiers, 

les plus nombreux (57%), evoquent spontanement des raisons economiques 

pour expliquer leur depart de Roumanie; les seconds (16%), mettent I'accent sur 

Ie facteur politique; d'autres (15%), des mobiles cumules (portant a la fois sur 

100 La population tsigane en Roumanie represente statistiquement entre 5% et 7% de la population totale. II 
faut pourtant souligner qu'un grand nombre d'entre eux ne sont pas comptes, car souvent ils manquent de 
papiers d'identite ou bien n'ont pas de domicile fixe. 
101 Le journal roumain Evenimentul Zilei (L'evenement du jour) a trouve suite a un sondage effectue en 
1993 que 77% des interviewes avaient des pmtis pris contre les tsiganes (conclusion de l'aticle reprise par 
Ottawa Citizen, 13.07.1994). 
102 Une observation s'impose pourtant: quoiqu'ils soient une minorite culturelle visible, les problemes des 
Tsiganes en Roumanie ne sont pas des problemes lies a leur ethnicite. II s'agit plut6t d'une marginalisation, 
qui agit sur les personnes en bas de classe, to utes les ethnies confondues. 
103 Dans les "Dynamiques migratoires roumaines", ils ont etudie Ie cas d'une centaine de migrants 
roumains en France, en majorite des Tsiganes, qui residaient dans la region lyonnaise. 
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des formes diverses de discrimination et des problemes de survie economique) ; 

une derniere categorie enfin (15%), souleve des problemes de nature differente: 

luttes intestines au sein de la minorite tsigane ayant degenere en affrontements 

entralnant la fuite de certains d'entre eux devant la menace de leurs rivaux, 

problemes de sante, desir pour certains jeunes de decouvrir d'autres horizons, 

attires en particulier par Ie modele de consommation des pays occidentaux. En 

ce qui concerne Ie motif economique, il convient de remarquer qu'il est 

mentionne sans aucune reserve par les demandeurs d'asile qui I'admettent 

comme mobile reel et cela, quel que soit Ie contenu du recit destine a I'OFPRA. 

Ces personnes ne semblent pas se soucier ainsi de menager les apparences 

quant a la coherence de leur demarche, parce qu'elles anticipent Ie refus de leur 

demande. Cette attitude est partagee par les enquetes de ce groupe, quelle que 

soit leur appartenance ethnique. Tout autre est celie des migrants qui s'en 

tiennent au motif politique et refusent de prendre en consideration d'autres 

mobiles. II s'agit d'une part de quelques Roumains appartenant a la population 

majoritaire qui jugent leur presence en France legitime et se justifiant par des 

raisons non economiques, craignant pour leur securite dans leur pays d'origine : 

anciens policiers ayant eu maille avec les autorites, ou Ie cas d'un garde du 

corps exile a la suite de I'arrestation d'un responsable syndical exergant des 

responsabilites au niveau national. Une minorite de Tsiganes invoquent 

egalement des motifs politiques ou religieux comme seule raison de leur 

104 Cette etude, comme d'ailleurs les statistiques de la HCR, ne fait aucune distinction en chiffres entre la 
population d'origine roumaine et la population d'origine tsigane qui demande asile. 
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migration en France. II s'agit d'abord de personnes qui semblent convaincues de 

I'issue positive de leur demarche, leur demande leur semblant comporter des 

elements de preuve indiscutables, montrant les discriminations et les 

persecutions subies en Roumanie en raison de leur appartenance a la minorite 

tsigane ou de leur qualite d'adeptes de sectes religieuses comme les Temoins 

de Jehovah, ou les Pentecatistes; pour eux, Ie refus d'asile en France est 

incomprehensible. D'autres soulignent Ie danger qu'il y avait pour eux de rester 

dans leur pays en raison des menaces pour leur securite emanant de 

representants de clans rivaux a la suite de conflits internes: rapts de jeunes filles, 

non regles a I'amiable selon la coutume, modes de redistribution d'aides et 

d'indemnites de gouvernements et d'institutions etrangeres contestes au sein de 

la communaute, lutte pour Ie contrale d'activites commerciales locales et pour Ie 

leadership a travers la confrontation des partis politiques tsiganes. Pour les plus 

nombreux cependant, la question politique est surtout liee aux mauvais 

traitements subis, et ce sont surtout les effets sociaux qui sont soulignes : 

entraves a I'embauche, attitudes discriminatoires en matiere d'acces a des 

prestations sociales, vexations dans les lieux publics, campagnes de presse 

diffamatoires et surtout tracasseries innombrables de la police. Ces formes de 

rejet sont incontestables et illustrees par les prejuges que developpent les 

demandeurs d'asile roumains n'appartenant pas a cette minorite. 

Les migrations tsiganes a I'etranger font partie des strategies claniques 

qui augmentent et diversifient les ressources familiales. Une famille tsigane qui 
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quitte la Roumanie avec tous ses membres ne pergoit pas ce deplacement 

comme un evenement sans precedent en rupture brutale avec une situation 

passee. Les migrations des autres Roumains ont une nature differente. II s'agit 

de migrations temporaires de travail qui ne peuvent pas se realiser dans les 

conditions actuelles de circulation rencontrees par les ressortissants roumains 

pour aller dans les pays occidentaux, ce qui les oblige a recourir a la demande 

d'asile faute d'un autre moyen de sejour legal. Elles concernent surtout des chefs 

de famille prives de ressources ou en difficulte sur Ie plan financier et de jeunes 

celibataires attires par Ie niveau de vie developpe des pays occidentaux105
. 

Entre 1989 et 1998, 400 850 Roumains ont demande asile dans toute 

l'Europe, dont 31 770 Roumains en France, ce qui represente presque 10% du 

total des demandes d'asile en France pendant la meme periode 106. La France 

est, parmi les pays europeens, celui qui a accorde asile au plus grand nombres 

de personnes (35% de toutes les demandes reconnues en Europe, suivie par 

l'Aliemagne, 29% et les Pays Bas, 10%107). Mais les taux de reconnaissance des 

demandes d'asile des Roumains en Europe de I'ouest ont baisse visiblement: 

30% entre 1988-1989, 8% en 1990 et 0% en 1993. Par consequent, les 

demandes d'asile des Roumains en France ont baisse aussi (elles sont passees 

de 3027 en 1998 a 394 en 1999108). Cela traduit une realite, Ie fait que la 

105 ibid., p.17. 
106 Le HeR des Nations Unies, Background Paper on Romanian Refitgees and Asylum Seekers, Geneva, 
1994, p. 3. 
107 ibid, p. 4. 
108 ibid., pA. 
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demande d'asile fait figure de derive de la question migratoire, Ie retugie politique 

etant tres proche du retugie economique. 

L'esquisse du profil des migrants roumains en France indique qu'il s'agit 

majoritairement de mouvements pendulaires differents de ceux d'avant 1989 par 

leur qualite, frequence et diversite: toutes les couches sociales des societes de 

depart sont concernees. II s'agit d'une population plut6t citadine, d'un niveau 

d'education et de qualification eleve, inscrite dans Ie champ des "reguliers". Les 

trajets vers la France choisis par les "en regie" passaient, avant que I'Autriche 

rejoigne I'espace Schengen de facto (novembre 1996)109, par la Hongrie, la 

Tchequie, et I' Allemagne; depuis 1997, Ie trajet suit la ligne plus directe: la 

Hongrie, I' Autriche, I' Allemagne. Sur les listes noires des irreguliers et des 

demandeurs d'asile, il y a une preponderance de personnes provenant du milieu 

rural. Leurs trajets vers la France sont differents de ceux des "Iegaux": Ukraine, 

Pologne, Allemagne, ou bien, Hongrie, Autriche, Italie, et rarement Hongrie, 

Siovenie, Italie, ou Bulgarie, Grece, Italie. 

Statistiquement110, on observe qu'il y a un nombre plus eleve de femmes 

que hommes qui sont partis. Les femmes, qui etaient economiquement actives 

avant, se trouvent perdantes sur Ie plan economique, politique et social. Compte 

tenu de la difficulte ou de I'impossibilite de trouver du travail dans leur pays 

109 A cause du besoin d'un visa de transit pour I'Autriche, qui voulait dire desjours et de nuits perdus 
devant Ie Consulat autrichien a Bucarest, a faire la queue pour y entrer et faire Ia demande! 
110 Chiffi'es disponibles dans l'article de Andrei Manolescu du journal Dilema, 270/1998. 
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d'origine, elles optent souvent pour la migration 111. Quant au niveau de 

qualification, on observe (specialement pendant les trois dernieres annees) une 

montee des departs de personnes avec des etudes superieures. II n'y a pas de 

donnees pour les illegaux, mais I'on sa it que depuis 1994, 91 000 personnes ont 

dO rentrer (suite a une expulsion) en Roumanie. 

La migration est une reponse a une cause, mais elle agit aussi sur cette 

cause et ce double mouvement implique que I'on doit considerer simultanement 

les causes et les consequences (economiques) de la migration 112. La cause 

principale dans ce cas est un desequilibre socio-economico-politique et son 

influence sur la societe de depart comporte differents aspects, en fonction du 

type de migration considere. L'etude montre que "faire la saisonll pour les Oseni 

veut dire amelioration du niveau de vie. Les migrants apportent a la 

communaute (non-migrante) de nouveaux modeles de consommation, de 

nouvelles idees et d'autres modeles culturels. L'amelioration qui se produit suite 

aux trajets migratoires peut prendre une forme passive ou active. L'aspect passif 

se manifeste par I'achat d'une voiture, des biens d'usage quotidien, 

construction/achat d'une maison, conges. Gagner de I'argent equivaut donc a 

choisir Ie depart. Mais il ne suffit pas de gagner, I'argent gagne doit etre visible. 

III Les informations dont nous avons dispose pour Ia Roumanie et Ia Pologne, dans Ia revue Dilema et 
respectivement dans I'etude de Miljana Morokvasic de Cultures et Conjlits, montrent qu'a partir de Ia 
Roumanie et de Ia Pologne, il y a un nombre impoltant de femmes qui se deplacent a I'ouest de I'Europe. 
Compte tenu de I'observation de Catherine de Wenden, notee a Ia page 59 (note 90) dans notre etude, 
relative a I'image typique de I'immigre tcheque, nous nous posons Ia question, a savoir, s'j[ y a une 
difference quantifiable considerable entre les femmes qui quittcnt la Roumanie et la Pologne et les femme 
qui quittent Ia Tchequie. 
112 Conformement a Ia theorie enoncee par Marc Termote en "Entre theorie et pratique, Ie devenir 
economique des migrations ", dans Beltrand Badie et Catherine Wihtol de Wenden, p. 89. 
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La forme active de I'amelioration se traduit par des investissements, par I'achat 

de terres ou la fondation d'une (petite) entreprise. La migration actuelle equivaut 

dans ce cas a un certain nomadisme dont les raisons s'inscrivent dans une 

trajectoire de recherche de travail, la volonte de chercher d'autres ressources a 

I'etranger. 

