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Les migrations africaines dans 1'enfance,
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Rdsumd

Bien que concemds massivement par la migration, les enfants africains sont encore peu

visibles dans la littdrature tant grise que scientifique. A partir d'une revue critique de ia

litterature. cet article explore les raisons de cet dtat de fait en suivant le fi1 rouge de la

construction historique du paradigme de 1'enfant africain. Qu'il s'agisse de la confusion entre

enfants et jeunes, de la domination du moddle migratoire masculin de travail ou encore de

I'oscillation entre vulndrabilit6 et agency, la complexite, la diversitd et la spdcificitd des

enfants migrants et de leur parcours ne peuvent plus €tre ignordes. L,a ndcessaire nnall'se de

I'articulation entre parcours individuels et institutions passe obligatoirement par une riflexion

sur lanotiott de < voir > cle ces acleurs particuliers que sont les enfants'

Mots clefs .' migration" enfants. ieunes. agenc)'. institutions locales et g1obales, parcours

individuels

African Migration in childhood : Individual trajectories caught

between local and global institutions

Abstract

While African children are massively involved in migration" they remain occluded in

grey as well as scholarly literature. Based on a critical review of the iiterature. this arlicle

Jrpto.., the reasons for this situation b1' examining the common themes at the heart of the

historical construction of the African child paradigm. Despite the common confusion

betrveen "children" and "youth". the domination of the male labor migratory model or the

oscillation between vulnerability and agency. the complexity. diversity and specificity of

these migrating children and their trajectories cannot be ignored. The articulation bet\jveen

individual trajectories and institutions requires that the notion of "voice" be truly examined

in the case ofthese specific actors'
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Dans le monde acaddmique - comme dans les politiques publiques

nationales et internationales relaydes par les canaux mddiatiques -, des

figures de I'enfance contrastdes tracent une frontidre entre l'Euro-Amdrique

et le reste du monde : si I'enfant-roi, et dans certains cas Son corrolaire

1'enfant 'rebelle', semblent actuellement dominer les discours 'au Nord', ce

sont les images d'enfant-victime (Guillermet. 2010 ;Fassin, 20i0), d'enfant

exploitd (Schlemmer, 6d., 1996), ou encore d'enfant source d'espoir pour

1'avenir, qui s'imposent le plus souvent lorsqu'il est question des pays 'du

Sud' et tout particulidrement de l'Afrique. Ces figures contrastdes attestent

de I'ambivalence et de I'inquidtude que souldve cette catdgorie de la
population dont les constructions sont le produit d'dpoques et de cadres

culturels sp6cifiques (McNee, 2004). Bien que la ligne de ddmarcation,

socialement et culturellement construite entre ces deux entitds abstraites que

sont le Nord et le Sud, soit peu interrogde de manidre critique d propos des

enfants, I'examen de certaines figures mddiatrices comme celle de I'enfant

migrant nous renseigne sur les rapports historiques complexes entre

differentes rdgions du monde, et notamment entre I'Afrique et I'Europe.

Profils d'enfants 'd discipliner' ou 'd sauver', droits de l'enfant ou encore

droit d l'enfant sont en effet le fruit d'une dvolution historique et politiquel
qui a poussd au premier plan une cat6gorie d'acteurs jusqu'ici peu prise en

compte et ainsi suscitd un intdr€t grandissant que la recherche n'a cessd

depuis de reiayer.

1 q. Stephens (dd.) (1995): Scheper-Hughes et Sargent (eds.) (1993); Segalen (2010).

