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"

«Tenir ses hommes »
La gestion des etrangers « isoles »

dans les foyers Sonacotra
apres la guerre d'Algerie

Choukri HMED

Resume - Cet article se propose de revenir sur lacreation, au CCBur de laguerre d'Algerie, d'une societe

nationale chargee de loger en foyer les Francais musulmans d'Algerie (FMA) «isoles », la Sonacotra.

Celle-ci inteqre dans son personnel dirigeant un nombre important d'agents dont les caracteristiques

resident dans leur « passage par les colonies» mais aussi. pour Iepersonnel d'encadrement, par l'ins

titution militaire. AU moyen d'un rnateriau empirique croisant entretiens biographiques et archives, on
/

tente d'explorer' l'unlvers des pratiques concretes d'encadrement des FMA par Ie logement dans

les annees 1960. L'investigation souligne d'un cote combien ces pratiques doivent ala reactivation

de savoir-faire et detechniques de gestion des hommes, incorporas par les directeurs de foyers et

reconvertis par eux dans l'espace des etablissements. De l'autre cote, elle met en lurniere lapluralite des

filiations de la formule du foyer, en relativisant la preeminence de la logique de controla des FMA en

temps de guerre, laquelle ne prend sens que replaces dans Iecadre plus large du logement sducatif

adestination des classes populaires.

Volume 19- n° 76/2006, p. 11-30    
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12 « Tenir ses hommes »

« Ce sont les memes qui etaient venus faire une guerre que personne ne voulait
faire, ce sont les memes qui maintenant travaillent avec les migrants, pour les
aider, les accueillir, et ils sont encore en train de faire un travail que personne ne
veut faire. C'est terriblement logique ... Le migrant, c'est aussi le Directeur de
foyer. »

Un directeur de foyer Sonacotra, in Pogure, Non auxgerants racistes,
Paris; Cerf, 1979, p. 31.

A pres 1962, la reincorporation des fonctionnaires de l'administration
algerienne en metropole, au sein des administrations centrales et decen
tralisees, tout comme le maintien en fonction du personnel ayant eu a

gerer les « affaires musulmanes » jusqu'a cette date, ont tous deux concouru a
maintenir vivantes des representations et des pratiques produites aI'occasion de
l'episode colonial. Cet effet d'hysteresis n'est peut-etre jamais aussi reperable et
aussi effectif que lorsque les agents de l'Etat sont directement aux prises avec les
etrangers dont ils ont aorganiser l'existence. C'est le cas des prefectures, telle la
prefecture de police de Paris, dans lesquelles le travail d' encartement et de mise
en forme juridique des situations est fondamental et s'opere en continuite avec
l'ordre issu de la colonisation'. Mais c'est aussi le cas du logement social specifi
quement destine aux etrangers et, prioritairement, aux Algeriens depuis la fin
des annees 1950 : outre qu'il s'offre au niveau local comme un espace propre ala
categorisation des etrangers', Ie logement constitue au niveau national le lieu
privilegie d'actualisation d'une « logique de controle" ».

Pour preuve, la creation, en 1956, d'une societe d'econornie mixte chargee de
remedier aux problemes de logement des Francais musulmans d'Algerie (FMA),
la Sonacotral', se fait sous l'egide du ministere de l'Interieur, dans un contexte
ou la surveillance des activites politiques de ces FMA devient un enjeu crucial".

1. Spire (A.), Etrangers ilia carte. L'administration de l'immigration en France (1945-1975), Paris, Grasset,
2005.
2. De Barros (F.), L'Etat au prisme des municipalites. Une comparaison historique des categorisations des
etrangersen France, 1919-1984,these pour Ie doctorat en science politique, Universite Paris 1,2004.
3. Viet (V.), La France immigree. Construction d'une po/itique (1914-1997), Paris, Fayard, 1998, p. 189.
D'apres I'auteur, la genese de cette logique est consecutive It l'importation en metropole de la guerre
d'Algerie It partir de 1956. De fait, Ie ministere de l'Interieur tend It « resserrer son controle policier sur la
population musulmane presente en France, tout en renforcant son action sociale » (p. 185).
4. Societe nationale de construction de logements pour les travailleurs originaires d'Algerie et leurs
families, creee par l'article 116 de la loi du 4 aout et Ie decret du 30 octobre 1956. Elle change de nom en
1963pour devenir Sonacotra et ne concerner desormais que les seuls « travailleurs ».

5. Selon M. Bernardot, il faut y voir I'expression de « logiques de controle » policier et social, qu'il qua
lifie de « pregnantes » durant la phase de constitution de l'entreprise (Bernardot (M.), Une po/itique de
/ogement: /a Sonacotra (1956-1992), these pour Ie doctorat en sociologie, Universite Paris 1, 1997,
p.85).
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Choukri HMED 13

Rapidement, l'entreprise integre asa tete des hauts fonctionnaires ayant exerce
en Algerie et des agents issus du corps des administrateurs des services civils
d'Algerie. Surtout, au fur et amesure du developpement de s~n activite, son per
sonnel d'encadrement s'enrichit d'un nombre important de sous-officiers ayant
fait leurs armes dans les guerres de decolonisation. Alors que, de 1964a1976, le
nombre de foyers passe de 59 a260,atteignant presque son maximum histori
que, c'est principalement dans ce corps des sous-officiers que puise la direction
du Logement de l'entreprise: en 1972, plus de 143 directeurs de foyers en exer
cice sur 151 sont passes par les armees coloniales", Charges de la gestion et de
l'administration des residants et des lieux, ils occupent des fonctions similaires a
celles des gerants de cites de transit, porteurs eux aussi de ce « capital qui leur
permet de revendiquer une competence specifique" », l'experience coloniale de
gestion des hommes en situation difficile. lIs continueront d' exercer jusqu'ala
fin des annees 1980, au moment ou la fonction de directeur de foyer est rempla
cee par celIed'« assistant d'unite de gestion » et ou les derniers anciens militaires
quittent la Sonacotra.

S'il s'agit de prendre ici la mesure exacte de ce « rapatriement», de ses moda
lites et de ses effets pratiques sur la gestion des etrangers « isoles », c'est sans
doute moins acause de la contestation politique dont il a pu faire l'objet au
cours de I'histoire des foyers" qu'en raison de la place singuliere qui lui est
accordee par les chercheurs. II semble en effet que Ie role attribue aces agents,
que ce soit dans la politique de logement ou dans la politique d'immigration
des annees 1960 a1970, participe directement a l'edification de «structures
d'encadrement" » specifiques - dont la Sonacotra n'est qu'un exemple. Celles-ci
auraient pour tache centrale de controler les activites de populations jugees
dangereuses ou « inadaptees », dont il faudrait evaluer Ie loyalisme'", Des lors,
la fecondite de cet agenda de recherche merite d' etre testee et approfondie non

6. Sur les 143 directeurs qui ont effectue une carriere militaire, « 93 avaient au moins fait campagne en
Indochine et dans un pays d'Afrique du Nord, 45 en Afrique du Nord (et pas en Indochine), 5 en Indo
chine et pas en Afrique du Nord. [... J Parmi les 7 civils, 3 avaient eu une experience professionnelle en
Afrique du Nord (,z y etaient nes) » (Ginesy-Galano (M.), « Le non-droit des immigres : la Sonacotra »,

Politique aujourdthui, 5-6, 1979, p. 23-24).
7. Spire (A.), Etrangers ilia carte... , op. cit.,p. 190.
8. A l'occasion, notamment, de la « greve des loyers . dans les foyers de travailleurs migrants au cours des
annees 1970, qui a vu se multiplier les attaques contre les «gerants racistes ». Sur cet episode, cf.
Hmed (C.), «La politisation des a-politiques. Contribution 11 la sociologie d'une lutte "immigree"
improbable: la "greve des loyers" dans les foyers Sonacotra(l973-1981) », communication au colloque
AFSP-GSPE-IEPde Strasbourg, « Precaires en mouvements », Strasbourg, 19-20 janvier 2006.
9. Viet (V.), La France immigree... , op. cit., p. 167 et s. ; de Barros (F.), «Les municipalites face aux Alge
riens. Meconnaissances et usages des categories coloniales avant et apres la seconde guerre mondiale »,

Geneses, 53, 2003, p. 86.
10. Ginesy-Galano (M.), Les immigres hors la cite. Le systemed'encadrement dans lesfoyers (1973-1982),
Paris, L'Harrnattan, 1984; Sayad (A.), « Le foyer des sans-famille », Actesde la recherche en sciences sociales,
32-33, 1980 (repris dans Sayad (A.), L'immigration ou les paradoxes de l'alterite, Bruxelles, De Boeck
Wcsmael, 1991) ; Spire (A.), Etrangers ilia carte... , op. cit.,p. 189-222.
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14 « Tenir ses hommes »

seulement a 1'aune des discours des acteurs et des textes juridiques et adrni
nistratifs, mais plus encore par l'examen des pratiques concretes du groupe

considere.