L'avantage des migrations peut se traduire aussi par I'acquisition d'un capital 

humain qui permette ulterieurement, par les nouvelles aptitudes developpees, a 

se trouver un emploi mieux paye (Ie cas des stagiaires et des etudiants) ou a se 

trouver tout simplement un emploi (pour ceux qui etaient au chomage). La 

migration est dans ce cas synonyme de reussite, dans la lutte pour parvenir a 

une position sociale meilleure dans la nouvelle structure societale d'apres 1989. 

Comme I'affirme Alain Tarrius, qui construit un paradigme de la mobilite, use 

deplacer dans I'espace, c'est toujours traverser les hierarchies sociales; Ie 

migrant est un nomade: ses circuits ne sont jamais ceux du hasard. Le social est 

toujours coince entre Ie politique et l'economique,,113. 

En ce qui concerne la societe d'accueil, la cause d'une immigration non-

desiree peut etre aussi Ie caractere raide de la politique d'immigration frangaise. 

Agir sur la cause en ce sens veut dire franchir les frontieres et creer des 

c1andestins, des illegaux. De ce point de vue, on peut affirmer que ce sont les 

institutions frangaises qui fabriquent des clandestins. 

113 Alain Tan'ius, "Territo ires circulatoires et espaces urbains", dans MiJjana Morokvasic, Hedwig Rudolph 
(dir.), p. 95. 
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Chapitre 3 

Impact des migrants sur Ie pays d'accueil 

Dans Ie chapitre precedent on a suivi les differents types de migrants a 

partir de leur pays et leurs trajets et canaux migratoires vers la France. Une fois 

a destination, ils ne sont plus confrontes aux problemes souleves par Ie passage 

des frontieres. Sur Ie nouveau territoire, qui leur est plus ou moins familier114, ils 

essaient de tisser des liens ou de construire des relations qui leur permettent de 

considerer leur sejour a I'etranger comme une reussite. En ce sens, la remarque 

de Marc Parant illustre bien la realite: "Pour un migrant, Ie retour au pays sera 

interprete de deux fagons: iI parlera d'echec personnel s'il n'a pas pu s'integrer 

dans sa societe d'arrivee ou si sa societe d'arrivee Ie rejette. II parlera de 

reussite si les objectifs qu'il s'est fixes et qui I'ont pousse a partir ont ete atteints 

(dipl6me d'etudes, reussite sociale, formation, etc.),,115. 

Avant la chute du communisme, Ie probleme Ie plus difficile etait de franchir 

la frontiere du pays d'origine. Ensuite, les demarches a faire suivaient un schema 

assez classique: refugie - demande d'asile - application de la Convention de 

Geneve - protection contre Ie systeme dictatorial et accueil. La question du 

114 On a vu que Ie caractere pendulaire des migrations actuelles fait que Ies personnes de l'Est retoument 
periodiquement a I'Ouest; elles finissent done par se familiariser avec Ie nouvel environnement, 
"occidental" . 
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retour ne se posait pas, car impossible a mettre en pratique. Juste apres 1990, 

dans Ie delire de la liberation politique survenue, la France et ses institutions ont 

continue a etre permeables et s'ouvraient plus facilement a ceux qui desiraient 

s'y installer. Les gestes de sympathie envers ceux qui avaient echappe a un 

systeme ferme influengaient donc positivement leur accueil. Gomme Ie 

changement a l'Est signifie entre autres montee des echanges avec I'Ouest, 

beaucoup sont ceux qui, une fois en France, n'ont plus eu envie de la quitter, soit 

par peur du retour du systeme anterieur, soit parce qu'ils etaient conscients que 

la transition serait difficile a surmonter. Geux qui, au debut des annees 90, 

revenaient en Roumanie apres un sejour en France se sont souvent qualifies 

eux-memes d'utopistes. lis se sont rendu compte trap tard que la victoire de la 

democratie ne voulait pas dire aisance socio-economique immediate. La 

Revolution a amene en meme temps que la liberte politique une decomposition 

sociale et economique. Et Ie manque d'equilibre socio-economique engendre par 

la periode de transition vers I'economie de marche a transforme116
, au cours de 

cette decennie, une partie des migrants en retugies economiques. II faut preciser 

pourtant que Ie nombre de Roumains qui ont cherche ou cherchent I'installation 

permanente en France est depasse par Ie nombre de ceux qui circulent entre les 

deux pays. Gar, comme on I'a precise dans Ie chapitre anterieur, les migrants 

pendulaires sont ceux qui dominent I'espace migratoire entre l'Est et l'Ouest 

115 Marc Pm'ant, "Echecs et illusions des politiques d'aide au retour", Hommes et Migrations, 122312000, p. 
81. 
116 II faut preciser que Ia crise socio-economique postcommuniste n'est pas Ie seuI facteur it avoir influence 
Ia mobilite actuelle des gens; celle-ci est, comme Ie debut du deuxieme chapitre cherche it Ie preciser, Ie 
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europeen. Comment la France interagit-elle avec ces nouveaux migrants est-

europeens? 

Tout d'abord, il s'avere important de distinguer entre reaction au niveau 

institutionnel et reaction au niveau individuel. Alain Tarrius parlait en ce sens de 

I'existence de deux Autres. L'un, immigrant, qui traverse I'espace juridique et 

ethique "jusqu'a nous rejoindre en ce point consensuel des identites collectives 

appele citoyennete 117
". Et Ie second, migrant, lie a la notion de territoire. Cet 

"etre de mobilite remet sans cesse en question les certitudes indigenes. Son 

espace est celui du mouvement qui suggere d'envisager la ville non pas comme 

lieu des sedentarites, mais comme carrefour de mobilites 118". \I privilegie dans 

I'analyse 119 Ie couple migration/territoire a celui immigration/insertion. 

C'est un point de vue qui, certes, enrich it I'image de la migration, il deplace 

Ie debat de I'espace fixe a I'espace mobile. Mais iI opere aussi une delimitation 

entre Ie juridique et Ie pragmatique. \I est vrai que "immigrant" et "migrant" ne 

sont pas interchangeables, mais a un moment donne, dans leurs relations et 

reactions reelles, ou possibles, avec la societe d'accueil, les deux categories 

convergent. Les certitudes indigenes ne sont pas toujours ebranlees, les 

situations rapportees ci-dessous montrent que les "indigenes" peuvent contribuer 

a cette nouvelle mobilite migratoire. 

resultat complexe des changements survenus a l'echelon mondial et qui se concretisent dans une 
globalisation des migrations, selon les termes de Held. 
Jl7 Alain Tarrius, "Territo ires circulatoires et espaces urbains", dans Mirjana Morokvasic et Hedwig 
Rudolph,(dir.) p. 93. 
118 ibid., p. 94. 
119 Alain Tan'ius, "Territo ires circulatoires des migrants et espaces europeens", dans M. Hirschorn et J. 
Berthelot (dir.), Mobilites et ancrages, I'Harmattan, Paris, 1998, p. 93-100. 
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Une autre precision s'avere aussi necessaire. II est important de debattre 

les phenomenes qui se produisent une fois que ces migrants arrivent en France, 

quelle que so it la forme de leur arrivee. Dans Ie cas de I'immigration permanente, 

la question logique qui se pose apres leur installation est celie de leur integration. 

II y a eu dans I'histoire de France, d'apres Gerard Noiriel, "une assimilation 120 

forcee des immigres. La centralisation jacobine des pouvoirs, la confusion du 

culturel et du politique seraient les facteurs essentiels expliquant que les 

communautes etrangeres n'aient jamais pu maintenir leur identite au-dela de la 

premiere generation 121". Michael Walzer rappelle dans Ie cadre d'une discussion 

reservee aux cas compliques de tolerance "Ies pouvoirs extraordinaires 

d'assimilation de la nation frangaise, qui fait qu'on peut imaginer la France 

comme une societe homogene122
". Le mouvement d'assimilation nationale s'est 

poursuivi tout au long du XXe siecle a partir des principes mis en oeuvre des Ie 

debut de la troisieme republique: integration de plus en plus poussee des 

citoyens aux structures etatiques. Mais dans notre cas, I' integration n'a plus Ie 

sens qu'on lui applique d'habitude123
. Tout d'abord, comme Ie montre Ie 

deuxieme chapitre de ce travail, les migrants, legaux ou illegaux, finissent par 

avoir un caractere mobile, celui de migrants pendulaires. Par consequent, Ie 

terme integration acquiert, lui aussi, de nouvelles connotations, pour mieux 

expliciter la situation existante. 

120 Pour I'historien, I'integration est un euphemisme pour designer I'assimilation sociale. 
121 Gerard Noiriel, p. 34l. 
122 Michael, Walzer, On Toleration, New Haven and London, Yale University Press, 1997, p. 37-38. 
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Pour la majorite des Roumains qui arrivent en France, Ie probleme majeur 

qui se pose n'est ni I'integration, ni I'assimilation. II s'agit, du point de vue 

institutionnel, de la legalitelillegalite de leur statut et de la duree de leur sejour. 

C'est la raison pour laquelle la reaction de la societe franyaise envers ces 

migrants temporaires est quantifiable a travers un certain seuil de tolerance. Ou 

bien on peut parler d'une integration repetee: chaque fois que Ie "circuit" 

Roumanie - canal migratoire - France touche Ie point de destination sur Ie 

territoire franyais, il s'agit d'une integration circulaire et qui ne sert que Ie but de 

la presence temporaire sur Ie territoire franyais. Mais ceUe nouvelle forme 

d'integration circulaire reste toujours a la surface, n'ayant pas de bases de 

continuation. Les spheres juridiques qu'elle touche ne convergent, dans ce cas, 

que rarement vers ceUe identite collective appelee citoyennete, dont parle Alain 

Tarius. "Moins les sejours sont prolonges, moins les migrants auront I'occasion 

de creer de nouveaux liens, plus durables, et de modifier leurs projets 

d'origine124
". Dans Ie cas des migrants roumains vers la France, il s'agit donc 

d'une integration dans un cadre mobile. Le concept ne garde plus ses valences 

d'avant la fin de la Guerre froide, car il est place desormais sous Ie signe 

d'echanges permanents avec la societe d'origine. L'emigration definitive s'est 

transformee en migration/re-migration. Le mobile de depart etant souvent 

I'acquisition de biens economiques, une fois que ce besoin est satisfait, il y a 

retour dans Ie pays d'origine. La migration est donc devenue alternative, 

123 Acquerir des droits individuels, penetrer les rouages de la societe, accepter et respecter les nOlmes de la 
societe d'accueil et etre en meme temps respecte par cette societe. 
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temporaire et de retour. Cette nouvelle situation est souvent alimentee par la 

famille, Ie culte entretenu de I'argent, Ie desir de reussite sociale dans Ie pays 

d'origine. Le bilan de la presence en France est souvent evalue selon Ie critere 

des gains realises durant Ie sejour. Mais ce n'est pas seulement Ie cote financier 

qui joue, mais aussi de nouvelles manieres de vivre et d'etre qui sont 

decouvertes a l'Ouest. Les gens font aussi I'experience de I'emigration a 

I'etranger, qui leur avait ete interdite pendant des annees et des annees. Mais ce 

qui reste une constante et une caracteristique de cette derniere decennie, ce 

sont les retours periodiques en Roumanie. 