Plusieurs des notions et thdmatiques centrales dans I'apprdhension des migrations d'enfants.
qui sont aborddes de manidre transversale dans le numdro. s'inscrivent dans le cadre de la

convention des droits de l'enfant, soit parce qu'elles y figurent comme un droit (dducation,

[(- protection. doit d l'expression.yetc.). soit parce qu'elles sonl envisagdes comme porteuses de

/ iisque lle deplacement).
-' Pour une analyse des ddfis mdthodologiques et epistdmologiques que posent ces dtudes,

voir notamment: Hardmar (1993) ; Weiss (1993) ; Kubik (1995), ainsi que plusieurs

contributions in Renner (dd.) (1995); Gottlieb (2000); Danic, Delalande et Rayou (2006);

Bluebond-Langner et Korbin (2007) : Montgomery (2009)'
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L,analyse des expdriences migratoires des enfants est au carrefour de

nombreuses disciplines institu6es (histoire, anthropologie, psychologie,

psychiatrie, psychanalyse, sociologie, sciences de 1'dducation, , etc.)' de

.tru*pr de recirerche plus rdcents (Chitdren Stuclies)3, mais dgalement de

differentes sphdres institutionnelles (Etats, institutions internationales) et

professionnelles (mddicale, paramddicale, sociale, oNG) qui souvent ne

dialoguent que peu entre elles. De par leur position liminaire, leur statut de

passeurs de frontidres, les enfants migrants complexifient I'approche des

migrations. Sans doute plus que pour d'autres, leur expdrience migratoire ne

cadre pas toujours avec les r6les qui leur sont assignds par les adultes.

Entrer dans les vies de ces enfants revdle les multiples enjeux dont ils sont

I'objet et les vecteurs, et permet de mieux comprendre leurs mondes

migratoires.
Nous adoptons ici une ddfinition 'totale' de la migration afin de

montrer les interconnexions entre les diffdrentes formes de migration, dont

les frontidres s'avdrent souvent floues (Cordell, Gregory et Piclid, 1996).

Pour reprendre la d6finition de Moch (1987) dans le contexte africain, par

migration, nous entendons tout changement de rdsidence, temporaire ou

permanent, qui se fait au-deld de la limite d6finie par le lieu de vie d'une

communautd determinde, que cela soit un village ou une ville, que ces

migrations soient locales, rdgionales ou intra/intercontinentales, ce qui

inclut d la fois les migrations saisonnidres et les migrations d plus long

terme5.

La litt6rature fait rarement la distinction entre mobilitds, migration et

circulation. Nous retenons ici le terme migration qui nous apparait plus

large dans son acceptation que celui de mobilitd. La notion de mobilitd, en

ne retenant finalement que le mouvement en lui-m$me, tend de fait d
exclure la possibilitd d'immobiliteld'art€t dans le parcours rnigratoire.

Associde dL la notion de mobilitd sociale, son utilisation peut dgalement

amener d concentrer le questionnement scientifique sur le succds ou l'6chec

de la migration, son aspect 6mancipateur ou alienant, jugements qui

s'avdrent finalement trds subjectifs et somme toute essentialisants. De

m€me, le terme circulation, qui renvoie d une forme particulidre de

migration faite de ddplacements successifs, d'allers-retours inscrivant les

migrants (adultes ou enfants) dans un rapport particulier au temps et d

I'espace, ne sera pas employd comme terme gdn6rique car il exlut d'offltce

les migrations uniques et ddfinitives.

, Sur une discussion quant aux diffdrents critdres retenus en sciences sociales pour ddfinir la

notion de migration. voir Domenach et Piquet ( 1995).
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Si les recherches sur les enfants d'une pat1, et les recherches sur les

migrations en Afrique d'autre pafi, ont connu un d6veloppement certain ces

vingt dernidres anndes, il semble qu'aujourd'hui encore, les dynamiques

familiales migratoires en Afrique restent sous-dtudides (Razy et Baby-

Collin,6ds.,2011) et que le tirdme des enfants migrants africains n'ait
finalement pas encore suscitd tout f intdr€t qu'il merite.