L'ambition de cet article est precisement d'entrer dans l'epaisseur des prati
ques d'encadrementpropres a un ensemble d'agents caracterises par leur dou
ble passage « par Ies colonies» et par 1'institution militaire. Dans quelle mesure
peut-on deceler, au sein de ces pratiques, Ies reminiscences de l'experience
coloniale ? En quoi cette experience - dont il faudra dessiner precisement Ies
contours - est-elle significative au point de constituer des ressources, une forme
« d'entregent colonial!' », pour ces hommes charges de gerer Ia main-d'oeuvre
etrangere, massivement algerienne, apres leur retour en metropole ? Plus gene
ralement, comment Ia gestion de cette main-d'oeuvre hors de Ia sphere du tra
vail a-t-elle ete pensee, au sein de I'entreprise Sonacotra, en reference a des
schemes et des pratiques coloniaux, reinvestis et reactualises pour l'occasion?
Poser ces questions revient d'un cote a s'interroger sur l'evidence du syllogisme
cite en epigraphe, II impose d'un autre cote de rappeler, aux cotes d'autres cher
cheurs, que Ie « passage par Ia colonie» ne saurait etre en soi Ia cle d'interpreta
tion unique de l'action publique en direction des immigres depuis Ia fin de Ia
guerre d'Algerie". En effet, comme on Ie montrera dans cet article, ce n'est que
couple a d'autres Iogiques de recrutement et de fonctionnement des adminis
trations specialisees d'Etat que ce passage devient significatif. A cet egard, on
insistera particulierement sur Ie fait que les formes que prend ce passage sont
fondamentalement heterogenes et varient selon Ie corps d'appartenance, la
trajectoire et la duree de socialisation des agents consideres.

Un moyen d'apporter une reponse controlee a ces questions reside dans la
constitution d'un materiau empirique qui croise etroitement entretiens biogra
phiques avec d'anciens directeurs de foyers et responsables de la Sonacotra
d'une part, archives privees et publiques (celles de la Sonacotra mais aussi des
tutelles, comme Ie ministere des Affaires sociales) d'autre part", Al'examen de
ce materiau, trois resultats fondamentaux apparaissent, qui confirment en la
nuancant l'hypothese de l'encadrement evoquee plus haut. La sociogenese du
mode de « gestion directe » - la Sonacotra prenant en charge non seulement
la conception des foyers mais aussi, progressivement, leur administration -:
met en evidence la pluralite des filiations dont est redevable la formule du
foyer, laquelle ne se reduit pas ala seule « logique de controle ». II n' empeche que
les modalites de recrutement des directeurs ont fortement contribue a la

11. Fredenucci (J.-c.), « L'entregent colonial des ingenieurs des Ponts et Chaussees dans l'urbanisme des
annees 1950-1970 », Yingtiemesiecle. Revued'histoire, 79, 2003.
12. Voir la contribution de Sylvain Laurens dans ce numero,
13. Ce travail s'insere dans Ie cadre d'une these de doctorat en science politique intitulee «Archeologie
d'une institution des politiques d'immigration: la Sonacotra (1956-2006) » (Universite Paris 1).
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Choukri HMED 15

constitution d'un corps unifie, entendu comme un groupe social integre, aux
relations sociales intenses et aux pratiques homogenes. Elles ont surtout ali
mente une forme de paternalisme autoritaire, dont les orijines sont arecher
cher autant dans l'experience coloniale et militaire de ces hommes que dans les
configurations locales d' exercice de I'autorite. Au cours de I'analyse, on refle
chira done moins aux modalites d'incorporation d'un hypothetique habitus
colonial qu' aux conditions de la reactualisation de dispositions dans un espace
temps specifique,

Sociogenese de I'encadrement des FMA
par Ie logement social

Tout au long des annees 1970, la « greve des loyers » a ete l'occasion pour les
residants et les militants de denoncer, entre autres, la gestion directe des etran
gers par la Sonacotra comme le signe d'une survivance de l'ere coloniale".
Pourtant, contrairement a une idee recue, a la fondation de I'entreprise en
1956,ce mode de gestion n' apparait pas comme un plan pense al'avance par les
agents de I'Etat ni, a fortiori, comme une oeuvre redevable du seul ministere de
l'Interieur. II est vrai que l'encadrement de la main-d'oeuvre coloniale par le
logement semble etre une longue tradition depuis l'entre-deux-guerres". Mais
la creation de la Sonacotral, souvent interpretee comme la victoire du ministere
de l'Interieur sur celui du Travail" (autrement dit de la «logique de controle »
sur la logique assimilatrice) doit en realite etre partiellement reconsideree, au
vu des modalites de sa constitution que nous delivrent les archives. L'examen
attentif de ces dernieres montre que l'encadrement des FMA par le biais du
logement, s'il est certes conditionne par la « situation de belligerance" » dans
laquelle la France est plongee depuis novembre 1954, n'est toutefois pas specifi
que acette population mais vise, plus largement, les membres des classespopu
laires. II rappelle au passage combien la filiation coloniale est loin d' etre la seule
a rendre compte des modalites de surveillance et d' education des Algeriens
vivant en celibataires al'aube des annees 1960: comme on le verra, on ne peut
en saisir pleigement la portee qu'en articulant cette analyse a celIe d'autres
logiques del~crutement.

14. Le theme, fortement mediatise, des « gerants racistes » et « anciens paras de la guerre d'Algerie » tra
verse I'ensemble de ce mouvement social. Cette revendication deborde Ie strict cadre des foyers, pour tou
cher les cites de transit, comme Ie montre par exemple Masclet (0.), La gauche et lescites. Enquetesur un
rendez-vous manque,Paris, La Dispute, 2003, p. 42-48.

15. Michel (A.), Les travailleurs algeriens en France, Paris, Centre national de la recherche scientifique,
1956, p. 109.
16. Bernardot (M.), Unepolitiquede logement.,., op. cit. ; Viet (V.), La France immigree... , op. cit.
17. C'est precisement cette situation qui va accelerer la creation d'organismes sociaux destines aux FMA
(Cf. « Rapport sur la condition des musulmans algeriens en metropole », ministere d'Etat aux Affaires alge
riennes, juillet 1958, Centre des Archives d'Outre-mer, 81 F/L2l).
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«.Tenirseshommes »

On sait que la Sonacotral fait partie de ces organismes nationaux crees ala fin
des annees 1950 qui, comme le Service des affaires musulmanes et de l'action
sociale (SAMAS) rattache au ministere de l'Interieur ou Ie Fonds d'action
sociale pour les travailleurs musulmans d'Algerie travaillant en metropole et
pour leurs familles (FAS), rattache au rninistere du Travail, ont pour tache
I'amelioration de la situation sociale des FMA en metropole ainsi que Ie
controle de leurs activites, notamment politiques. En 1957, une circulaire du
ministere de l'Interieur semble resumer ala perfection l' etat d' esprit dans lequel
a ete impulsee la nouvelle societe d'economic mixte. Celle-ci est chargee de
remedier au probleme du logement des FMA et, par la, de limiter les conditions
d'importation de la guerre d'Algerie sur Ie sol metropolitain, notamment au
sein des bidonvilles:

«L'action de la [Sonacotral] contribueraal'arnelioration de l'ordre public dans
son aspectle plus directementsocial, sesrealisations permettant d'offrir aux tra
vailleurs des logements en nombre suffisant pour que les bidonvilles et autres
hotels meubles, taudis OU viventsouventdes elements indesirables et echappant
atout controle, puissentetre detruits";»