Hollified elabore un schema dans un contexte OU chaque migrant agit en 

fonction de contraintes a la fois politiques, economiques, juridiques et sociales. 

"A court terme, et si nous mettons a part les aventuriers, les migrants ont deux 

preoccupations. La premiere est la recherche de moyens de vivre, c'est-a-dire, 

dans la plupart des cas, un travail. ( ... ) La deuxieme motivation qui prendra la 

forme d'un desir de la part du migrant est avant tout juridique: il s'agit du droit de 

resider sur Ie territoire d'un Etat. ( ... ) Par contre, il ne faut pas oublier qu'a long 

terme les motivations et les desirs des migrants evoluent. Nous passons ainsi 

d'une logique de controle a une logique d'integration. 12511 Dans son trajet en 

partant de son pays et une fois arrive dans Ie pays de destination, Ie migrant 

passe theoriquement126 par deux niveaux de contact avec la societe d'accueil: 

124 Mirjana Morokvasic, p.153. 
125 James Hollified, p. 15-16. 
126 Je dis en theorie parce que cela ne s'applique pas aux migrants qui ne tiennent pas compte de l'existence 
des frontieres, qu'elles soient administratives ou physiques. 
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I'un est institutionnel et I'autre individuel. Le systeme de visas, ou bien Ie 

Systeme d'information Schengen, sont les premiers contacts qui tiennent des 

institutions. Une fois en France, cela cede place au contact humain. 

En prenant comme etendue temporelle tout Ie vingtieme siecle, Gerard Noiriel 

fait appel aux memes niveaux, I'un institutionnel et I'autre, individuel, mais iI les 

nom me dimension politique et dimension sociale de I'assimilation 127. Au XXe 

siecle les immigrants se heurtent constamment aux regles bureaucratiques. lis 

ne peuvent venir travailler en France sans une autorisation officielle, la duree de 

leur sejour, leur lieu de travail, Ie montant de leurs prestations sociales, mais 

aussi Ie droit de vivre avec leur femme ou leurs enfants, dependent de 

I'administration, du fait meme qu'ils sont juridiquement des etrangers. 

L'importance qu'a toujours accorde la Republique a la nationalite explique 

pourquoi, en France, I'integration a surtout ete effective a la deuxieme 

generation 128. A ce moment-Ia on parlait en terme d'integration ou retour, d'arret 

ou reprise de I'immigration. La derniere decennie du XXe siecle, I'on vehicule 

souvent les notions de reduction des flux ou bien d'ouverture et augmentation 

des echanges qui entraTnent Ie developpement dans Ie pays d'origine. Cela peut 

faire que les deux niveaux trouvent a un moment un point commun - Ie desir de 

faire qu'iI y ait des migrants qui viennent et qui vont mais qui ne s'installent pas. 

De cette maniere, Ie probleme d'integration ne serait plus souleve, mais 

eventuellement remplace par Ie processus d'adaptabilite ou la notion de 

127 Gerard NoiJoieI, Population, immigration et identite nation ale en France, XIX-XX" siecle, Paris, 
Hachette, 1992, p. 175. 
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flexibilite. L'assimilation, version annees 1990, ne peut pas etre celie des annees 

1930, car la societe n'est plus la meme. Les mesures concernant une politique 

d'integration sont des mesures a I'egard des personnes qui sont deja sur Ie 

territoire national et qui y restent. Or, dans Ie contexte d'une presence 

passagere, les debats sur I'egalite, signifiant avoir les memes droits que les 

nationaux et I'octroi de la citoyennete ne trouvent plus leur place. Et cette 

presence passagere est celie qui domine, en grand, les debats relatifs aux 

phenomenes migratoires en provenance de l'Europe centrale et orientale. Or, 

dans ce cas, Ie probleme qui se pose est celui de la mise en place d'une 

politique d'admission, qui s'adresse aux individus non-nationaux, non

communautaires, qui ne sont pas encore sur Ie territoire frangais et qui ont 

I'intention de s'y rendre. 

A. Impact et reactions au niveau institutionnel 

Le droit d'aller et de venir des individus est gere et contrale au niveau 

institutionnel. Les migrants legaux sont ceux munis d'un visa - de tourisme, 

d'etudes, ou de travail (dans Ie cadre du programme de co-developpement, les 

compagnies frangaises etablies en Roumanie ont des benefices si elles 

emploient en France, pour une periode limitee, avec Ie but de les former, des 

Roumains qui ensuite vont travailler pour elles en Roumanie, dans Ie domaine ou 

ils ont ete formes). Au niveau public, ils constituent I'image des actions 

frangaises et par extension, europeennes. En France, ces migrants sont 

128 ibid., 179. 
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confrontes aux apanages d'un systeme public migratoire barbele 129. On a affaire 

a des migrations non desirees au niveau institutionnel, d'ou Ie maintien du 

systeme de visas et la difficulte de les obtenir, Ie changement des lois relatives a 

I'asile (Ia Roumanie fait desormais partie des pays "sOrs"), la mise en place des 

politiques de co-developpement. On a vu dans Ie chapitre precedent les 

procedures necessaires pour obtenir un visa frangais. Pour ce qui est de I'asile, 

les lois relatives a I'asile ont change et ont ete adaptees pour bien delimiter Ie 

terrain entre les faux demandeurs d'asile et les vrais. La presence d'un nombre 

eleve de Roumains en Angleterre (comme elle ne fait pas partie des pays 

Schengen, elle applique d'autres lois aux demandeurs d'asile) en tant que 

refugies politiques fait preuve d'une reorientation des retugies vers des pays qui 

n'ont pas encore change leur legislation en tenant compte de I'aspect 

principalement economique de ces migrations. Cela prouve aussi que les 

refugies ont une bonne connaissance des conditions d'accueil dans les differents 

pays occidentaux. Pour beaucoup d'entre eux, la demande d'asile reste la 

formule la plus sOre pour un sejour temporaire, par rapport aux conditions et au 

sejour des etrangers en France. 

Le terrain sur lequel marchent les immigres en France est pave de mesures 

de la droite et de la gauche. En ce qui concerne la politique d'admission, les 

differences entre les deux dimensions politiques ne sont pas saisissables 130. 

Ceci est rendu possible par I'importance du role joue par l'Union europeenne. 

129 Voir Ie debat du premier chapitre sur les traites europeens qui prevoient la cooperation communautaire 
et intergouvernementale en matiere d'immigration. 
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L'Etat nation, lui cedant une partie de son pouvoir, la voit proner une Europe unie 

et integree, dans Ie cadre de laquelle iI y a une vraie Iiberte de circulation. 

L'Union europeenne va dans ses projets vers une adhesion des pays de I'Est a. 

l'Europe-mere, tout en renforgant la cooperation entre ses membres c~ntre 

I'immigration illegale. La realite vecue est par c~ntre encore loin de tout cela. La 

France tient a. garder ses territoires a. I'abri de toute contamination migratoire, 

quelle qu'elle soit. Elle garantit Ie sejour durable sur son territoire des etrangers 

munis d'un titre de resident regulier. Mais elle continue a. lutter c~ntre 

I'immigration des travailleurs non qualifies en provenance des pays en voie de 

developpement, tout en autorisant la venue des families et des retugies 

politiques. L'immigration reste pourtant selective. \I s'agit par exemple de certains 

travailleurs munis de contrats a. duree Iimitee ou saisonniers, mais aussi de 

personnes avec une bonne formation dont les qualifications sont recherchees. 

Meme si ce n'est pas admis ouvertement131
, "des individus bardes de 

suffisamment de diplomes peuvent aujourd'hui immigrer sans grandes difficultes. 

Les pays europeens pratiquent donc a. une petite echelle ce que les pays 

d'imigration classique (Etats-Unis, Canada, Australie) font depuis longtemps: 

admettre des personnes a. haut degre de qualification". L'attitude de la France 

envers ceux qui venaient de l'Est avant 1989 en tant que refugies et auxquels 

elle accordait asile, s'est modifiee. C'est une mutation qui s'est operee dans tous 

les pays de l'Ouest vis-a.-vis les migrants de l'Est. Com me I'eventail migratoire 

130 On fait reference a une linearite dans la politique d'admission qui s'applique aux Est-europeens. 
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s'elargit avec la diversification des types de migrants et de leurs categories 

sociales, les institutions concernees a l'Ouest ont tout de suite reagi par une 

prise de mesures de securite. C'est dans Ie cas de la politique d'integration, 

d'accommodation des immigres sur Ie territoire frangais, que les politiques de 

droite et de gauche manifestent des differences. La premiere se reclame 

assimilationniste, la derniere, affirmant son antiracisme et son respect pour des 

differences culturelles, prone I'insertion 132. Com me Ie souligne Jacqueline Costa

Lascoux 133, les annees 1990 marquent I'avenement des politiques d'integration 

initiees par les pouvoirs publics frangais. La repetition terminologique existante 

traduit la volonte reiteree d'une politique. L'integration a donne son nom a un 

ministere des Affaires sociales et de I'lntegration, a un secretariat d'Etat, a un 

secretariat general rattache au Premier Ministre et a un Haut conseil dont Ie 

Premier rapport au Premier Ministre indique nettement I'objectif: Pour un modele 

fram;ais d'integration. 

La question qui se pose est de savoir si les nouveaux Est-europeens se 

sentent concernes. Et comme nous I'avons mentionne avant, ce systeme 

d'integration ne peut pas vraiment etre applicable dans notre cas, faute 

d'installation permanente des Roumains en France pendant cette derniere 

decennie. 

131 Hans Mahnig, "Politique de l'Immigration et Principe d'Egalite", Homme et Migrations, 121111998, p. 
116-117. 
132 Assimiler est synonyme d'absorber, effacer les traits "etrangers" et rendre egal, parce que semblable. 

Inserer est synonyme de preserver son entite, ses caracteristiques, ce qui entralne un enrichissement du 
pays d'accueil. 
133 Jacqueline Costa-Lascoux, "L'immigration au gre des politiques", dans Gilles Fen·eol (ed.), Integration 
et exclusion dans fa societe franr;aise contemporaine, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1994, p. 66-67. 
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Avec la fin de la bipolarite, on assiste a un deplacement du discours 

problematique de I'exterieur du champ (Iutte c~ntre les regimes communistes) a 

I'interieur (Iutte c~ntre ceux qui arrivent des pays ex-communistes). James 

Hollified note que "Ies Etats membres de I'OCDE seront obliges de faire face a 

cette realite: I'immigration continuera. Aujourd'hui il semble que ( ... ) chaque Etat 

veut definir sa propre politique d'immigration et d'asile dans les termes les plus 

particularistes et nationalistes. Les droits des immigres et des refugies furent 

limites en Europe depuis Ie debut des annees 1990 et les gouvernements qui 

sont maintenant liberes des contraintes bipolaires de la guerre froide cherchent a 

faire reculer les droits et les libertes civiques 134". 