Des ftudes importantes sur les expdriences migratoires des enfants en

Afrique ont certes dt6 mendes ces dernidres anndes, tant au niveau

sociologique, anthropologique (entre autres : Lambeft, 20021- Whitehead

and Hashim,2005; Hashim, 2005,2006 et 2007; Thorsen, 2006,2007 ;

Hertrich et Lesclingand, 2007 ; Whitehead, Hashim et lversen, 2007 ;

Collinson, 2008 ; Hashim et Thorsen, 2011) qu'historique (Beinart, 1991 ;

Rich,2010;Lord,2010 et 2011f. Si ces travaux permettent notamment de

montrer que les enfants sont socialement et historiquement des acteurs it

part entidre de la migration. qu'ils migrent seuls ou avec des adultes, il est

cependant important de remarquer, comme le souligne Lord (2010 :33), que

dans la plupart de ces travaux, c'est la dimension plus sociale que spatiale

de la migration qui est analysde. Or, comme notd prdc6demment, la

focalisation sur la mobilitd sociale (notamment, la migration

'emancipatrice', voir infra), prdsente le risque d'emp€cher toute prise en

compte de la diversitd des situations migratoires.

Mais de quels enfants parle-t-on ? Dans la littdrature sur I'Afrique, on

identifie plusieurs ddclinaisons de la figure de l'enfant victime qui ne

peuvent €tre comprises qu'au regard les unes des autres dont celle de

l'enfant esclave, de l'enfant malnutri, de I'enfant orphelin, de l'enfant

exploit{, de I'enfant soldat, de l'enfant des rues ou encore de l'enfant

sorcier. L'enfant migrant est de fait rarement prdsent.

Nous nous interrogerons dans un premier temps sur les differents

moddles sociaux et historiques de l'enfance en Afrique et sur la place des

diffdrentes figures de I'enfant migrant dans ces moddles. La pertinence d'un

moddle migratoire propre d la cat6gorie des enfants sera ensuite abord6e au

regard du moddle masculin dominant, de la notion d'agenc\ et de la
complexit6 des situations migratoires dans I'enfance. Enfin, la prdsentation

et l'analyse des articles du numdro permettront notamment de s'interroger

sur les probldmes m6thodologiques lides d la question de la voix des enfants

dans I'expdrience migratoire, ce qui nous amdnera d montrer que les

migrations dans I'enfance Se retrouvent au carrefour d'enjeux sociaux,

6 C'est dans la littdrature grise que I'ont trouve le plus grand nombre de travaux sur les

enfants migrants africains et son corrolaire le tafficking. le plus souvent sous la forme de

rapports (cl Child Migration Researcher Netrvork. University of Sussex)'
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dconomiques et politiques complexes, entre institutions locales et

institutions globales.

ENFANTS, ENFANCE ET JELNESSE D'AFRIQUE :

FIGURES ET MODELES MULTIPLES

S'il est aujourd'hui avdrd que les notions d'enfance et d'enfant sont

socialement et culturellement construites, interroger la place des enfants

migrants dans les socidtds contemporaines, et plus particulidrement

africaines, implique le ndcessaire mais n6anmoins encore trop rare recours it

une perspective historique croisde. laquelle permet notamment de mieux

saisir les influences mutuelles et les irnplications sur la longue durde des

contacts entre socidtds europdennes et socidt6s africaines'

Analyser la succession, la superposition et la rencontre des diffdrents
,moddles d'enfances' (Bonnet, Rollet, de Suremain, dds., sous presse),

notamment au XXd sidcle. permet ainsi de mieux saisir la manidre dont s'est

construit le paradigme de I'enfant africain'

cependant, il demeure extremement difficile d'obtenir des donndes sur

les constructions anciennes de I'enfance en Afrique' Pour retracer les

expdriences de vie des enfants africains sur la longue durde, les chercheurs

sont souvent confrontds d un probldme de documentation, m€me si la

d6couvefte de nouvelles sources ou la rddvaluation de certaines ddjd

connues permettent de plus en plus d'y remddier (manuscripts arabes, rdcits

des premidres missions chrdtiennes, des voyageurs, histoire orale, etc.)