Le passage par l'Algerie des futurs responsables de ces organismes apparait
comme un critere de choix pour les nominations aux postes subalternes
comme aux plus eleves, Dans Ie cas de la Sonacotral- mais ce constat peut etre
generalise ad'autres institutions" -, cette regularite est verifiee, a la reserve
pres que Ie detour par l'Algerie est loin de recouvrir les memes experiences et
qu'il ne s'insere pas dans des trajectoires identiques. Ainsi, tout semble oppo
ser la trajectoire d'Eugene Claudius-Petit, ancien ministre et president de la
Sonacotra de 1957 a1977, acelIe de Jean Vaujour, prefer de deuxieme classe et
directeur general de 1957 a1962. Alors que Ie premier gagne l'Algerie en 1943
comme delegue de la Resistance interieure" et se frotte aux architectes
et urbanistes qui rriarqueront durablement la vision «amenagiste21 » qu'il
deploiera plus tard au ministere de la Reconstruction (1948-1953), Ie second y
a assume les fonctions de directeur de la Surete generale de 1953 a1955. Dans
un cas, la colonie a done fonctionne comme un « laboratoire ou experimenter
un nouvel art de gouverner capable de donner vie a une societe moderne et
saine22 » ; dans l'autre, elle a pris plutot la forme d'une experience profession-

18. Circulaire n° 511 du 6 decembre 1957.
19. Voir notamment la contribution de Francoise de Barros dans ce numero,
20. II est egalement un des principaux dirigeants de « Franc- Tireur », qu'il representera au sein du Conseil
national de la Resistance (Archives nationales, Fonds E. Claudius-Petit, 538 AP).
21. Pouvreau (B.), Voldman (D.), Un politique en architecture: Eugene Claudius-Petit (1907-1989), Paris,
Le Moniteur, 2004. .

22, Rabinow (P.), Une France si moderne. Naissance du social, 1800-1950, Paris, Buchet Chaste!, 2006
[1989], p. 460.
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Choukri HMED 17

nelle obligee pour un cadre de ministere, qui y a appris un type de rapport
avec l'indigene".

•L'adoption progressive de la gestion directe par la Sonacotral ne decoule done
pas seulement d'une filiation ancree dans «I'ethnographie policiere de l'immigre
nord-africain" », que symboliserait la preeminence de la logique de controle
incarnee par les agents du ministere de l'Interieur, II ne faut pas perdre de vue, en
effet, que les deux missions - sociale et politique - de ces structures d' encadre
ment apparaissent fondamentalement imbriquees, comme Ie prouve l'organisa
tion du poste de delegue a l'action sociale pour les FMA en metropole, institue en
195825

• Celui-ci coordonne des services rattaches aussi bien au ministere de l'Inte
rieur - comme la Sonacotral- et aux prefectures - comme les conseillers techni
ques aux affaires musulmanes (CTAM) - qu'au rninistere du Travail", Aussi
l'action de la Sonacotral, telle qu'elle s'organise au cours des premieres annees de
son existence, doit-elle etre replacee dans un cadre plus large. Une rapide sociolo
gie de l'equipe fondatrice permet en effet de mettre au jour Ies racines catholiques
sociales de cette toute nouvelle institution, qui va faire de l'encadrement des
populations migrantes une necessite en l'erigeant progressivement en systeme.

La mission de la nouvelle societe, au sein de laquelle Ia participation de l'Etat
est majoritaire, se limite dans un premier temps a concevoir et a realiser des Iieux
d'hebergernent specifiques pour les FMA. Elle s'inspire en cela d'un des modeles
deja en vigueur et promu par les deux ministeres classiques de gestion de la
migration algerienne, l'Interieur et Ie Travail: Ie foyer", Les nouveaux « foyers
hotels» de la Sonacotral, bien que concus sur les memes bases que les logements
economiques normalises (Logecos) dont la construction est lancee en 1953, se
distinguent cependant de ces derniers par leurs pretentious educative et pedago
gique, realisees au sein de petites collectivites recreees artificiellement". Le type

23. Au cours de son experience en Algerie, J.Vaujour est amene non seulement acoordonner l'action poli
ciere sur Ie territoire algerien mais aussi as'investir dans les activites de renseignement, du suivi des natio
nalistes ainsi que de.repression de !'insurrection (Vaujour 0.), De la revolte ilia revolution. Aux premiers
joursde laguerre d'Algerie, Paris, Albin Michel, 1985).

/
24. Abdelfettah (N.), « "Science coloniale" et modalites d'encadrement de !'immigration algerienne aParis
(1917-1952)", Bulletinde I'IHTP, 83, 2004, p. 118.
25. Cette imbrication n'est pas nouvelle, comme en temoigne l'organisation des services d'encadrement
de la main-d'oeuvre nord-africaine en metropole pendant l'entre-deux-guerres (cf. Abdelfettah (N:)
« "Science coloniale" ... », art. cite).
26. Viet (V.), LaFrance immigree... , op. cit.,p. 205.
27. Le ministere du Travail etant plus reticent al'adoption et ala generalisation de cette formule, comme Ie
montre une note pour Ie sous-directeur de l'Emploi d'avri!1956. Celle-ci estime « qu'il n'est certainement
pas necessaire, dans Ie present, de promouvoir I'amenagement de foyers contenant globalement un nombre
de places [inconsidere] » (Centre des archives contemporaines de Fontainebleau (CAC), 19870056,art. 12).
28. Les cites de transit, dont la Sonacotral realise Ie premier modele aNanterre «< Les Paquerettes ») en
1959, poursuivent Ie meme objectif: elles doivent etres « utilisees de facon adonner une education rapide
aux familles » (Note de la delegation a l'action sociale, « Les problemes de liquidation des bidonvilles en
France », CAC 19770391, art. 1).
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18 « Tenir ses hommes »

de construction et l'amenagement interieur doivent permettre en effet, seion Ies
textes originels, une «existence individuelle dans un cadre de vie collective" ».

Les conditions de Iogement sont mises au service d'une education al'individua
lisme et aIa modernite, ainsi que Ie precise en 1960 Ie delegue al'action sociale
en faveur des FMA, Michel Massenet :

« Le troisierne point asouligner a trait aux normes de confort que l'on recherche
dans I'habitat musulman pout les celibataires, II s'agit de les arracher progressi
vement aux servitudes du dortoir et de les amener aexiger d'eux-memes une ,
augmentation de leur confort debouchant sur la recherche d'une chambre
individuelle ; pour les familles, il s'agit de creer des logements de transit leur per
mettant de s'adapter progressivement a un habitat moderne; qu'elles soient
originaires de bidonvilles metropolitains ou de douars algeriens". »

Les premieres realisations, qui voient Ie jour au cours de l'annee 1959, sont
conformes aces incantations: elles sont baties seion une structure en « F5 » ou
« F6 », abritant entre 150 et 250 lits individuels repartis sur cinq niveaux. Regrou
pes en « unites de vie" », autrement dit en appartements equipes chacun d'une
cuisine, d'une salle d'eau et d'une salle collective, Ies residants (qui ne disposent
pas du statut de Iocataires) occupent ainsi des chambrettes de neuf metres carres
environ, que Iesservices techniques de I'entreprise cloisonneront par Ia suite, afin
de rentabiliser davantage l'espace. Au rez-de-chaussee, sont amenages Ie Ioge
ment du « gardien », une lingerie, des sallesde cours et un « cafe maure ».