II est vrai que les migrations se sont diversifiees et amplifiees, en 

transformant l'Ouest europeen en un chantier qui construit et demolit sans cesse 

des situations de crise 135. Mais les discours institution nels eux-memes sont en 

train de se diversifier et hierarchiser. Les nouveaux migrants de l'Est se voient 

marteles par des lois allant du niveau europeen jusqu'au niveau de 

I'administration des prefectures locales. Les accords de Schengen prevoient la 

cooperation entre les autorites policieres et judiciaires pour mettre fin a I'usage 

abusif des demandes d'asile. Les accords de Trevi sur la repression du 

terrorisme, les accords de Dublin de 1990 sur les demandeurs d'asile tendent a 

accrediter I'amalgame entre immigre, clandestin, faux demandeur d'asile et 

terroriste en puissance. II s'agit la d'une redefinition de la menace dans un 

134 James Hollified, p. 105. 
\35 Dans leur optique, tout ce qui est actuellement immigration est associe a une situation de crise. 
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ensemble de dispositions securitaires 136. Le fait que la France soit theoriquement 

fermee depuis plus de vingt ans a I'immigration de travail, a cause des 

problemes de chomage a I'interieur du pays, a transforme les nouveaux venus 

(et les potentiels arrivants) en bouc emissaires. Le discours institutionnel national 

rappelle la peur de la France d'etre envahie par les vagues de l'Est ou de ne pas 

etre capable d'accueillir toute la misere du monde. L'administration face aux 

demandeurs d'asile garde I'optique a travers laquelle est lue I'immigration - une 

perpetuelle menace a I'ordre public, un deti territorial qui doit etre arrete. Au dela 

des politiques definies par les textes, chaque administration locale garde son 

autonomie et des attitudes differentes emergent. La crise economique qui affecte 

la France est une source de grandes difficultes dont les candidats a I'immigration 

sont les premieres victimes. Jacqueline Charlemagne note que "... la logique 

administrative occulte la realite de tous les jours. Le demandeur d'asile est pergu 

a travers Ie prisme deformant de I'arbitraire du legislateur ou des 

dysfonctionnements de I'institution, parfois, avec un manque de 

comprehension 137". A present, tous les Etats europeens maintiennent en general 

une politique de "frontiere fermee", une politique de protection de leur propre 

marche du travail. Aucune liberte de mouvement, du moins a I'entree, n'est 

consideree comme s'imposant de plein droit a l'Etat. Mais en meme temps, on 

ne peut pas nier qu'au niveau institutionnel meme, il y a differents niveaux 

136 Catherine Wihtol de Wenden, "Migrations et droits de I'Homme", dans Bertrand Badie et Catherine 
Wihtol de Wenden (dir.), p. 172. 
137 Jacqueline Charlemagne, "Les Tsiganes mal-aimes dans l'Europe", dans Alme de Tinguy, Catherine 
Wihtol de Wenden, Est: ces immigres qui viendraient du froid ... , Paris, Corlet-Panoramiques, 1994, p. 139. 
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d'acceptation, en fonction de differentes couches sociales dont proviennent les 

candidats a I'emigration. Les "cerveaux138n et les etudiants, souvent vus comme 

alternatives a I'immigration, sont encourages a se rendre en France. Laissant de 

cote I'antichambre des visas, dont I'obtention tient toujours des mecanismes 

bureaucratiques, les institutions, publiques et privees, facilitent leurs sejours en 

France. Les lois auxquelles ils sont soumis sont plus souples que celles 

appliquees a d'autres categories d'individus. C'est ce qu'affirment Catherine de 

Wenden et Bertrand Badie: "Pour I'immigration de main-d'oeuvre et des families, 

les responsables occidentaux mettent surtout I'accent sur la fermeture des 

frontieres, Ie blocage des flux, avec I'idee que la fermeture des frontieres sera 

dissuasive (ou apparaTtra telle a I'opinion publique des pays d'accueil). Pour 

I'exode des cerveaux, Ie discours est inverse: il convient de favoriser la mobilite 

et I'ouverture avec I'idee que la fluidite des flux limitera les installations 

detinitives,,139. 

138 Terme emprunte a AIIDC de Tinguy, "Le depart des cerveaux de la CEI en France: fuite ou mobilite?", 
dans Catherine de Wenden, Anne de Tinguy, Europe et toutes ses migrations, Paris, Editions Complexe, 
1995. 
139 Beltrand Badie et Catherine Wihtol de Wenden, p. 24. 
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B. Impact et reactions au niveau individuel 

Les debats institution nels mis a part, la situation est differente. La majorite 

de ceux qui arrivent en France viennent avec une adresse en poche et, a part les 

Tsiganes qui voyagent toujours en groupe familial, les autres viennent de fagon 

individuelle et spontanee. La plupart sont donc heberges par des amis co

nationaux ou bien frangais, au moins pour un temps. Ce type de contact avec Ie 

pays d'accueil s'inscrit donc dans Ie cadre d'un reseau base sur les relations 

interpersonnelles. "Des que I'on trouve ici un travail ou un logement - souligne 

Sophie Marcou a propos des Polonais - il fait venir d'autres Polonais, des amis 

ou des membres de sa famille. C'est ainsi qu'on retrouve a Paris tout un village 

des alentours de Cracovie. II y eut meme une tentative de creation d'un club de 

Podhale, des montagnards du sud de Cracovie, mais la dispersion des villageois 

a Paris explique I'echec de ceUe entreprise. Pour ceux qui n'ont pas ou loger, 

I'eglise polonaise ouvre ses portes Ie soir les laissant dormir par terre 140". Le cas 

des Roumains qui viennent avec un visa n'est pas loin de la realite polonaise. Ce 

lien a I'etranger, tellement necessaire au depart pour avoir Ie visa, devient 

encore plus important une fois que Ie migrant arrive en France. II fait figure 

d'assurance au moment de I'installation. 

Un phenomene a noter, par contre, est Ie declassement des migrants en 

France, par rapport a leur statut dans leur pays d'origine. Le scenario vecu par 

les Polonais en France, analyse par Sophie Marcou, est valable pour la plupart 

des migrants de l'Est: "Un assistant de I'Universite est devenu commergant en 
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France et souffre beaucoup de ne plus faire de recherche, une femme ingenieur

agronome est devenue bonne a tout faire, un medecin est devenu jardinier. .. 141". 

Les discours, des fois, sont conciliants, car "aucun travail a l'Ouest n'est 

abaissant puisque j'aurai tout ce que je voudrai en Pologne avec I'argent gagne 

Au moment de la chute du mur, les Polonais sont les premiers et les plus 

nombreux parmi les marchands ambulants et les travailleurs pendulaires de 

l'Europe de I'est. Les premiers touristes polonais voyageant en Occident (en 

Allemagne surtout) sont simultanement des vendeurs/acheteurs a la sauvette. 

Certains essaient une filiere organisee de I'immigration ou un programme 

institutionnalise de recrutement a I'etranger, mais ces voies officielles se soldent 

par un echec; la seule solution qu'ils envisagent a ce moment-Ia est la voie 

officieuse. 

C'est par ailleurs Ie cas des Roumains, bien illustre par I'exemple des 

paysans d'Oas. Clandestins, ils reussissent a se creer un reseau interpersonnel 

au cours de leur va-et-vient en France. Le contact des vendeurs de journaux, 

Oseni, avec la societe frangaise se fait a travers les liens tisses lors de la vente. 

Comme Ie remarquent les auteurs de I'etude 143, ils ont tendance a se lier au 

public acheteur de journaux - en majorite des retraites et des femmes au foyer. 

lis s'approprient I'environnement, ce qui debouche sur des rencontres et des 

140 ibid., p. 132. 
141 Sophie Marcou, "Des Polonais a Paris", dans Anne de Tinguy, Catherine Wihtol de Wenden, p.133. 
142 ibid., p. 134. 
143 Cf. Rose Marie lagrave, Dana Diminescu, p. 11. 
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rapprochements entre individus en marge de la societe. Car la clientele a 

laquelle ils vendent des journaux est une clientele agee, plut6t feminine, souvent 

discriminee et desocialisee: retraites, immigrants, jeunes en difficulte, attires par 

les journaux de la rue. "Experimentee depuis les cinq dernieres annees, la vente 

des journaux a eu pour les paysans d'Oas une fonction d'integration. Cette 

integration passe par un reseau construit sur une base d'interactions humaines. 

Chaque acteur a trouve son nid qui se traduit par mon franr;ais. Integration 

mobile personnalisee au lieu d'integration institutionnalisee. Les Oseni ne se 

soumettent a aucune institution, car I'integration institutionnelle ne semble pas 

les interesser. La confrontation entre les statistiques frangaises sur les 

demandeurs roumains d'asile politique (5140 personnes en 1997, 3027 en 1998) 

et celles sur les demandes roumaines de regularisation (60 personnes en 1997 

et 207 en 1998) Ie montre clairement144
. Leur clandestinite est visible, mais en 

meme temps toleree par tout Ie monde 145: "Ies gens du magasin ne pouvaient 

pas me payer mais ils me donnaient tout ce que je voulais a manger ( ... ); les flics 

ne m'ont pas emmerde, ils me demandaient si j'allais bien ... ils me saluaient 

quand ils passaient146
". 

La reaction n'est pas pareille, apparemment, dans Ie cas des Tsiganes 

demandeurs d'asile. Comme les demandeurs d'asile n'ont pas Ie droit de 

travailler, ils ont recours a des activites marginales, comme la vente de journaux, 

144 ibid., p. 12. 
145 Encore une fois nous soulignons que cette tolerance n'est pas necessairement presente envers d'autres 
types de clandestins, dont nous n'avons pas connaissance. 
146 ibid., p.ll. 
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ou clandestines, souvent pour des travaux d'entretien ou de nettoyage chez les 

particuliers. Mais il arrive aussi qu'ils aient recours a la mendicite. Dans leur 

etude147
, Rachid Benattig et Olivier Brachet mentionnent que lice sont surtout 

certaines families tsiganes qui s'adonnent a cette activite qui souleve la 

reprobation de la population ( ... ) surtout en raison de la presence d'enfants 

souvent en bas age accompagnant les adultes". Dans la region Iyonnaise, 

I'attention s'est polarisee sur les Tsiganes en raison de leur visibilite sociale due 

a un mode de vie dont les effets intempestifs ne passent pas inaperc;us pour la 

population locale: families nombreuses, presence continue dans certains Iieux 

publics, harcelement des passants par des mendiants 148. Expulses plusieurs fois, 

les Tsiganes partent, puis reviennent quelques mois plus tard et se reinstallent 

ainsi de maniere successive. lis s'inscrivent, eux aussi dans la categorie des 

migrants pendulaires, car leur migration ne peut pas etre analysee en termes 

d'installation. 