Malgr6 ces donndes parcellaires, on c_onnait mieux aujourd'hui l'importance

des enfants dans l'histoire africaineT : ils furent trds nombreux parmi les

victimes des traites internes, trans-sahariennes et transatlantiques, ils ont 6td

et demeurent une Source cle main-d'Guvre cruciale pour l'dconomie

familiale et communautaire (Diptee et Klein, 2010; Klein, 2011; Getz,

2011),s ils ont souventjoud un r6le central dans I'introduction de nouvelles

pratiques religieuses (De Waal et Argenti, 2002). Ils furent au cceuf de

nombreux enjeux coloniaux et post-coloniaux de pouvoir, notamment en

tant que metisses (White, t19991 2004 Lee,2009), orphelins (Guillermet,

2010j, christianisds (de Benoist, 1987), islamisds (Rodet, 2011), dcoliers

(Boulhe, \975', Sow. 2009; Barth6ldmy,2011), malades (Ndao, 2003;

t Grace notamment d des publications spdcifiques sur ce thdme dont voici une liste non

.*tuurtiu.: Diop (dd.) (20b3); Grier (2004 et 2005); Diptee et Klein (2010): campbell,

Miers et Miller(dds.) (2009 et 2011) ; Lord (2010 et 2011)'
8 Sur les enfants comme source de main-d'ceuvre et de valeur dans l'histoire africaine, voir

nolamment: Klein et Roberts (1987); Beinart (1991); Schmidt (1992): Falola et Lovejoy'

lOr. iiSgal : Guyer et Belinga (1995) : Price (1996) : Gottlieb (200a) : Grier (2004 et 2005) ;

Shadle (2006) ; Lord (201 1).
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Dieng.2003)'. apprentis et jeunes travailleurs (Moran, 1992; Tamba, 2003 ;

Diallo, 2003 : Kom, 2009 ; Coe. 2010)ro.

On notait qu'en 2006, la population Ag6e de moins de i5 ans

representait en Afrique subsaharienne 440/o de la population, ce qui en fait

incontestablement la plus jeune rdgion du monde. On continue cependant d

ne connaitre que trop peu de choses sur ces enfants" des gen6rations passdes

aux gdnerations actuelles.

Qui sont-ils ? Parle-t-on de filles ou de gargons ? D'enfants allaitds ou

d'enfants sevrds ? Enfant, adolescent, jeune recouvrent-ils les m$mes

rdalitds partout, d toutes les dpoques et dans tous les contextes ? Sont-ils des

termes interchangeables ? Quel r6le a pu jouer et joue encore le statut social

de la famille sur la ddfinition de l'enfance et la place de l'enfant dans la

socidtd ?

D4finir un enfant...

Afin de rdpondre d ces questions, il convient de s'int6resser d une

dimension peu abord6e dans les travaux citds et pourtant cruciale, celle de la

pdriodicisation du cycle de vie, et pour ce qui nous intdresse plus

particulidrement ici, de la pdriode allant des d6buts de la vie d I'entrde dans

l'dge adulte dont les critdres de fixation sont souvent d6lids de leur contexte

historique, social et culturel. Les passages du statut d'enfant ir celui d'adulte

ne sont en effet pas uniformes en Afrique ni d'ailleurs au sein d'une m6me

socidtd et d une dpoque donnde (Guidetti, Lallemand et Morel,6ds., 1997).

De plus, le regard portd sur ces passages dvolue (Montgomery, 2008). Si les

trajectoires vers le statut d'adulte peuvent 6tre multiples et varier d'une

personne d I'autre (Notermans,2004) et si les moddles figds ne pemettent

pas de saisir la spdcificitd des vies d'enfants, force est de constater que les

dtapes du cycle de vie partagdes au sein d'une socidtd ou d'une communaut6

continuent de servir de rdfdrent, d'iddal ou encore de baromdtre ir partir

desquels se ddclinent les situations particulidres.
peu de socidtds africaines utilisent l'6ge pour diffdrencier les

enfants/cadets des adultesll, mais s'appuient sur une combinaison de

n Notons dgalement la longue liste. mais qui ne peut Ctre ddtaillde ici faute de p1ace, des

dtudes sur les enfants malades du VIH / sida, ou victimes collat6rales de la maladie, en

Afrique.
i0 Il faudrait dgalement inclure ici la trds longue liste des ouvrages sur le travail des enfants

en Afrique. Pour un ddbut de liste notamment du point de vue historique, voir note 5.