En ce sens, Ia formule du foyer est une institution sociale dont la genealogie
rappelle qu'elle n'est pas specifique aux (im)migrants et encore moins aux FMA.
Elle fait partie de ces techniques d'intervention sociale destinees al'education et
al'encadrement des ouvriers celibataires, dont la genese remonte au XIX' siecle,
aux heures de gloire du catholicisme social. Le jeune ouvrier victime de l'exode
rural est alors per<;:u comme un desaffilie en puissance s'il n' est pas stabilise et
encadre", Comme Ie montrent Olivier Galland et Marie- Victoire Louis apropos
des foyers de jeunes travailleurs qui sont edifies au meme moment que Ies foyers
Sonacotral, l'ambition commune de ces institutions est «d'entreprendre gran
deur nature l'experience d'une pedagogic de l'espace et du cadre de vie appliquee
a des populations extraites de leur milieu, partiellement et temporairement a
l'abri des tentations et des dangers du monde urbain" ». Le foyer, en tant que

29. Rapportde la Commission de verification descomptes desentreprises publiques, 1957, p. 41.
30. Note de M. Massenet au ministre de la Construction, mai 1960, CAC 19770391, art. 6.
31. L'expression « unite de vie» provient des milieux catholiques sociaux qui impulsent au meme moment
la realisation des foyers de jeunes travailleurs (cf. notamment Cayron (M.), « Comite Lyonnais de secours
d'urgence aux sans logis et aux mal-loges», Brochure de I'Union desFIT, 1957).

32. Castel (R.), Lesmetamorphoses de la question sociaIe. Unechronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.
33. Galland (0.), Louis (M.-V.), « La crise des foyers de jeunes travailleurs: essai d'interpretation », Socio
logie du travail, 1, 1983, p. 51.
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Choukri HMED 19

forme architecturale et dispositif educatif s'offre donc aux fondateurs de la
Sonacotral comme un modele immediatement disponible dont la conception
n'a pas fait, anotre connaissance, 1'objet d'affrontements ilajeurs au sein du
conseil d'administration. Bien au contraire : la filiation catholique sociale
de la plupart des premiers dirigeants a represente un puissant vecteur favori
sant l'adoption de cette formule. E. Claudius-Petit lui-meme est un fervent
militant du Sillon et de la [eune Republique : fondes par Marc Sangnier respecti
vement au tournant du xrx-siecle et en 1912, ce sont deux « mouvements
exemplaires" » du catholicisme social, dont les reflexions en termes de logement
collectif, de promotion de la famille ouvriere, d'hygienisme et de moralisme
furent particulierernent innovantes. De la meme maniere, les membres de
l'equipe restreinte qu'E, Claudius-Petit et J. Vaujour recrutent personnellement
ala tete des directions phares de l'entreprise (direction technique, direction juri
dique et fonciere, puis, plus tard, direction des etudes et des programmes et
direction de la formation) sont des militants actifs de mouvements de jeunesse
non confessionnels, mais proches du catholicisme social, comme les Eclaireursde
France (EDF)35. Lespremiers dirigeants de la Sonacotral sont done socialises" au
sein d'une institution qui non seulement exalte 1'importance du principe d'auto
rite, de la virilite et 1'identification au chef mais aussi valorise fortement lesvertus
educatives de la jeunesse desheritee. La matrice qui structure la « verite de
1'institution37» Sonacotral dans les annees de sa gestation se situe ainsi resolu
ment du cote du reformisme social, meme si elle n' exclut pas dans les faits le
recours aux pratiques de surveillance des comportements. ns'agit, de facon tout
afait inedite dans la politique de logement et al'instar de la formule du foyer qui
se developpe alors au sein de federations nationales, de « saisir le temps hors
travail des jeunes ouvriers pour en faire un temps d'education" ».

La gestion des premiers foyers est d'abord deleguee ades associations specia
lisees, souvent subventionnees par le ministere de l'Interieur ou du Travail.
Neanmoins, les difficultes de gestion financiere qu'eprouvent rapidement ces
associations conduisent la direction generale de la Sonacotral aadopter le mode

/
34. Barthelemy-Madaule (M.), MarcSangnier(1873-1950), Paris, Seuil, 1973, p. 11.
35. Cette organisation scoute, fondee en 1911, dans laquelle les premiers dirigeants de la Sonacotral occu
pent des postes d'encadrement national, se distingue des autres formations de meme nature par I'accent
mis au cours de la formation sur Ie « projet educatif », Plus, son organisation repose sur une hierarchiect
une discipline tres prononcees que renforce l'appartenance militaire de plusieurs de ses fondateurs (Gue
rin (C.), L'utopieScouts de France. Histoire d'une identite collective, catholique et sociale, 1920-1995, Paris,
Fayard, 1997).
36. Pour certains, cette socialisation est un veritable heritage familial, l'affiliation aux Eclaireurs se trans
mettant parfois de pere en fils. C'est notamment Ie cas d'Arnaud Bouteille, directeur des etudes et des pro
grammes, dont Ie pere, Fernand Bouteille, a fait partie du commissariat national des EDF pendant la
seconde guerre mondiale et devient plus tard charge de la propagande au sein du mouvement.
37. Lagroye 0.),La veritedans I'Bglise catholique. Contestations et restauration d'un regime d'autorite, Paris,
Belin, 2006.
38. Galland (0.), Louis (M.-V.),« La crise des foyers de jeunes travailleurs ... », art. cite, p. 58.
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20 « Tenir ses hommes »

de gestion directe a partir du debut des annees 1960. Un departement specialise
est alors cree au sein de la direction du Logement, qui contribue, par son recru
tement, a la constitution d'un « corps» : les directeurs de foyers.

La naissance d'un corps:
les « directeurs de foyers»

Al'inverse des camps d'hebergement et d'internement crees au cours de la
guerre d'Algerie - qui n' ont donne lieu ni a une organisation perenne ni a des
lignes directrices claires pour Ie recrutement du personnel" - la stabilite et la
rationalisation du logement social pour les FMA puis les etrangers « isoles », au
sein d' etablissements « definitifs" », a engendre la formation d'un veritable
corps. La encore, la colonie va fournir un important reservoir d'hommes et
d'experiences, la multiplication du nombre de foyers coincidant avec Ie retour
(ou l'arrivee) en metropole d'un nombre important de fonctionnaires de
I'administration algerienne et, a un autre niveau, de sous-officiers ayant servi
dans les guerres de decolonisation, On l'a dit, Ie recrutement de ce personnel
particulier pour la gestion des foyers et des centres d'hebergement finances par
les ministeres de l'Interieur et du Travail n' est pas nouveau" ; il ne fait que
s'amplifier et se systematiser avec la creation de la Sonacotral. Entre 1959
et 1962, c'est done dans Ie prolongement de ces experiences que se developpe
progressivement, sous l'impulsion de J. Vaujour et sous l'oeil bienveillant
d'E. Claudius-Petit, une « aile conservatrice42» au sein de la Sonacotral. A la
direction du Logement, un departement a la gestion et a I'action sociale
(DGAS) voit Ie jour fin 1958: dirige par un ancien administrateur des services
civils d'Algerie, il est assiste apres 1962 d'un ancien parachutiste passe par la
guerre d'Algerie et d'un ancien CTAM43

• Le departement a d'abord pour tache
de « conseiller et de suivre les associations et Ie cas echeant [de] se substituer
aux associations defaillantes" ». Mais des 1960, il assure seulle recrutement, la
formation et l'assistance des gerants des foyers.

39. Thenault (S.), «Personnel et internes dans les camps francais de la guerre d'Algerie,Entre stereotypes
coloniaux et combat pour l'independance », Politix,69, 2004, p. 69-70.

40. Bien que con~us comme « logements provisoires pour travailleurs provisoires », les foyers de celiba
taires s'opposent en effet point par point aux cites de transit, forme d'habitat intrinsequement precaire
et temporaire cerisefavoriser la mobilite residentielle des familles.
41. Depuis l'entre-deux-guerres, les associations subventionnees par ces ministeres font tres souvent appel
« soit a d'anciens officiers ou sous-officiers des Affaires Indigenes soit a des Nord-africains » qui font
regner dans les etablissements « une discipline quasi-militaire » (Michel (A.), Les travailleurs algeriens en
France, op. cit.,p. 109).