Entre les acteurs de terrain et ceux qui travaillent dans I'administration, les 

discours different. Jacqueline Charlemagne souligne que "les administratifs ont 

une image quelque peu distanciee de cette population qui pourtant n'hesite pas a 

se presenter directement dans les prefectures, comme dans les associations 

caritatives. ( ... ) La logique administrative occulte la rea lite de tous les jours. Le 

demandeur d'asile est perc;u a travers Ie prisme deformant de I'arbitraire du 

legislateur ou des dysfonctionnement de I'institution, parfois avec un manque de 

147 Rachid Benattig, Olivier Brachet, , p.2l. 
148 ibid., p. 20. 
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comprehension. ( ... ) Les agents sociaux sont plus conscients de leurs 

problemes, desireux de resoudre les difficultes sociales. lis deplorent Ie manque 

de suivi des families tsiganes qui disparaissent rapidement dans la nature149
. 

On souligne combien les Tsiganes frangais refusent parfois ceux de l'Est et on 

cite I'exemple d'aires de stationnement ou I'arrivee des Roumains a fait fuir les 

Frangais. II est difficile de faire cohabiter les Roms et les Manouches 150. 

Dans Ie cas des c1andestins d'Oas, differents de la communaute des 

tsiganes roumains migrants, qui ont une exceptionnelle culture de leurs droits a 

I'etranger, les institutions d'integration ne font pas partie de la mentalite des 

Oseni. lis agissent en fonction de leurs propres besoins familiaux et les trajets 

vers la France ne constituent qu'un moyen d'accomplir ce besoin et de retourner 

faire leur vie en Roumanie. Pour eux, la migration a I'etranger n'a de sens que si 

les avantages financiers et materiels sont connus a I'avance. 

II est clair qu'en ce qui concerne la reception en France des migrants 

roumains il Y a un amalgamat d'opinions et de positions. Le seuil de tolerance 

des institutions se definit en fonction de la position sociale et du statut legal / 

illegal, une fois que ces migrants touchent Ie territoire frangais. La realite montre 

que la distinction arrive a se faire entre bons immmigrants et mauvais 

clandestins. Le seuil de tolerance de la population depend moins de leur statut 

en France que du comportement social don't ils font preuve. D'ou les reactions 

adverses face aux Tsiganes qui derangent un ordre public preetabli. 

149 Jacqueline Charlemagne, p. 139. 
150 ibid., p. 140. 
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Jamais, dans I'histoire de la France, on n'a pu nier I'apport positif dont 

I'immigration a ete source, quoique des tensions politiques et sociales aient 

toujours existe. Mais aujourd'hui, les frontieres administratives et territoriales 

sont, comme elles I'ont ete dans Ie passe, plus souples et malleables pour 

I'intelligentsia, regardee en perspective comme source de richesse potentielle. A 

ce niveau, les barrieres perdent leur rigidite et tout devient plus facile. 

Les clandestins, quant a eux, ne coOtent rien au systeme, ils ne sont pas 

en situation de demandeurs d'asile. Jean-Marcel Jeanneney, ministre des 

Affaires Sociales en 1966, affirmait que "I'immigration clandestine elle-meme 

n'est pas inutile, car si I'on s'en tenait a I'application stricte des reglements et 

accords internationaux, nous manquerions peut-etre de main-d'oouvre 151". Les 

clandestins remplissent souvent des trous dans Ie circuit franc;ais du travail. 

CeUe hypothese tient si I'on analyse ceUe situation du point de vue d'une 

demande existante qui n'est pas honoree par les "Iocaux". Les debouches 

presents dans I'industrie du batiment, ou il y a beaucoup de travailleurs 

employes au noir, ou dans Ie menage, ou les femmes de l'Est ont trouve une 

bonne source reguliere de revenus, demontrent que Ie marche du travail dans 

ces secteurs n'est pas sature et qu'il y a besoin d'une main-d'oeuvre 

complementaire a la main-d'oeuvre nationale. Dans certains cas, dans les 

domaines scientifiques, Ie niveau eleve de qualification des gens de l'Est fait que 

151 cite par Catherine Wihtol de Wenden, dans "Politique de l'immigration", Hommes et Migrations, 
1119/1989, p. 11. 
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les employeurs les preferent a ceux qui se trouvent sur place 152. Par c~ntre, si 

les travailleurs etrangers sont recherches parce qu'ils pourraient coOter moins 

cher aux entreprises, a ce moment-la, ils entrent en concurrence avec la force de 

travail nationale. Mais apparemment, ce n'est pas cet aspect qui preoccupe les 

Frangais, vis-a-vis des Est-Europeens. On a vu que les liens interpersonnels se 

tissent a beaucoup de niveaux, en fonction des classes sociales. Dans chaque 

societe, meme si I'on parle des nationaux ou de non-nationaux, il y a une classe 

defavorisee, qui vit aux marges de cette societe. Et dans Ie cas des migrants qui 

s'adonnent a la mendicite ou aux travaux illegaux, qui preferent etre marginalises 

a l'Ouest plut6t qu'a l'Est, comme c'est Ie cas de certaines personnes au 

ch6mage en Roumanie, ou bien des Tsiganes roumains, I'opinion publique, bien 

alimentee par les discours institution nels securitaires, a tendance ales associer 

a une population dangereuse du point de vue social. "Le risque est grand de voir 

ces gens-Ia se regrouper avec des marginaux, des mafieux (prostitution, 

drogue) .... 153". C'est un principe rencontre dans tous les pays: ceux qui sont en 

bas de la societe, demunis de ressources de vie et souvent defavorises, font 

peur aux autres, et cette peur est ressentie comme une menace, d'ou 

I'agrandissement du clivage entre tolerance et rejet. C'est toujours Jacqueline 

Charlemagne qui remarque: "Ies pratiques d'accueil peuvent etre tres selectives. 

Dans certaines prefectures on fait tout pour decourager les demandeurs d'asile, 

c'est en tout cas I'image qui est donnee. ( ... ) Les deboutes de I'asile regoivent 

152 Quoiqu' iI y ait toujours plus de recherche de main-d'ceuvre non quaIifiee que de main-d'ceuvre 
qualifiee. L'enorme difference des rappOits entre les deux n'est sans doute pas discutabIe. 
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une invitation a quitter la France. Mais ils peuvent, dans certains cas, beneficier 

d'une admission exceptionnelle a regularisation, qui sera accordee apres avoir 

repondu a un questionnaire detaille. ( ... ) ce sont les criteres economiques, 

activites professionnelles et solvabilite, qui pesent Ie plus". 

On dirait que I'acceptation qui se dessine est pyramidale. Plus les 

migrants se trouvent en position superieure, specialistes pour les entreprises, 

universitaires, personnes aisees economiquement, plus facilement ils sont 

acceptes et la circulation et les echanges encourages. Plus les groupes sont 

depourvus de capital social ou economique, plus difficilement ils sont toleres et 

moins ils sont desires par la societe d'accueil. 

Ce qui est relativement nouveau dans Ie contexte europeen, remarque 

Jocelyne Streiff-Fenart, c'est que ce double discours de I'integration et du rejet 

tend de plus en plus fortement a se centrer sur la paire categorielle 'immigre 

regulier/clandestin'. Cette ligne de partage a pour effet non pas de substituer une 

distinction administrative aux caracterisations ethniques et raciales qui ont 

traditionnellement ete associees a la propriete d'inassimilabilite, mais de leur 

conferer un surcrolt de sauvagerie (immigration sauvage) et de conforter 

I'illegitimite de la presence de I'etranger sur Ie territoire national par une 

imputation d'immoralite liee a la transgression. Le sans-papier qui est en passe 

153 Jacqueline Charlemagne, p. 140. 
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de devenir la nouvelle figure de I'alterite radicale non reductible, est par definition 

un delinquant154
. 

En tout cas, entre l'Est et I'Ouest europeens, les processus sociaux ne 

correspondent pas aux concepts classiques d'integration et d'assimilation. La 

realite de terrain, liee aux nouvelles modalites de circulation, est differente des 

concepts valables pour d'autres situations, comme par exemple I'integration des 

populations immigrees en provenance des anciennes colonies frangaises, ou les 

lois appliquees suivent d'autres criteres. La mobilite des migrants fait que leur 

impact sur la societe d'accueil a eu comme feed-back - au niveau institutionnel -

une revision des politiques d'admission et au niveau individuel une diffusion 

temporaire et une acceptation dans la societe frangaise. 

C. Tendances futures des migrants. Impacts futurs. 

Face au defi de la mondialisation des flux migratoires, les Etats europeens 

mettent en oeuvre des dispositifs institution nels de plus en plus restrictifs pour 

maltriser I'ensemble des dynamiques migratoires a I'interieur des espaces 

nationaux. Les mouvements des migrants est-europeens, et plus specialement 

des Roumains, vers la France seront Ie resultat de I'evolution politico-

economique a I'interieur du pays d'origine et de la politique de I'Union 

europeenne a I'egard de I'elargissement a l'Est. Au niveau public et institutionnel, 

154 Jocelyne Streiff-Fenati, "Territo ires et frontieres categorielles", dans Ida Simon-Barouh et Veronique 
De Rudder (dir.), Migrations Internationales et Relations Interethniques: Recherche, Politique et Societe, 
Paris, Harmattan, 1998, p. 351. 
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la Roumanie fait peur a cause de I'instabilite socio-politico-economique du pays. 

Tous les droits de circulation sont mis sous Ie signe de cette instabilite. Autant Ie 

pays est sur quand il s'agit de I'application de la Convention de Geneve relative 

aux retugies, autant I'equilibre fragile du pays est questionne au moment OU iI 

s'agit de circulation libre. 