" En Eurooe au XIXe siecle. les medecins distinguent les dilfercnte,s periodes comme suit:
, la lnetite enlancetl (iusqu'ir cleux ans et demil, la ln1o1 enne e"nlancet tde trois a six-sept ans)

t{ s1 1a tgrande enfan"cef'rde tl'age de raisonf a la lpubertef) (Rollet-Echalier. 19901. Plus

gdndraGment d cette dpoque, on distin,que la premidre enfance (iusqu'd sept ans) de la
ieconde enfance (ou moyenne enfance) iusqu'd la pubert6 (douze. treize ans pour les filles et
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variables telles que le statut social, le niveau de ddpendance, le sexe et les

relations de parentd (Mcnee, 2004 ; Christiansen, Utas et Vigh. dds. 2006 ;

Aguilar, 6d.,2001 ; Diptee et Klein, 2009), produisant pour certains auteurs

"1'Age social" (Grier, 2004). C'est donc ici plut6t le statut dans la soci6td qui

ddfinit I'dge et non I'age qui ddfinit le statut (Mcnee. 2004). Ce statut

depend egalement de I'acquisition de compdtences psychomotrices et

sociales, de la construction de relations (Rabain, 11979)1994; Bonnet.

1988 ; Bril. 1988 ; Riestnan, 19921" Lancy. 19961, Gottlieb. 2004;
Razy.2007a. etc.), notamment durant les premidres anndes, puis de la
capacitd plrysique individuelle de travail, du besoin social et dconomique en

force de travail et de la volont6 de chacun d'ex6cuter certaines tAches

requises par les personnes ayant le statut d'adulte (Hashim et Thorsen,

2011). Dans ce sens, Honwana (2005) parle par exemple pour I'Angola et le

Mozambique en termes de r6les sociaux, d'attentes et de responsabilitds tor.rt

en prdcisant bien que l'6ge est cependant utilisd lorsque les gens dvoquent

des limites d'6ge qui petmettent de situer les diffdrentes dtapes perques.

Dans une certaine mesure, I'enfant du lignage des soci6t6s paysannes

d'Afrique et I'enfant de la maisonnde des socidtds paysannes d'Europe
(systdme de parentd d maison) peuvent 6tre compards dans leur double r61e

de producteur et de reproducteur (main-d'ceuvre et maillon de la

tranmission) (Segalen,2010). Mais d partir du XIXd sidcle, la transposition

du projet colonial en Afrique uniformise une diversitd des socidtds alors peu

(re)connue tollt en'redistribuant'les cartes des differences ethniques: qu'il
s'agisse de la partition entre socidtds ir classes d'Age et socidtds sans classes

d'Age, des diverses ddclinaisons des stratifications sociales et des systdmes

de parentd, de la prdsence d'initiations, de rites de passage institu6s

marquant I'acquisition de I'identitd sexuelle, d'un statut rompant avec

I'enfance sans pour autant signifier I'entrde dans I'dge adulte (souvent

associde au mariage, pouvant lui-meme 6tre li6 d la pubert6, voire d la
naissance du premier enfant), ou encore de simples passages marquds,

comme le sevrage, sans pour autant 6tre ritualisds collectivementl2. Autant

de traits qui pointent les difficultds d apprdhender le cycle de vie en termes

d'Ages universels et fixes et I'impossibilitd de faire abstraction des

quatorze ans pour les gargons) (Rollet,2001). La fin de l'enfance se situe donc d la pubeftd.

mais on note 1a diffdrence marqude entre les sexes. Ce n'est qu'ir la fin du XIXd sidcle que

'l'adolescence' est'inventde' en France par les mddecins et les pedagogues comme periode

critique" puis dtendue. des gargons pubdres bourgeois colldgiens" aux filles et aux ouvriers. d

une dpoque oir l'encadrement de ce qui est devenue une vdritable classe d'dge fait d6bat

(Thiercd 1999).