42. Entretien de l'auteur avec Guy Pellennec, directeur du service juridique et foncier de la Sonacotra de
1959a1964 puis directeur de l'amenagement urbain de 1964a1981, Meudon, 16 novembre 2004.
43. L'un deux quitte la Sonacotra en 1973 pour occuper Ie poste de sous-directeur ala prefecture de police
de Paris, ala direction de la Securite,
44. Rapportde la Commission de verification descomptes desentreprises publiques, 1959, p. 44.
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Choukri HMED 21

Le DGAS'Eugene Lecuyer, introduit a la Sonacotral par J. Vaujour, va ainsi
« personnellement choisi[r] environ 250 directeurs de foyers et gestionnaires de
cites [de transit]" », recrutes sur le modele de son premier a~istant. Les criteres
de selection sont limitatifs et a peine implicites : il faut avoir servi dans l'armee
coloniale (et si possible en etre retraite) et etre marie. Bien que les appels d'offre
officiels ne mentionnent jamais ces criteres, ils sont publies presque exclusive
ment dans des revues destinees a un public militaire". Du reste, ces caracteristi
ques sont coherentes avec les deux objectifs fixes par la direction generale a
propos de la gestion des foyers: assurer d'une part l'equilibre financier en
reduisant la masse salariale (ce que permet le cumul des traitements assure pour
les retraites de l'arrnee) et faire en sorte d' autre part que « les foyers ne fassent
pas parler d'eux" ». II s'agit, ce faisant, de rentabiliser une forme publique
d'habitat collectif pour laquelle les FMA isoles ne sembleraient pas avoir de pre
dilection" mais aussi d'assurer une discipline et une surveillance fortes des
comportements des residants, dans un contexte OU ceux-ci apparaissent encore
comme des individus malleables et manipulables, au service de la rebellion.
Retrospectivement, les dispositions de ces hommes apparaissent aujourd'hui,
aux yeux des principaux responsables de l'entreprise, y compris les moins
enclins ales valoriser, comme les plus ajustees au « systeme » :

« Ala gestion, [Vaujour] a pris Lecuyer, parce qu'il s'est dit qu'il avait connu les
officiers des Affaires indigenes et qu'il connaissait toute la filiere... II ne s'etait
pas tellement trompe pour diriger des foyers au depart, surtout au moment de la
guerre d'Algerie, ce qui etait quand meme difficile, hein ! II fallait qu'il y ait des
gens qui connaissent les populations de la-bas, qu'ils sachent eventuellement
comprendre ce qu'ils disaient, parler avec eux d'homme ahomme, connaitre
leurs coutumes, hein. II a essaye un ou deux cures aussi, ca a ete la debandade ...
Parce qu'ils geraient rien les mecs ! Parce que pour faire rentrer les loyers, c'est
pas de la rigolade quand meme ! Hein ? Done il a pas eu tort avec Lecuyer". »

Les modalites de gestion concretes des foyers decoulent directement des
representations importees par les responsables du DGAS a la Sonacotral. Fonc
tionnaires des services civils d'Algerie et anciens CTAM ayant servi durant les
premieres annees de la guerre d'independance, ils concoivent leur action selon

I
.I

45. Lettre de H. Laborie, directeur general de la Sonacotra de 1962 11 1975,11 E. Claudius-Petit, 21 juin 1974
(Archives nationales, Fonds E. Claudius-Petit, 538 AP, art. 99).
46. Entretien avec Arnaud Bouteille, ingcnieur 11 la direction technique (de 1964 11 1972) puis directeur des
etudes et des programmes (de 1972 11 1974), Paris, 8 janvier 2005.

47. Ibid.
48. « Compte tenu de ce que les Travailleurs Nord-africains occupes en metropole sont, en nombre crois
sant, de moins en moins enclins 11 accepter de vivre collectivement en celibataires [... J, il convient de ne pas
surestimer les besoins reels », lit-on dans une note pour Ie sous-directeur de I'Emploi au rninistere du
Travail d'avril1956 (CAC 19870056, art. 12).

49. Entretien avec Jean Nicolle, directeur adjoint 11 l'amenagement urbain de 195911 1973, Paris, 31 janvier
2005.
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22 « Tenir ses hommes »

une double logique ; surveiller et contenir les FMA dont ils ont la charge d'une
part, les eduquer et les preparer ala vie en metropole d'autre part. Que cette
double logique s'actualise precisement a travers Ie logement n'est sans doute
pas etranger au fait que ces agents ont eu aexperimenter ou a connaitre, en
Algerie, I'institution des « camps d'hebergement », crees en 1955 et geres par les
prefectures. Charges de la surveillance et de la « reeducation» politique des
FMA internes, ces camps recrutent pour leur gestion des hommes dont
« l'experience de la societe colonialeet de la guerre est mise en avant et est effec
tivement determinante" ». On retrouve, quelques annees plus tard, dans une
forme d'homologie presque parfaite, un recrutement similaire ala Sonacotral.

L'examen des trajectoires de quelques-uns de ces directeurs, aujourd'hui
retraites, souligne d' abord la modestie des origines sociales de ces sous-offi
ciers, pour la plupart adjudants-chefs en passe de devenir officiers" : fils d'agri
culteurs, de petits commercants ou encore de sous-officiers, ils ont tous connu
une mobilite sociale ascendante grace aleur integration dans I'institution mili
taire, mobilite que vient parachever l'experience a la Sonacotra. Surtout, cet
examen permet de donner avoir I'imbrication etroite des dispositions interio
risees al' occasion de I'experience coloniale et militaire - particulierement
dans des contextes difficiles comme Ie combat - et des situations concretes qui
leur sont donnees a« gerer » dans les foyers, comme nous Ie verrons plus loin.
Trois trajectoires resument, dans une forme ideale-typique, ces rnecanismes
sociologiques".

Ainsi Alexis C, ne en 1929 dans la campagne angevine, fils de fermiers des
herites, s'engage-t-il dans Ie premier spahi a17 ans apres avoir abandonne ses
etudes depuis 5 ans, parce qu'il avait « surtout envie de se sortir du milieu, de se
sortir du trou" ». II apprend a « diriger des homrnes » a I'occasion de sa
deuxierne expedition au Tonkin en 1953, au moment OU il est affecte aux para
chutistes. II choisit cette arme parce qu' elle symbolise pour lui la solidarite
virile, a laquelle il semble d'autant plus sensible qu'il est declasse. C'est
d'ailleurs au sein de cette « arme la plus sociale qui puisse y avoir» qu'il dit
avoir vecu les « plus beaux apprentissages de la vie entre hommes », Cet « esprit
solidaire », il Ie retrouve dans un premier temps a I'occasion de la guerre
d'Algerie. Envoye en 1956 en Tunisie puis en Algerie deux ans plus tard, faisant.
fonction d'officier operationnel, il prend en charge des taches multiples qui
vont de la reconnaissance en helicoptere a l'assistance aux civils algeriens,

50. Theriault (S.), « Personnel et internes dans les camps ... », art. cite, p. 75.
51. On retrouve ici Ie « profil-type » dresse par M. Ginesy-Galano en 1972 (Ginesy-Galano (M.), Lesimmi
gres horsla cite... , op. cit.,p. 128).

52. Les prenoms de ces directeurs ont ete modifies, conforrnement i\ leur demande et contrairement aux
autres dirigeants.

53. Entretien avec Alexis C., Nantes, 7 mai 2005. Les citations suivantes sont extraites de cet entretien.
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Choukri HMED 23

Rapatrie en France en 1962, il refuse de passer officier par crainte de perdre un
statut de « grand» :

« Je pouvais pas passer officier par le rang, il faut 36 ans d'iJ.~e. Quand vous etes
sous-officier, adjudant-chef, c'est-a-dire un grand parmi les petits, vous etes un
Monsieur, parce que c'est la charniere. C'est-a-dire que l'officier compte sur
vous et tout le monde compte sur vous. Si on passe officier. .. On peut faire
n'importe quoi, compter les chaussettes ... Done, on n'est plus rien. »

Dans ces conditions, le poste de gerant offert par la Sonacotral en 1962, qu'il
brigue sur les conseils d'amis eux-memes sous-officiers, outre qu'illui permet
de revivre « l'esprit solidaire », lui apparait comme 1'«une des meilleures portes
de sortie ». Comme ille fait remarquer, «pour un militaire de carriere, c'etait
extra, parce qu'on etait maitre chez soi ». Directeur de plusieurs foyers succes
sifs entre 1962 et 1965, il devient inspecteur apartir de cette date: c'est ace titre
qu'il va participer personnellement au recrutement de 21 sous-officiers dans
des postes de directeurs, avant de quitter l'entreprise en 1988,a1'agede 59 ans.