La Roumanie a connu une inflation en fleche depuis les changements de 

decembre 1989, mais jamais Ie marrasme economique n'a ete aussi 

problematique que ces deux dernieres annees. Cela mene, logiquement, a un 

accroissement du potentiel des migrants economiques. A la veille des elections 

presidentielles de decembre 2000, Ie gouvernement liberal elu en 1996 se voit 

devance (dans les sondages d'opinion) par Ie groupement de centre-gauche. Ce 

dernier, pendant sept annees a la tete du gouvernement juste apres la chute de 

Ceausescu, avait ete accuse de perpetuer les pratiques communistes a travers 

ses dirigeants, dont un grand nombre avaient servi Ie Parti155
, avant 1989. La 

population se voit tiraillee entre des promesses sans resultats, soient elles a 

droite ou a gauche. La situation a I'interieur du pays reste grise et ceux qui 

auront perdu leur espoir se dirigeront vers des horizons lointains. L'emigration 

ne cessera pas tant qu'i1 n'y aura pas de stabilite a I'interieur. CeUe mobilite 

caracterisee par Ie va-et-vient a la recherche d'une meilleure situation 

perdurera. Les proportions prises par ces sorties resteront pourtant variables. La 

mobilite des etudiants semble s'accroTtre, en raison d'une diversification des 

155 CamIne avant 1989 en Raumanie n'existait qu'un Parti, celui cammuniste, il arrive sauvent qu'an y 
fasse reference en I'appelant le Patti. 
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programmes universitaires d'echange. Les stages en entreprises frangaises 

permettront a un nombre plus grand de Roumains, surtout des jeunes, d'avoir 

des contacts avec la societe occidentale. Le taux d'admissibilite des 

demandeurs d'asile, par c~ntre, diminue. Meme si la coalition de gauche 

I'emporte aux elections, cela ne pourra pas constituer une raison valable pour 

I'admission d'eventuels refugies politiques. En general, la politique du pays 

d'accueil a I'egard des demandeurs d'asile et des autres migrants a aussi un 

effet sur les candidats a I'exil. Les informations qui circulent a I'etranger sur les 

possibilites de resider, travailler, s'integrer dans un certain pays d'accueil 

contribuent a la creation ou a la modification de I'image de ce pays aupres des 

demandeurs potentiels. Elles influencent la perception que ces derniers ont des 

conditions de vie dans leur propre pays, comparativement a celles qui prevalent 

a I'exterieur. Meme si les demandeurs d'asile se voient rejetes en permanence, 

cette pratique ne va pas decourager, en Roumanie, Ie depart des personnes 

desesperees economiquement. Telle est la prevision de Micheline de Seve: 

"Maintenant que Ie contrat social tacite, etabli sur la sou mission formelle au 

monopole du Parti en echange d'un minimum de securite economique, a 

succombe a la pression de la crise, plus rien ne saurait convaincre la classe 

ouvriere des pays d'Europe centrale (et de l'Est) que sa misere croissante se 

justifie par comparaison a I'amelioration du niveau de vie observe sous Ie 

regime d'exp/oitation de la vie outre-frontiere. La tentation du depart sera moins 

forte, I'espoir renaissant d'un changement a moyen terme, mais les demandes 
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d'immigration sous la pression des contraintes materielles pendant la dure 

periode de transition succederont aux demandes classiques de refuge a 

l'Ouest156
". 

Quant aux clandestins, ils forment une categorie qui ne va pas disparaTtre. 

Leur existence est directement liee au fait que les frontieres, administratives et 

geographiques, sont toujours franchissables. Sauf si les lois changent et 

acceptent la migration comme un phenomene normal, la France continuera de 

vivre cette anomalie: la presence physique des pendulaires et I'absence 

conceptuelle des principes pour rendre les situations moins tendues et moins 

difficiles. Dans un article publie dans Ie Monde Diplomatique, Didier Bigo 

soulignait cet aspect: " meme en coordonnant leurs efforts et en harmonisant les 

politiques, les pays europeens ne sont pas a meme de contrer cet adversaire 

imaginaire que devient I'immigre. Quelques chiffres sur Ie nombre de passages 

transfrontieres attestent I'impossibilite de filtrer selon des criteres objectifs et 

legaux, de determiner les modalites de passage, de verifier les motivations de 

ceux qui passent (tourisme, circulation transfrontiere, court sejour pour des 

visites familiales, desir de trouver un travail, recherche d'une vie meilleure) .... 

En fait, Ie contrale aux frontieres terrestres n'est plus realisable techniquement. 

Le durcissement des textes diminue Ie nombre de legaux et renforce celui des 

clandestins, mais iI ne les empeche pas de passer. La forteresse ne peut pas se 

maintenir. Le projet de saisie des empreintes digitales des etrangers deposant 

des demandes de sejour coOterait plusieurs centaines de millions de francs. II 

156 Micheline de Seve, L 'echappee vers /'Ouest, Quebec, CIDIHCA, 1991, p. 116. 

95 



en va de meme des projets visant a creer des papiers d'identite a puce, qui 

enregistreraient tous les deplacements des personnes. Des milliards seraient 

depenses souvent en pure perte pour recreer un systeme rappelant Ie mur de 

Berlin 157". Un deuxieme mur de Berlin, qui empeche la libre circulation serait en 

desaccord avec Ie droit universel a la liberte de circulation. Et tous les pays 

concernes etant des democraties, il n'est plus question de dictatures qui 

bannissent la circulation des individus d'un pays a I'autre. II existe un droit de 

circulation, de depart et d'arriver, que I'on peut considerer comme un droit 

naturel. Ce droit de faire du tourisme, de rendre visite ou de faire des etudes est 

independant du droit des Etats, il doit etre respecte. II est vrai que l'Etat a Ie 

pouvoir de decider qui entre sur son territoire. Mais d'un autre cote, la France 

doit etre consciente du fait que dans un pays democratique il y aura toujours 

immigration, au moins en raison du regroupement familial et de I'accueil de 

demandeurs d'asile. 

Par consequent, les tendances futures dependent aussi de la flexibilite de 

la politique etrangere europeenne envers les ressortissants de l'Est. Un premier 

pas a deja ete fait avec Ie renoncement au visa de court sejour pour les pays de 

Visegrad. Cette mesure n'a pas provoque des flux migratoires incontroles en 

provenance des pays exemptes de ceUe formalite. II est vrai que I'augmentation 

du travail illegal a ete favorisee par ceUe nouvelle liberte de circulation. II est fort 

possible qu'une suppression graduelle des visas de court sejour pour les 

Roumains engendre Ie meme phenomene. Cependant, iI s'agit d'une reaction a 

157 Didier Bigo, "Securite, immigration et contr61e social", Le Monde Diplomatique, octobre 1996, p. 8. 
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court terme. La Iibre circulation des personnes, a longue echeance, renforcera 

les echanges et donc Ie caractere mobile des migrations. C'est exactement ce 

qui est arrive dans les pays du Visegrad 158
. L'ouverture rend possible une 

migration sans destabilisation, dans la cooperation. Car une meilleure fluidite 

des mouvements migratoires faciliterait Ie retour constant dans Ie pays d'origine. 

Une autre solution de cooperation envisagee afin de reduire la pression 

migratoire a ete la mise en place d'une politique de co-developpement. Le 

programme "Developpement/migration" mis en oeuvre en septembre 1995 par Ie 

ministere frangais de la Cooperation et celui des Affaires sociales affiche 

pourtant des ambitions que ses moyens ne permettent pas de realiser; les 

ressources financieres sont limitees et ne permettent pas de multiples 

reconduites a la frontiere (ou directement dans Ie pays d'origine) ni une aide 

soutenue au developpement sur place. "L'idee d'agir sur les causes de 

I'immigration aurait plus de credibilite si I'aide publique au developpement des 

pays pauvres n'etait en baisse 159". En 1992, la France avait signe avec la 

Roumanie des accord bilateraux afin de permettre Ie retour des Roumains dans 

158 Nous estimons que la poIitique envers les mItres pays de l'Europe centrale et orientale doit etre 
appliquee egalement a la Roumanie. Tous ces anciens pays communistes forment une zone geopolitique 
qui, prise dans son ensemble, peut aider au renforcement europeen a tous les niveaux. Bien sur, une seule 
politique pour ces pays et une autre pour Ie reste de l'Europe, les Balkans, I'ex Union sovietique, serait 
discriminatoire. Cependant, il ne faut pas oubIier que I'un des criteres les plus impOltants pour l'Union 
europeenne quand elle definit sa poIitique exterieure, est la resolution des conflits ethniques. Leur 
existence dans les pays de I'ex-Yougoslavie, ou de I'ex Union sovietique ralentit considerablement Ie 
developpement economique des pays concernes, ayant pour resultat que des politiques differentes leur sont 
appIiquees. Par contre, les dissensions moins graves dans les pays de l'Europe centrale et orientale, comme 
celie envers les Tsiganes en Tchequie et en Siovaquie, et mineures en Hongrie et en Roumanie, ou les 
conflits (plutot poIitiques entre la minorite hongroise et la population majoritaire en Slovaquie ou en 
Roumanie), font de ces pays des candidats a une politique privilegiee de I'Union europeenne a leur egard. 
159 Charles Condamines, "Les illusions d'un codeveloppement sans moyens", Le Monde Diplomatique, 
avril 1998, p. 14-15. 
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leur pays. C'est Ie cas du "programme de retour volontaire" des Roumains en 

1993, dont 102 personnes seulement ont voulu profiter160. De nombreux 

Roumains ont ete reconduits vers la Roumanie par les auto rites frangaises, mais 

ils sont retournes en France en choisissant des parcours detournes. En 1998 a 

ete adoptee une autre politique de retour, celie de codfJVe/oppement. On facilitait 

aux etrangers, en situation legale ou non, I'entree dans leur pays en leur offrant 

un stage de formation en France et ensuite dans leur pays. Mais cela ne 

garantissait pas aux beneficiaires une amelioration economique, une fois rentres 

dans Ie pays d'origine, et la liberte de mouvement et de deplacement restait 

toujours mise en question. En fait, un aspect important lie au co-developpement 

est la perception de I'etranger, qu'il soit ou non en situation reguliere, d'une 

volonte de Ie voir partir, derriere tous les discours sur la cooperation ou Ie 

developpement. N'ayant pas vocation a rester sur Ie territoire frangais, ils seront 

invites a Ie qUitter161. II faut preciser que ces programmes ne s'adressent pas aux 

pendulaires qui se rendent regulierement en France, mais a ceux qui, 

illegalement ou par la demande d'asile, veulent s'y installer de fagon 

permanente. Marie-Frangoise Durand se montre plus positive 162 et voit les ecarts 

economiques rendus moins tendus par les aides au retour: "Plus de mouvements 

et plus de fluidite, mais moins de raisons de migrer." 

160 Cf. I'article de Marc Pm·ant, dans lequell'auteur souligne que la France ne tient aucun registre relatif 
aux departs des etrangers de son territoire et precise que les chiffl·es qu'il indique font reference aux departs 
qui exigent une autorisation administrative. 
161 Charles Condamines, "Les illusions d'un codeveloppement sans moyens", Le Monde diplomatique, 
avril 1998, p. 14-15. 
162 Marie-Franyoise Durand, "Entre territoire et reseaux", dans Bertrand Badie et Catherine Wihtol de 
Wenden, p. 154. 
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II s'avere finalement que les societes d'accueil ne peuvent pas porter 

seules la responsabilite de la maTtrise des flux. L'echec des politiques de retour 

et de codeveloppement a fait place a d'autres solutions possibles. Dernierement, 

comme en temoigne Marc Parant163
, la France commence a encourager les 

migrants indesirables a s'etablir dans un tiers pays, mais pas dans un pays 

europeen voisin. II s'agit d'un aide pour Ie depart vers Ie Canada, ou l'Australie, 

ou encore, les Etats-Unis. 

De leur cote, les pays de l'Est n'attendent pas une aide institutionnalisee 

seulement de la part des pays de l'Ouest. Dans leur etude 164 sur I'image en 

Roumanie des intellectuels roumains qui font partie de la diaspora, Monica 

Savulescu-Voudouris et Alina Cuceu-Branda parlent d'une re-migration partielle 

ou fonctionnelle, a travers laquelle les intellectuels serviraient de "pontll (bridge-

person) entre l'Est et l'Ouest dans Ie domaine politique, economique, social et 

culture!. L'idee dominante dans leur enquete est que la population en Roumanie 

est d'avis que c'est a eux de faire quelque chose, qu'ils ont I'obligation de 

contribuer au developpement du pays. 