': q7. notamment Lallemand (1977): Oppong. Adaba- Bekombo-Priso et Mogey (dds')

(1978) : Bonnet (1988) : Riviere (1990) : Peatrik (1999) ; Bekombo (2009).
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diffdrences entre les sexes, elles-m6mes fortement reddfinies par le projet

colonialli.
Si les recherches anthropologiques pennettent d6sormais de mieux

cerner les dtapes sociales et symboliques de I'enfance et leurs variations

contextuelles en Afrique, la manidre dont ces constructions sociales, et

notamment les relations (grand-)parents-enfants, ont pu €tre affect6es

historiquement reste encore extremement peu connue (McNee, 2004 ;

Alber, 2004). Si la diversitd de ces constructions d travers le continent en

rend la comprdhension globale impossible (Rich,2010), certaines

constructions spdcifiques, notamment d partir du XIXd sidcle' semblent

malgrd tout identifiables.

'L'enfant africain' : travailleur,1colier, ddlinquant ?

Comme en Europe, c'est sans doute d partir du XIXd sidcle que la

place des enfants dans les soci6tds africaines commence ir changer

fondamentalementla, notamment sous I'impact des ldgislations coloniales

anti-esclavagistes, des crises alimentaires, de l'augmentation dans certains

cas de l'esclavage interne, de la progression de I'islam et du christianisme,

de l'introduction coloniale de l'dconomie mondtaire, du travail forc6 et des

cultures obligatoires, de la mddecine occidentale et de la scolarisation' sans

compter les importants efforts entrepris par les pouvoirs coloniaux et

postcoloniaux eux-memes pour contrdler, (re)definir, transformer etlou

manipuler les constructions de I'enfance africaine (Diptee et Klein, 2010)r5.

13 Sur 1e thdme genre et colonialisme en Afrique. voir notamment McClintock (1995);

Amadiume (19971 ; Hunt, Liu et Quataert (dds.) (1997) : Oydwirmi (1997); clancy-Smith et

Gouda (dds.) (199S) : Allman" Geiger, et Musisi (dds.) (2002) ; Woodward, Ha)'es et Minkley

(eOs.) iZOOi) ; Hugon (dd.) (2004) : Goerg (ed.) (2007) : Goerg. Rodet et Vince (dds.)

(200'7 ) : Coquerl -V idrov itch t ed. t (2007) .,
to En Europe. bien que le t sentiment de t'enfance"a soit ancien (Alexandre-Bidon. 1991 ), et

que les philosophes, notamment ceux du XVIIId sidcle, se soient largement intdresses aux

enfants,'ce n'eit qu'au XIXd sidcie que I'enfance devient une prdoccupation centrale

.onaouiunt ainsi d en fagonner des contours et un contenu inddits en le construisant comme

vdritable catdgorie sociale (Arids, t1960] 1973). L'enfant dmerge comme un 6tre d proteger, ir

dduquer ou 
-ir 

remettre sur le droit chemin (ouverture des salles d'asile en France.

Kindergcirten en Allemagne, dcole obligatoire, mouvement de lutte contre le travail des

enfants*et de protection dJs orphelins. , etc.). mission dont I'Etat se chargera en se substituant

peu ir peu d l;Eglise qui poursuivra certaines de ses actions paralldlement. Mais I'avdnement

de ceite figuri in,rersde de I'enfant exploitd, souvent associde d tort A la seule

industrialisaiion. ne rompt cependant pas avec le travail des enfants qui occupe encore au

XIXd sidcle tant la sphdre paysanne qu'artisanale et domestique.