Par bien des aspects, la trajectoire de Jean 1. est tres proche de celle d'Alexis.
Ne en 1932aParis, Jean est un fils de tenanciers de cafe qui, bien que « fervents
communistes" », lui delivrent une « education catholique tres stricte », II quitte
l'ecole al'age de 12 ans pour s'engager ala SNCF comme apprenti et y obtient
son CAP. C'est a 1'occasion de son service militaire qu'il demande a integrer
« les paras, pour faire comme les copains », au moment meme OU surviennent
les premiers remous de la Toussaint rouge. II est envoye au Maroc puis en
Kabylie OU il participe activement a l'oeuvre de «pacification ». Brigadier-chef,
il dirige alors un groupe de Tirailleurs, dont une partie est composee de supple
tifs. Rapatrie en juillet 1962, il devient moniteur parachutiste et prend en charge
la formation des jeunes Prancais rapatries d'Algerie ala section de saut en vol a
Paris. En 1969, il quitte l'armee alors qu'il est parvenu au grade d'adjudant
chef. A nouveau « appele par des copains », il entre alors ala Sonacotra comme
directeur adjoint d'un foyer d'Argenteuil (qu'il dirigera pendant 20 ans), alors
que sa femme, infirmiere, est mutee dans l'hopital de la ville. S'il choisit d'inte
grer la Sonacotra, c'est par crainte de devenir - a l'instar d'Alexis- « petit parmi
les grands », une fois abandonne le statut privilegie que lui conferait le poste
d' adjudant-chef:

« [Question :) Est-ce quevous pouvezme dire cequi vous a plu dans cequ'onvous a
presente ala Sonacotra? [Reponse :] Dans le fond, c'etait tres, tres dur, j'aurais
pu rester al'armee, hein. On voulait me faire passer officier, j'ai pas voulu. I'etais
adjudant-chef... Quand on a voulu me faire passer sous-lieutenant, c'est a ce
moment-Is que je suis parti. Etre petit ... Euh etre grand parmi les petits ca va,
mais etre petit parmi les grands, non. »

54. Entretien avec Jean 1., Limoges, 16 septembre 2004.
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24 «Tenir ses hommes »

L'experience coloniale de ces directeurs peut etre plus intense encore. Un cer
tain nombre d'entre eux sont en effet des pieds-noirs qui se sont engages, a des
titres divers, dans l'armee francaise bien avant les « evenements ». Francois V. est
de ceux-Ia, Ne a Bougie en 1933, fils de sous-officier de carriere, il rejoint les
enfants de troupe en Ecole militaire a Alger en 1945, a la suite du deces de son
pere dans les combats de la guerre. A la fin de ses etudes, il choisit de s'engager
dans les Tirailleurs marocains puis algeriens comme sous-officier. II se dit fier de
cette experience au cours de laquelle il a non seulement « appris a ses soldats
indigenes a interpreter des chants de l'armee francaise" » mais aussi a edifier un
village de regroupement dans Ie secteur de Palestro. II participe a la guerre
d'Indochine pendant sept ans, puis a la guerre d'Algerie de 1959a 1963, assurant
vers la fin Ie rapatriement de l'armee francaise. Mute dans une garnison a Amiens
dans laquelle il dit « s'ennuyer terriblement », il prend la direction d'un camp de
jeunes orphelins harkis dans Ie sud de la France, qu'il animera avec son epouse
(elle-meme pied-noir et infirmiere) de 1964 a 1972. C'est a cette date qu'« on est
venu [Ie] chercher» pour entrer a la Sonacotra, lui, « arabisant convaincu, qui
avai[t] une connaissance du monde arabe, de I'Arabe et surtout de l'ame
musulmane ». IIy occupera les fonctions de directeur de foyer pendant 15 ans.

Le « paternalisme autoritaire »
comme mode de gestion des etrangers

Sur Ie « terrain », autrement dit au sein des foyers, les directeurs se retrou
vent seuls face a une forme de contrainte redoublee : la direction du Logement
leur impose certes des objectifs stricts, tant quantitatifs (en termes de taux
d'occupation, de vacance et de recouvrement) que qualitatifs (imposer une dis
cipline severe), mais sans preciser concretement les moyens pour y parvenir".
Cette contrainte laisse d'une certaine maniere Ie champ libre aces directeurs
pour inventer, au moyen des ressources dont ils disposent de facon differen
tielle, les formes d'encadrement qu'ils jugent conformes aux consignes du siege.
Ces formes sont en partie le produit de l'adequation des dispositions qu'ils ont
interiorisees avec un espace et une population donnes, permettant leur actuali
sation", Mais cela ne signifie pas -loin s'en faut - que les directeurs jouissent

55. Entretien avec Francois V., Asnieres, 27 novembre 2003.
56. Le directeur adjoint du DGAS, M. Couleuvrier, admet lui-rneme en 1974 que, jusqu'a cette 'date, sa
direction « n'avait pas prepare d'instructions particulieres aux directeurs de foyers pour leur permettre
d'appliquer Ie reglement interieur, celui-ci leur donnant des pouvoirs d'appreciation tres importants:
visites de I'exterieur aux residants, visite du directeur de foyer dans les chambres, exclusion. Des pratiques
tres differentes peuvent [done] s'instaurer. » (Direction generale, « Rapport sur la gestion et l'animation
des foyers-hotels », 4 mars 1974,Archives Sonacotra).
57. Rappelons en effet, avec B. Lahire, que « les schemes socialement pertinents dependent des contextes
sociaux (micro-situation sociale, configuration sociale, univers social specifique, champ ... ) de leur mise en
ceuvre » (Lahire (B.), L'hommepluriel. Lesressorts de Taction, Paris, Hachette, 2001 [1998], p. 142).
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Choukri HMED 25

dans leurs activites d'une totale autonomie : la direction du Logement delegue
regulierement des inspecteurs de gestion qui controlent la realisation des objec
tifs. Dans ces conditions, les directeurs tendent adeveloppsr un mode de ges
tion specifique, que ron peut qualifier de «paternaliste autoritaire" », De fait,
la facon dont ils s'efforcent de faire regner l'ordre et de repondre aux besoins de
«leurs» residants - aides en cela de leurs collaborateurs directs (homme de ser
vice, femmes de menage, gardien de nuit) - entre directement en congruence
avec les missions assignees au foyer, telles qu'elles sont formulees par le siege et
telles que les directeurs eux-memes les apprehendent, Et il n'est pas du moindre
interet sociologique de noter combien cette gestion paternaliste autoritaire
requiert et obtient de la part des residants une adhesion forte ala « pedagogic
incitative" » proposee par ces directeurs. II en va en effet du fonctionnement et
de la perennite du « systeme ».

«Tenir ses hommes » -l'expression revient systematiquement dans la bou
che des interviewes - passe par la mise en place d'une surveillance fine des com
portements couplee a l'organisation d' activites socio-educatives nombreuses.
Ce modele de gestion se diffuse au sein du corps des directeurs de foyers ala
faveur de leur interconnaissance'" et de leur fort taux de syndicalisation (90 %
d'entre eux sont affilies ala Confederation generale des cadres en 1972). Les
reunions, qu'elles soient syndicales ou amicales, sont ainsi l'occasion de raffer
mir des liens et de contribuer a la socialisation professionnelle de ceux qui,
comme les CTAM61

, partagent des trajectoires et des experiences similaires. Et
ce, d' autant plus que la formation au metier de directeur est quasiment inexis
tante avant 1973 et se reduit ala portion congrue apartir de cette date.