En plus, les discours politiques en Roumanie abordent souvent I'effet 

benefique qu'une eventuelle adhesion a l'Union europeenne aurait sur Ie pays. 

Vus de l'Europe de I'est, les quinze sont encore per9us comme Ie noyau 

capitaliste developpe. 

163 Marc Parant, p. 87. 
164 Monica Savulescu-Voudouris, Alina Cuceu-Branda, "What is known about the Romanian intellectuals 
in the diaspora and what their image is in their country of origin", dans Dan Grigorescu, Nicolae Paun (dir.) 
European Studies Today, Efes, Cluj-Napoca, 1998, p. 155-170. 
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Le projet des futures adhesions des pays de l'Est a l'Union europeenne 

pourrait etre a la base d'une reglementation du probleme que soulevent les 

migrants. La necessite d'une nouvelle politique migratoire depasse largement Ie 

phenomene de la migration en tant que tel, d'apres Jurgen Fijakolwski165
. Ce qui 

prime, c'est de developper la cooperation avec les nouvelles democraties de 

l'Est. II est vrai qu'en matiere d'immigration, les deux systemes s'averent 

antagonistes. Changer la situation existante peut signifier arriver a un 

compromis: ne plus considerer les ressortissants de l'Est comme immigres, de la 

meme fagon que les ressortissants d'un pays de I'Union europeenne ne sont pas 

traites en immigres s'ils se trouvent sur Ie territoire d'un autre pays de I'Union. En 

ce cas, ceux qui circulent pourraient apporter peut etre autre chose aussi, et non 

seulement des peurs de securite. Pour que cela soit realisable, iI y a 

certainement un long chemin a parcourir. Et qui pourrait affirmer qu'un decollage 

economique assurerait a court terme une stabilisation? Le rattrapage des 

niveaux de vie des pays occidentaux par un pays en voie de developpement tel 

la Roumanie demandera beaucoup de temps et d'argent. Et justement cette 

migration provisoire deconstruit les mouvements migratoires classiques et 

entraTne la necessite de penser d'une autre maniere I'immigration Est-Ouest. 

Mais Ie changement doit venir aussi de l'Est: une meilleure information ne 

dissuaderait pas ceux qui partent pour des raisons liees a la pauvrete, mais elle 

165 Jurgen Fijakolwski, "Transformer la politique europeenne en matiere de migration: une necessite", dans 
Miljana Morokvasic, Rudolph Hedwig, (dir.) p.88. 
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detournerait de leur projet une partie de ceux qui prennent leur decision apres 

retlexion, parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de vie 166. 

Oepuis Ie debut de ceUe annee, apres Ie Conseil europeen de Helsinki, 

reuni en decembre 1999, les negociations d'adhesion initialement ouvertes en 

mars 1998 avec les six pays: Pologne, Hongrie, Republique tcheque, Estonie, 

Siovenie et Chypre, sont desormais engagees avec tous les candidats a l'Est. 

Theoriquement, l'Europe a deux vitesses 167 n'existe donc plus. Le message 

transmis par Ie Conseil europeen aux pays de l'Europe centrale et de I'est leur 

assurait qu'ils pourraient devenir membres des qu'ils auraient reuni les 

conditions suffisantes. O'une part, cet ajustement structurel des ex-pays 

socialistes rend la majorite des populations a l'Est de plus en plus pauvres, et 

donc I'adhesion de plus en plus coQteuse ou eloignee. En plus, iI n'y a aucune 

certitude que les nouveaux pays qui adherent vont tous evoluer au meme 

rythme, c'est pour cela peut-etre que I'Union a renonce a deux vagues 

d'adhesion. Pour Michel Barnier, la condition sine qua non que ces pays en 

transition soient admis dans l'Union europeenne est qu'ils soient "detinitivement 

en democratie,,168. 

O'autre part, derriere tous ces debats a I'egard de I'ajustement, il existe un 

autre probleme que les pays de l'Ouest considerent primordial: leurs institutions 

et la capacite de celles-ci d'absorber dans I'Union europeenne de nouveaux pays 

membres. Le chantier institutionnel existant, ayant a la base Ie traite de 

166 Catherine Wihtol de Wenden, Anne de Tinguy, p. 160. 
167 La deuxieme vague comprenait la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Lituanie et la Lettonie. 
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Maastricht, celui d'Amsterdam, la Convention de Schengen, devrait s'adapter a 

des situations differentes, avec des acteurs differents. Jacques Delors parle 

justement de ce dilemme de l'elargissement169
: "Deux grands projets animent 

I'Europe. II s'agit du dilemme classique ( ... ) entre I'elargissement et 

I'approfondissement. .. Ie souci de faire avancer les deux simultanement. Les 

elargissements futurs n'auront pas un caractere unifiant, comme les precedents. 

Les liens existeront (Ie marche unique), mais ils seront moins etroits, les 

situations plus heterogenes". 

Le traite de Nice, qui sera signe a la suite de la conference 

intergouvernementale de Nice, en decembre 2000, mettra I'accent sur les 

reformes institutionnelles destinees a permettre Ie fonctionnement d'une Europe 

a 27 (puisque 12 Etats sont candidats a I'adhesion actuellement). Mais puisque 

l'Europe se voit unie tout d'abord politiquement et institutionnellement, les pays 

de l'Est resteront encore longtemps a frapper a la porte de l'Union europeenne. 

II est vrai que les frontieres actuelles ne sont pas definitives, mais soumises a 

des criteres economiques et democratiques et changent a la suite des traites 

europeens. Mais tant qu'elles resteront en place, sous leur forme physique et 

administrative actuelle, a I'egard de l'Est europeen, des migrants pendulaires, 

clandestins et demandeurs d'asile continueront d'assieger la forteresse Europe. 

Si les conditions socio-economiques incitant a I'immigration sont presentes dans 

les societes de depart, les societes d'accueil vont heriter partiellement de leurs 

168 Entretien avec Michel Barnier, Le Monde des debats, 16/2000, p. 9. 
169 Jacques Delors, "Ma vision d'une Federation des Etats-nations", Le Monde des debats, 16/2000, p. 5. 
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effets. Com me Ie souligne J. Hollified, lila problematique du contrale des flux 

migratoires releve surtout de I'economie de marche, et Ie mouvement des 

populations est fortement lie a la performance des economies industrielles 170". 

Tant que la situation en Roumanie restera anemiee et que les perspectives de 

developpement sur place resteront confuses, tant que la transition 

s'accompagnera de crises, Ie c1imat restera propice au depart des Roumains. Et 

si I'ouverture vers l'Ouest ne signifie pas liberte de circulation pour Ie gros de la 

population, I'impact sur Ie pays de destination sera souvent a la limite de la 

legalite ou totalement illegal. Et les categories privilegiees, les cerveaux et les 

personnes aisees economiquement ne pourront jamais contrebalancer I'autre 

categorie dont I'existence amene toujours les debats (au niveau 

intergouvernemental) dans un cercle vicieux: les clandestins et les faux 

demandeurs d'asile rendent les autorites franc;;aises soupc;;onneuses quant a 

I'abolition des visas court-sejour et cette attitude, a son tour, encourage la 

c1andestinite et I'existence de refugies economiques deguises en demandeurs 

d'asile. Ces tensions bloquent I'entree sur Ie territoire franc;;ais de la personne 

moyenne qui pourrait trouver les moyens financiers de se rendre en France et 

qui retournerait dans son pays apres un court sejour. Le certificat d'hebergement 

requis pour I'obtention d'un visa est parfois plus difficile a prouver que les 

moyens financiers. Peut-etre que l'Europe, et donc la France pourront assouplir 

170 J. F. Hollified, "L'Etat franyais et l'immigration", Revuefi"am;:aise de science politique, 4/1992, p. 944-
965, cite dans J. F. Hollified, "Entre droit et marche", Bertrand Badie et Catherine Wihtol de Wenden, p. 
60. 
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dans un premier temps les demarches administratives pour I'obtention des 

visas? 

Y-a-t-i1 un compromis a faire ou un risque a prendre? Autrement, la 

Roumanie restera aux marges de l'Europe et sa relation au vieux continent 

prendra differentes formes de trajets migratoires, tant6t contestees, tant6t 

encouragees, mais toujours expliques en termes de migration 

extracommunautaire, et non de deplacement intra- europeen. 
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Conclusion 

Les trajets migratoires des Roumains vers la France depuis la disparition 

du rideau de fer ne continuent pas sur la meme ligne que ceux d'avant 1989. II 

est vrai que I'ouverture des frontieres a donne naissance a des categories 

differentes d'acteurs de la migration, facilitant la coexistence de la mobilite des 

etudiants, des gens qualifies et des elites, d'Est en Ouest, avec une explosion de 

demandes d'asile d'Europe orientale vers l'Europe occidentale. Mais leurs trajets 

vers la France, qu'ils soient legaux, a la limite de la legalite ou illegaux, remettent 

en question la notion d'integration. Si Ie phenomene migratoire analyse a partir 

du pays de depart est centre sur I'attraction economique de l'Ouest europeen, 

I'impact de ces migrants sur Ie pays d'arrivee est structure en fonction du milieu 

social des acteurs et de la legalite de leur statut en France. Pourtant, ces 

impacts differents, caracterises par differents degr~s de tolerance, de la part de 

la societe d'accueil, ont un element unifiant: ils posent la question de la place de 

la Roumanie et des autres pays de I'est au sein de I'Europe et tracent Ie contour 

de l'Europe elle-meme. 

Les acteurs de la migration entre I'Europe de I'est et celie de I'ouest ont 

ajuste leur comportement en fonction de la situation a I'interieur du pays de 

depart, qui est marquee d'une part par les effets d'une economie de transition et, 

d'autre part, en fonction de la situation dans Ie pays de destination, plus 
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pn§cisement, la situation liee aux politiques migratoires des pays de I'Union 

europeenne. 

Si on situe Ie phenomene migratoire dans Ie contexte de l'Est, on 

constate que ces strategies ont en commun la mobilite. Les migrants qui 

circulent pour faire du commerce, travailler ou etudier sont au cceur des 

transformations qui marquent les PECO apres la chute du systeme communiste. 

lis conservent cette disponibilite a la mobilite, voire a la reinstallation ailleurs, car 

elle est actuellement la seule garante de la survie pour la majorite d'entre eux, 

d'une meilleure qualite de vie et, pour certains, elle assure I'accumulation du 

capital. 

En situant Ie phenomene migratoire dans Ie contexte de l'Ouest, on 

constate que l'Europe fait de la fermeture des frontieres sa politique migratoire. 