A . 't Si. dans ceftains cas, la pdriode coloniale a pu jou(1'dn r6le essentiel dans la construction

fi contemporaine de I'enfant et du migrant africain. d'autres dldments tels que 1'esclavage et
- 

I'organisation du travail pr6colonial n'en ont pas moins dtd ddterminants. I1 est difficile

d,eialuer dans quelle mesure la periode coloniale a plutdt representd une rupture ou une

continuitd dans ces constructions. il n'en demeure pas moins que la pdriode post-coloniale,
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^<
" colonial concernanl les enfants a ete inspir$/suite d l'abolition de

l'esclavage interne (1848 et 1905), notamment dans le cadre de sa "mission

civilisatrice" (Conklin, 1997), par la ndcessaire rdinsertion sociale de

I'enfance ddsheritde au moyen du travail (Thioub, 2003 ; Faye. 2003), mais

egalement par la lutte contre les classes "dangereuses" mende en Europe d

la m6me dpoque (Rollet, 2001), les anciens esclaves devenant

potentiellenient des nouveaux prol6taires particulidrernent enclins au

vagabondage et au crime (Rodet- 2009). Les enfants affranchis sont ainsi

plac{s comme apprentis chez les particuliers ou dans des muvres de

bienfaisance, tandis que les 'ddlinquants' sont envoyds dans des colonies

pdnitentidres de rd6ducation par le travail. Dans les deux cas, tutelle et

patronage ou colonies pdnitentiaires permettent d I'administration comme ?t

I'dlite locale de disposer d'une main-d'ceuvre nombreuse, quasiment

gratuite et corvdable d merci, situation qui ne diffdre que peu finalement de

I'esclavage qu'ils connaissaient auparavant (Diop, 2003 ; Thioub, 2003 ;

8a,2009; Moitt, 2011).
La fin de I'esclavage rend donc d'une certaine manidre le travail des

enfants et la circulation de la main-d'ceuvre infantile plus visible (Rodet

dans ce numdro). d'autant que celle-ci est soutenue par une {conomie

coloniale qui y recourt systdmatiquement sur ses chantiers de travail forcdl6.

Il semblerait cependant que I'assistance d I'enfance prenne largement

g le pas au XX! sidcle sur le rdpressif (Faye, 2003) avec un intdrOt croissant

" d. 1'administration pour le vdcu des enfants. Mais celui-ci est

principalement d6ploy6 ir travers des programmes de surveillance et

d'dducation d la santd des mdres (McNee, 2004). Cette approche est

notamment motivde par une politique coloniale pro-nataliste qui considdre

surtout les enfants colonisds comme une future Source de main-d'cuvre

(Rogers, 19S0). I1 est ainsi crdd en 1939, it Rufisque (S6ndgal), avec pour

but d'dtendre cette exp6rience d I'ensemble de l'Afrique occidentale

frangaise, un service social qui doit rdpondre d "la prdoccupation de

I'administration frangaise d'accroitre la population noire de cette r6gion,

principalement en luttant contre la mortalitd infantile" (Rodet, 2009). ll
s'agit donc avant tout de pr6server le "capital humain" sur lequel repose

toute la mise en valeur coloniale (Ekanza, 1997).

en se r6clamant de schdmas culturels precoloniaux, a egalementioud un r6le primordial dans

la reappropriation et reddfinition de discours tant precoloniaux que coloniaux dans ce

domaine.
16 Sur le recrutement des enfants sur les chantiers coloniaux de travail forcd au Soudan

franqais. voir Rodet (2006).
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Cette prdoccupation coloniale pour I'enfance s'dtendra ensuite,

notamment sous la pression mdtropolitaine et internationale, d la question

du travail des enfantsrT. D'aprds Hashim et Thorsen (2011), entre 1919 et
,v/ 1998, dix conventions furent passdes sur le travail des enfants par lfibffice

Intemational du Travail.
La scolarisation est dgalement au cceur des grands enjeux coloniaux et

postcoloniaux concernant I'enfance (Lange. 2001 ; Lange, dd., 2003). En

Europe, la mise en place au XXd sidcle de l'dcole obligatoire jusqu'ir douze

ans puis quatorze ans, ainsi que les remaniements des cycles scolaires, dans

une alchimie de psychologie, de pddagogie, de mddecine et de politique
(notamment au regard de l'Age de la majorit6) participeront de

I'dtablissement de canons europ6ens universalisants. Ces derniers sont

7 imposds aux populations colonisdes puis en partie rdappropriefs par celles-

ci, d partir du systdme scolaire colonial et post-colonial et des legislations

des Etats africains au lendemain des Ind6pendances. C'est sur ces m0mes

canons que les organismes internationaux et les ONG construiront une

vdritable 'culture du d6veloppement' et baseront leurs interventions et leurs

programmes d destination des enfants.