Le silence des consignes emanant du DGAS sur la plupart des droits afferents
ala condition de residant (droit de visite, droit d' expression, usage des parties
privatives comme la chambre, etc.) tranche avec la rigueur des objectifs quanti
tatifs -Ie refoulement des « sur-occupants », notamment. Tous deux condui
sent d'un cote les directeurs a interpreter librement ce reglement et ainsi a
s'arroger un veritable pouvoir discretionnaire. D'un autre cote, cette situation
les enjoint d'user de toutes les techniques de surveillance et de coercition que
ces agents importent de leur pratique de la gestion des hommes en situation de
guerre et quitrouvent ase reconvertir dans l'espace du foyer. La surveillance

58. Pour reprendre I'expression utilisee par un directeur.
59. Galland (0.), Louis (M.-V.), [eunes en transit. L'aventureambiguedesfoyers dejeunestravailleurs, Paris,
Editions Economic et Humanisme, LesEditions ouvrieres, 1984, p. 55.
60. « Les reunions sont frequentes [... J, qu'elles se placent au niveau des relations d'amitie ou it celui de
l' organisation professionnelle », fait remarquer it leur egard un rapport interne it la direction des etudes et
des programmes (DEP) « sur les problemes de l'autorite dans Ie secteur de la gestion» du 12 novembre
1973 (Archives nationales, Fonds E. Claudius-Petit, 538 AP, art. 99).
61. Voir la contribution de Francoise de Barros dans ce numero,
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'Uth(;Hd.~s;charilbresetdes parties collectives est quasi-systematique afin de
rlibatl:r~'1es clandestins62 » et peut prendre la forme du « safari-clande'" ».

}\i~~iquel'evoque un directeur, c'est « une routine surtout fatigante pour le
poignet qui tourne le passe-partout dans les serrures ». Un autre « se vante de se
faire aider de son chien policier et signale comme il est amusant de "voir les
bougnoules detaler" devant l'animal ». Un autre enfin evoque «comme une
preuve de son efficacite et de son entregent [le fait] qu'il a obtenu de la police
une descente nocturne avec fouille generale du foyer et depart des occupants
c1andestins les menottes au poignet », La rigueur des pratiques d'encadrement
peut etre justifiee, a posteriori, comme le resultat du besoin de securite
qu'eprouvent les residants, consideres comme incapables - par leur deterrninis
mes culturels - de faire regner ewe-memes l'ordre dans le foyer:

« [Question :] Alors comment vous jaisiez appliquer[l'interdiction de visite apres
22 heures] ? [Reponse r] Ben je faisais appliquer c;:a d'une facon ... [se reprenant]
Remarquez, d'une facon bizarre quand meme, hein. Ie faisais appeler les gens, si
[des visiteurs] voulaient parler avec [un residant], ils demandaient, je le faisais
appeler. Et puis y avait le bar, des fauteuils, y avait tout, la television, ils discu
taient entre eux. Mais bien souvent, bien souvent, tres, tres souvent, les [resi
dants], c'est eux-memes qui ne voulaient pas. Uss'interdisaient, ilsvoulaient pas
que quelqu'un vienne les ennuyer chez eux. Usvoulaient avoir la paix, [haussant
lavoix] ilsvoulaient etre tranquilles ! Parce qu'ils etaient tres hospitaliers hein, et
it les voir comme ca, ils pouvaient pas refuser! Us savaient pas refuser! Et ca,
c'est des gens sensationnels pour ca ! Et alars quand quelqu'un venait pour eux,
ils me disaient de dire qu'ils etaient pas lit! Le gars voulait pas descendre,
hein'". »

Or le recours awe pratiques repressives voire coercitives n'est socialement
effieace qu'a la condition qu'il repose, en contrepartie, sur le deploiement d'une
« pedagogic incitative », seul moyen pour obtenir « la chance [... ] de trouver
obeissance de la part d'un groupe determine d'individus" ». On peut sans
doute interpreter ainsi la facon dont les directeurs se sont evertues aechafauder,
dans Ie meme temps, tout un ensemble d'activites socio-educatives al'attention
de leurs residants. Et ce deploiement s'avere d'autant plus necessaire que les
« represailles » de certains residants recalcitrants, si elles sont rares, peuvent
neanmoins etre violentes. Si en cela, les directeurs usent une fois encore de leur:

pouvoir discretionnaire, il faut remarquer que leur prise en charge de la concep
tion et de la realisation de ces activites s' accorde parfaitement avec la pretention
educative qui est assignee au foyer par les collaborateurs d'E. Claudius-Petit.

62. Entretien avec Francois V., Asnieres, 27 novembre 2003.
63. Rapport interne de la DEP, 12 novembre 1973 (Archives nationales, Fonds E. Claudius-Petit, 538 AP,
art. 99). Les citations suivantes sont extraites de ce rapport.
64. Entretien avec Jean 1., Limoges, 16 septembre 2004.
65. Weber (M.), Economie et societe, Paris, PIon, 1995 [1922], p. 95.
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Choukri HMED 27

Du reste, ce dernier ne dementira jamais leur action, prenant au contraire leur
defense lorsque les attaques ad hominem se font plus acerbes'r:

La surveillance se double done d'un veritable travail -d'education. C'est
comme si ces directeurs, dont la plupart doivent leur declassement vers le haut
en partie aleur passage par l'institution militaire et les colonies, souhaitaient
contribuer en retour ala « promotion des masses musulmanes » et aleur inte
gration en metropole, 11 s'agit avant tout de leur apprendre les regles de savoir
vivre occidentales, notamment celles de la vie quotidienne :

« [Question:] C'etait un vrai metier d'education i [Reponse r] Ah oui, oui,
assurement l Une fois y avait un cafe a F., OU les residants allaient... Et un me
dit "Quais, Monsieur C; on peut pas aller au cafe, vous savez ben, on me
regarde mal etc. !" Alors moi je lui dis: "Quand vous rentrez quelque part,
apprenez d'abord a dire bonjour. Et vous verrez que ~a va changer. Ben oui,
vous rentrez la-dedans comme dans un moulin, les gens vous regardent, ils
savent rneme pas qui vous etes. Vous dites Bonjour Messieurs dames et puis
c'est tout?". »

Aussi bien, l'organisation de cours d'alphabetisation en collaboration avec
l'ecole municipale est de mise dans de nombreux foyers : en 1973, la moitie
des etablissernents en propose'". Des projections cinematographiques (en
francais) ainsi que des bibliotheques prennent place dans la plupart des salles
de reunion. Enfin, comme a l'armee, l'accent est mis sur I'entrainement
physique, atravers les sports de combat et la competition entre equipes d'eta
blissements du meme departement, Les eccles de football sont legion, tout
comme celles de boxe et de judo. Mais le « metier d' education» ne prend
veritablement to ute sa signification que parce qu'il s'accompagne d'une prise
en charge presque totale des besoins des residants par le directeur de foyer.
L'importance et la teneur d'une correspondance privee conservee par un
directeur" s'offrent alors comme le moyen inedit de mesurer ala fois l'eten
due et les modalites de ces pratiques et le degre d' adhesion de ces residants au
projet educatif Elles montrent combien le directeur, attentif achacun d'entre
eux, s'emploie aappliquer scrupuleusement la regle selon laquelle « il ne faut
pas faire de cadeaux, pas de preference, ne pas avantager l'un par rapport a
l'autre" », etltend adevenir l'interlocuteur privilegie sinon unique des resi-

66. II est significatifde remarquer que l'edition en 1979 de l'ouvrage deja cite Non awegerants racistes, sorte
de manifeste prodomo, releve de son initiative.