Elle reagit de fac;;on defensive a une pression migratoire dont elle n'a pas Ie 

monopole, mais qui engendre, chez elle, comme Ie suggere Catherine Wihtol de 

Wenden, un syndrome de saturation 171. Alors que la maTtrise absolue des flux 

migratoires reste irrealisable, Ie contrale trop strict nuit a la fluidite des echanges 

et donne lieu a une immigration clandestine 172. Une politique migratoire 

appropriee ne chercherait pas a exclure les phenomenes migratoires, mais elle 

viserait plutat des solutions ouvertes, car les migrants ne sont pas motives par 

I'installation permanente. Or, ceUe politique qui aurait pour effet une 

normalisation des processus migratoires entre l'Est et l'Ouest, n'a pas I'air de se 

171Catherine WihtoI de Wenden, p. 36. 
l72 ibid p. 109. 

106 



produire. L'Europe elargie ne verra pas Ie jour de si tot, et ce qui continue a 

orienter la politique migratoire, ce sont des legislations restrictives a I'egard des 

migrants. Pour cette raison, nous croyons que les individus vont continuer a 

mettre en relation les deux systemes, celui de depart et celui d'arrivee. lis 

continueront a construire un champ migratoire adequat, dans lequel ils sont 

capables d'optimiser leur capacite a faire face aux obstacles, mais aussi de gerer 

les opportunites et les defis emanant des deux systemes. 

Tout au long de I'histoire de I'immigration en France ce dernier siecle, les 

debats autour de I'installation des immigrants en France, et plus generalement 

en Europe, ont place au centre des debats sociologiques et politiques la question 

de I'integration nationale. Didier Lapeyronnie considere 173 I'immigre comme un 

individu qui quitte un pays pour venir s'installer dans un autre pays. Pour lui, a 

partir de ce simple evenement s'enclenche un mecanisme social et culturel 

complexe, I'integration. Petit a petit, la personne transplantee va franchir les 

etapes qui en feront un membre de la societe qui I'a accueillie. 

Pour mieux souligner les caracteristiques des mouvements migratoires 

des Roumains vers la France et ce sur quoi ils debouchent, ce dernier debat 

proposera en parallele deux points de vue, celui de Lapeyronnie, sur I'impact de 

I'immigre sur la societe d'accueil; et I'autre sur la condition du migrant dans la 

173 Didier Lapeyronnie, "Les Deux Figures de l'Immigre", dans Michel Wieworka, (dir.), Une Societe 
fi·agmentee. Le Multiculturalisme en debat, Paris, La Decouvelte, 1997, p. 251-260. 
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societe d'arrivee 174. Le premier est acteur de I'immigration et candidat a 

I'integration. Pour Ie deuxieme, la question du retour n'a souvent aucun sens car, 

quoiqu'il soit en route, iI ne se considere pas comme etant parti. Beaucoup de 

migrants ne parlent que de voyages ou de sejours, en se situant dans la 

mobilite. Ce qui est interessant dans Ie cas des Roumains effectuant des trajets 

vers la France, c'est que I'objectif de leur sejour n'est pas de devenir membres 

de la societe qui les accueille; Ie migrant veut seulement etre accueilli, pouvoir 

rester un certain temps pour repartir ensuite, mais avoir aussi la possibilite de 

revenir. 

A son arrivee, I'immigre entre en competition avec la population 

autochtone sur Ie plan economique. II est un travailleur. Le migrant de l'Est est 

un travailleur lui aussi, mais temporaire. II ne defie pas les autochtones, qu'il soit 

legal, dans Ie cadre des programmes d'echange, effectuant des travaux 

saisonniers, en stage de formation, ou qu'il soit illegal, effectuant de petits 

travaux. Mais iI existe en tant que travailleur parce qu'il y a une demande sur Ie 

marche frangais de I'emploi. 

Dans un deuxieme temps, I'immigre prend conscience de sa communaute 

d'interets avec les autres immigrants et cette competition (avec la population 

autochtone) se transforme en conflit. Or, ce n'est pas du tout Ie cas des 

migrants. Au niveau individuel, les conflits sont presque inexistants (comme Ie 

montre Ie troisieme chapitre de la these). Dans la societe civile, que I'immigre 

1740n fera Ia distinction au niveau Iinguistique entre immigre et migrant. Le premier est celui qui veut 
s'installer dans Ie pays d'arrivee, Ie second est celui interesse et par I'aller et par Ie retour. Dans Ie cas des 

108 



soit legal ou illegal, les rapports s'etablissent facilement. En cas de statut illegal, 

Ie migrant defie pourtant les autorites, frangaises et europeennes a la fois. II ne 

faut pas negliger une autre realite: une "politique d'immigration dans un monde 

structurellement inegalitaire sera toujours une politique injuste, parce qu'elle 

empechera toujours une immense partie des personnes souhaitant immigrer de 

L'immigre doit s'adapter pleinement a la societe d'accueil et a ses regles 

de fonctionnement. Le meme principe s'applique dans Ie cas du migrant, mais il 

s'agit ici d'une adaptation temporaire. Le premier finit ainsi par assimiler 

completement les valeurs et la culture de la societe d'accueil dont il devient 

membre. Le deuxieme est un observateur de la societe d'arrivee, mais il n'en 

deviendra pas membre. Les questions concernant les droits politiques, la 

scolarisation, Ie logement, Ie debat sur I'integration n'entrent pas en ligne de 

compte car Ie migrant n'evolue que dans la sphere du marche du travail, marche 

comme lieu d'equilibre entre I'offre et la demande. Ses voyages se materialisent 

non seulement en ressources economiques, mais aussi en valeurs morales et 

sociales acquises et qui sont transportees par Ie pendulaire dans son pays 

d'origine. 

A chaque etape du processus d'inclusion dans la nouvelle societe, 

I'immigre passe d'un niveau social a un autre. Tout d'abord, dans Ie cas du 

migrant, il ne s'agit pas d'inclusion, mais d'un seuil de tolerance. Si la courbe de 

Roumains, c'est smiout Ie second qui prevaut dans les discussions. 
175 Hans Mahnig, p.116. 
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I'evolution sociale de I'immigre est ascendante (Lapeyronnie souligne que 

chaque niveau dans cette ascendance est plus complexe que Ie precedent), 

dans Ie cas du migrant, iI peut s'agir d'un sacrifice social pendant la periode de 

sejour, pour une obtention rapide de ressources economiques. CeUe situation 

rend souvent possible, par c~ntre, une avancee economique et sociale dans Ie 

pays d'origine. L'evolution n'opere pas sur place, dans Ie pays d'arrivee, mais 

elle devient evidente lors du retour dans Ie pays de depart. Les ecarts de 

richesse entre leur propre pays et ceux de leur parcours, desormais a portee de 

main, sont des opportunites a saisir, auxquelles certains individus repondent par 

la circulation et la mobilite, ce qui leur procure un avantage de taille sur ceux qui 

ne bougent pas. 

L'immigre n'est pas seulement a la recherche d'un travail, il entre aussi 

dans la societe civile et politique. Dans Ie cas des migrants, Ie politique ne les 

interesse que dans la mesure ou ils etablissent des contacts institution nels pour 

etre capables de se deplacer. Nous n'avons pas pris en compte ici la situation 

des demandeurs d'asile. Theoriquement, ces gens visent I'installation et non pas 

les circuits migratoires. " est vrai que Ie nombre de demandeurs d'asile en 

provenance de l'Europe de l'Est, et surtout de la Roumanie, en France, est eleve 

meme apres les Revolutions. Mais ceux a qui Ie statut a ete accorde sont tres 

peu nombreux par rapport aux pendulaires. En plus, la majorite des candidats a 

I'asile utilisent ceUe voie pour un possible gain economique en dehors du pays, 
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etant conscients des Ie depart de leur echec probable dans I'obtention du statut 

de refugie. 

A une echelle differente, les pays de l'Europe centrale et orientale, 

presses de rejoindre l'Union europeenne vivent I'experience de I'immigre qui veut 

s'installer dans Ie pays qui I'accueille. L'immigre vit dans un temps plus court ce 

que les populations modernes ont vecu sur un temps long, Ie passage de la 

communaute a la societe. Ceci est Ie cas pour les PECO, qui ont une periode 

reduite pour rattraper, coOte que coOte, les pays de l'Ouest qui ont mis des 

dizaines d'annees pour atteindre Ie niveau actuel. L'immigre paie souvent cette 

conquete de la Iiberte individuelle par la solitude et Ie sentiment de dereliction. 

Les PECO paient la liberte acquise avec des therapies de choc qui sont censees 

reduire I'ecart economique vis-a-vis de I'Europe de I'ouest. En meme temps, ils 

se sentent delaisses par l'Europe, car I'adhesion a l'Europe-mere tarde a se 

concretiser. Le discours dans lequel Lionel Jospin, premier ministre frangais, 

definissant les priorites de la presidence frangaise (de l'Union europeenne) 176, 

mentionnait a peine I'elargissement, avait suscite beaucoup d'inquietude dans 

l'Europe centrale et surtout en Pologne, d'autant plus qu'il venait de conforter 

une opinion, tres repandue, selon laquelle la France eta it parmi les pays qui 

appuient Ie plus Ie frein (a I'adhesion). Varsovie souhaite que la France accelere 

Ie rythme des negociations d'adhesion. La crainte des pays candidats de voir 

leur adhesion a I'Union europeenne retardee a 2025 est tres repandue. 

176La presidence de I'UE se fait par rotation; tous les 6 mois un des pays membres gere I'UE et la France a 
assume un nouveau mandat Ie 1 er juillet 2000. 
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Repousser I'elargissement pourrait non seulement faire basculer I'opinion 

publique de ces pays, mais aussi menacer leur croissance economique177
. 

En tout cas, I'horizon reste bouche pour Ie moment. Et meme si 

I'integration est un processus complexe qui implique une destruction creatrice, 

meme s'iI y a dans un futur proche une Europe des marches integres, il n'y aura 

pas bientot une Europe des personnes qui considere les ressortissants des pays 

de l'Est comme europeens, au sens politique du mot. Les efforts faits pour 

developper la Roumanie peuvent accentuer les echanges. Et peut-etre que dans 

cinq ans, la Roumanie verra la suppression des visas de court sejour, dont les 

pays de Visegrad ont beneficie en 1991. Cela n'empechera pas les trajets de 

continuer a se mettre en place, sous leurs deux aspects, legal et illegal, car les 

migrants auront toujours une qualification vendable a l'Ouest178179. Ne se sentant 

pas partie integrante de l'Europe, ils manifesteront en permanence Ie desir de la 

rejoindre. Et comme cela n'est pas faisable a court terme, quoique possible a 

long terme, il nous reste I'alternative de souhaiter que I'Europe se globalise aussi 

sur Ie plan de la circulation humaine. Cette derniere a besoin de continuite et 

d'evolution, et non pas d'une nouvelle rupture. Pourquoi ne pas considerer alors 

les cotes positifs de la circulation des personnes? 

177"Elargissement et Europe citoyenne", Le Monde interactif, edition electronique (Le Monde date du 
samedi, Ie 1 er juillet): 

http: www.1emonde.Mmiicleimpression/O.2322.76816.OO.html 

178 Catherine Wihtol de Wenden, p. 76. 
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