67. Entretien avec Alexis C., Nantes, 7 mai 2005.
68. Direction generale, « Rapport sur la gestion et l'animation dans les foyers-hotels », 4 mars 1974 (Archi
ves Sonacotra).
69. II s'agit d'une centaine de cartes postales et de missives adressees it Prancois V., de 1972 a 1976 par les
residants du foyer de Bezons. S'y ajoute egalcment le « livre d' or » du foyer.
70. Entretien avec Jean 1., Limoges, 16 septembre 2004.
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pour tout ce qui concerne leur vie hors travail. Selon une logique de

don/contre-don, Ie directeur de foyer est aussi un pourvoyeur d'emploi pour
les residants au chomage ou pour les membres de la famille elargie candidats a
l'emigration. Temoin cette lettre ;

« Oum EI Bouaghi [Algerie], Ie 10 octobre 1972

Cher Monsieur Ie Directeur du Foyer Hotel Sonacotra de Bezons

I'ai l'honneur de vous informer que je suis arrivee" en bonne et parfaite sante et
j'espere que rna presente Iettre te trouvera egalement de meme, [e vous joins
cette lettre pour te souhaite Ie bonheur et aussi je me trouve maintenant entou
raient devant la famille et j'ai regie l'affaire dont je suis inquiete. Pardonnez-moi
cher Directeur de vous ajouter ala masse de sollicitations diverses dont vous etes
accable dans votre bureau. Cher Directeur, je vous envoie cette lettre pour mon
frere et de lui faire quelques choses, de lui trouver une place pour quinze jours
pour depanner, parce que il est venu comme vacance [touriste] surtout. Enfin,
passe Ie bonjour ates enfants, ainsi qu'a ta femme. Et pour Ie souvenir, Ie jour
ou je viens je vous amene Ie service athe et aussi, si vous avez quelques choses a
me dire, il fautm'ecrire, com me je l'aurais tant souhaite, Ie vous prie de m'excu
ser et de croire, Monsieur, a rna respectueuse et tres vive reconnaissance.
Bonjour aS. M. Signe : D. A. »

Ala facon d'une compagnie militaire, Ie directeur est alternativement, ainsi

que Ie nomment les residants dans leur courrier, «chef », « pere » et « patron ».
La tonalite qui marque la plupart de la correspondance qui lui est adressee est
aussi bien amicale (comme Ie prouve Ie nombre eleve de cartes postales sans

requete explicite) que deferente (la frequence des excuses l'atteste). Tout a la
fois craint, respecte, admire et honni, il tend ainsi a representer l'institution
elle-meme : un residant va jusqu'a l'appeler «Monsieur Sonacotra ». II peut
merne etre considere, comme l' exprime cet Algerien, comme un « ami» pour
lequel on eprouve de la sympathie :

« Mon cher amis Francois,

Ie vous fait savoir que la suite de accident de votre fille rna fait beaucou de
painne. Ie la souhaitte une bonne guerrision, Sa rna vrement fait tro de painne.
Ce comme si ce rna fille. Depuit que je suis ici, vous mavez pri comme un frere,
je ne trouve pas quelque chose pour vous remerciez. Alor Ie 50 F, vous achetez
des bonbon pour elle de rna par.

Par ton ami D. G.»

Faisant frequemment equipe avec son epouse, Ie directeur est amene, de fait,
aremplir les fonctions de travailleur social: il aide a regulariser les situations
administratives, joue l'interface entre les residants et la prefecture, voire produit

71. L'orthographe originelle a ete conservee,
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Choukri HMED 29

de faux documents de residence". A un autre niveau, 1'interdiction officieUe de
recevoir des personnes de sexe feminin dans l'etablissement est regulierernent
contournee par les directeurs eux-mernes qui « ferment les"yeux» sur l'entree
de prostituees. Tout cela contribue au final ala reactivation de competences qui
trouvent a se realiser dans des situations proches de leur experience passee.
Militaires de carriere rompus aux actions « de terrain» (et non sous-officiers
« de bureau" »), agissant sous la contrainte de nombreux parametres, devant
faire respecter les ordres de la hierarchie et surveiller sans cesse les deborde
ments, ils se retrouvent dans les foyers face aune population dont ils estiment
connaitre « l'arne » et les comportements :

« Pour moi, c'etait tres facile. C'etait tres facile, paree que j'avais une connais
sanee approfondie - sans ostentation, hein - de ... l'ame musulmane. Done
avee les musulmans, j'ai toujours parfaitement. 00' j'allais dire parfaitement
reussi". »

Conclusion

La genealogie des pratiques concretes d' encadrement de la population
musulmane par Ie logement dans les annees 1960 revele combien Ie « passage
par les colonies» des agents charges de la gestion des hommes est une entree
heuristique. EUe permet en effet de verifier, empiriquement, dans queUe mesure
la colonie a constitue un « point d' arrimage genealogique" » pour un ensemble
de pratiques et de representations quant au traitement de ceux qu' on nommera
plus tard les immigres, Les modalites et les effets du rapatriement en metropole
d'un personnel socialise - de facon differentielle - ala societe coloniale se don
nent particulierement avoir dans Ie cas de la Sonacotra. Institution emanant,
comme bien d'autres dans les annees 1950, du ministere de l'Interieur, elle inte
gre dans son personnel dirigeant et d' encadrement non seulement des agents de
ce meme ministere « passes par l'Algerie» mais aussi un nombre important
d' anciens militaires ayant oeuvre dans les guerres de decolonisation. Places en
situation de devpir gerer seuls un nombre important de FMA puis d'Algeriens,

/
/

72. Dans son rapport de stage presente pour l'obtention du diplome d'Etat relatif it l'animation (decret
n" 79-500 du 28 juin 1979), AlexisC. note que « ce qui [lui] a valu l'estime et Ie respect des residants est
certainement Ie fait qu['il a] trouve du travail it une trentaine, regularise leur situation tant sur Ie plan carte
de sejour, carte de securite sociale que constitution des differents dossiers ».

73. Mutatis mutandis,la comparaison entre l'experience coloniale de ces sous-officiers et celle des adrninis
trateurs de la France d'outre-mer ou des ingenieurs des Ponts et Chaussees parait feconde : ils semblent
partager, it des degres divers et en depit des specificites Iiees au corps d' origine, « une culture profes
sionnelle [... ] envisagee comme un anti-bureau, par son refus des formes traditionnelles d'action
administrative » (Fredenucci (J.-c.), « La brousse coloniale ou l'anti-bureau », Revuefrancoise d'adminis
trationpublique, 108,2003, p. 603).
74. Entretien avec Francois V., Asnieres, 27 novembre 2003.
75. Marie (M.), « La guerre, la colonie, la ville et les sciences sociaies », Sociologie du travail, 2, 1995,p. 278.

76 I p<?Ji~j)(    
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 C
on

se
rv

at
oi

re
 N

at
io

na
l d

es
 A

rt
s 

et
 M

ét
ie

rs
 -

   
- 

16
3.

17
3.

37
.1

70
 -

 2
2/

11
/2

01
6 

11
h1

2.
 ©

 D
e 

B
oe

ck
 S

up
ér

ie
ur

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - C

onservatoire N
ational des A

rts et M
étiers -   - 163.173.37.170 - 22/11/2016 11h12. ©

 D
e B

oeck S
upérieur 



s~lariti..conduits; afin de maintenir l'ordre social local, areconvertir cette
i~rtae;militaireacquise en contexte colonial, qui leur a enseigne ce que

.. .:', '.' . la s sci d l' t 76
:'.7Ce.rtainsdirecteurs nomment a « SCIence e ar ».

HglM~i~'iieffet d;evidence que produit la continuite entre des pratiques colonia
I~s' etpo~tcoloniales - continuite renforcee dans Ie cas de la Sonacotra - ne doit
pas occulter pour autant deux phenomenes majeurs qui en limitent la portee.
D'une part, ainsi qu'on l'a montre, la remanence des competences acquises par
les directeurs en termes de gestion des hommes trouve sa place dans un projet
plus vaste d'education des classes populaires, notamment des hommes celiba
taires. Ce projet est d'autant plus ambitieux qu'il constitue une innovation dans
la politique de logement social impulsee dans les annees 1950.En cela, on pense
avoir suffisamment mis au' jour la diversite des filiations qui nourrissent la
conception du logement social adestination des FMA« isoles ». D'autre part, la
profonde heterogeneite des experiences caracterisees par le «passage par les
colonies », qui fait que certaines trajectoires individuelles restent irreductibles
les unes aux autres, invite a la prudence quant au maniement de ce scheme
explicatif global. On ne saurait done postuler l'existence d'un eventuel « capital
colonial» detenu par ces agents, tant celui-ci subsume en realite un faisceau
d'experiences et d'existences socialement differenciees".
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760Entretien avec Prancois Vo,Asnieres, 27 novembre 2003.

77. On suit en cela l'analyse que fait Romain Bertrand du « moment colonial », laquelle souligne avec
force « l'heterogeneite sociale et politique constitutive des processus d'elaboration et de mise en ceuvre
des projets coloniaux » (Bertrand (R), « Les sciences sociales et Ie "moment colonial" : de la problemati
que de la domination coloniale it celie de I'hegemonie imperiale », Questions de recherche, 18,2006, p. 30
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/question/qdr 18.pdf).
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