Ainsi, conjugudes d la lutte contre le travail des enfants, ces politiques
ddfinissent en prioritd la place de l'enfant en farnille ou d I'ecole, limitant la
mobilitd enfantine dite 'normale' d ces deux p6les : soit I'enfant suit ses

parents migrants soit il migre pour poursuivre sa scolarite (Hashim et

Thorsen. 2011 ; Lord,2011). Toute migration ayant lieu en dehors de ce

cadre est dds lors appr6hendde comme ddviante. Le postulat sur lequel

repose cette vision de la mobilitd enfantine peut 6tre rdsumd en ces termes :

(. . . ) it is assumed in westem societies that children have a natural need for stability
and securiry which can be provided by the domestic and familial environment. This
has resulted in much research and policy towards children being underlaid by
assumptions that associate ideal modern childhoods with residential fixiff and

domestication Qrli Laoire, Carpena-Mdndez, Tyrrell et White,2010)

Cependant, les taux de scolarisation ne sont pas uniformes en Afrique
(87%o en Afrique du Sud et au Lesotho contre 360/o au Tchad et 22Yo en

Somalie en 2006 d'aprds I'LINICEF). De plus, pour les enfants qui vont d

l'6cole, le travail au sein et d I'extdrieur de la sphdre familiale est tonjours

de mise et I'articulation entre les deux activitds se pose diffdremment selon

qu'on adopte le point de vue des enfants eux-mOmes, de leur entourage ou

17 En Afrique occidentale francaise est publid en 1936 un ddcret poftant reglementation du

travail des femmes et des enfants en Afrique occidentale frangaise. C'est la premidre fois
qu'une loi mdtropolitaine sur le travail des femmes et des enfants est en partie retransmise

dans le droit colonial en AOF. Le but principal de cette ldgislation dtait de proteger la femme

lors de la gestation. mais surlout de proteger 1e bdbd. et de limiter le travail des enfants

(Rodet. 2006). Cf. igalement Wouango (sous presse).
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des ONG qui prolifdrent A

internationaux. Dans ce sens,

contexte (Wouango. 2011) et 1a

I'dconomie d'une rdflexion sur

(Pilon. Martin et Carrv, 2010).

Prenant d6jd conscience de

pafiir des ann6es 1970 et organismes
I'dducation rndrite d'6tre interrogde en

promotion de I'enfant dcolier ne peut faire

le 'droit d I'dducation' et son universalitd

la mobilitd importante des enfants dans les

15

r\ ! .anndes 1950-1960, suite notamment d I'accdldration de I'urbanisation, les

"\^"%6fi;-ir" la ddcriront avant tout comme ddviante, le ddveloppement

d'une yo_voucratie en ville lid ir un exode rural croissant devant 0tre

y/ combattuf d tout prix (County ,2004). La question de I'enfance ddlinquante- fut certes prfsente tout au long du XXd sidcle posant notamment des

probldmes spdcifiques en temes de ddfinition de I'enfance, de la

d6linquance, du r6le des parents dans l'dducation, des questions de genre

(voir notamment l'affaire Ldonie Gueye analysde par Konat6, 2007). Mais

dans les deux ddcennies qui suivent la Seconde Guerre Mondiale, alors que

I'on assiste d la politisation croissante des populations dans le cadre des

luttes pour les Inddpendances et de la construction du nationalisme'err

Itfi:igue, appuyde par la mise en place systdmatique de politiques

pronatalistes et de protection maternelle (Tenetta. 2007), on semble passer

clairement, comme en Europe d la meme 6poque Q\agels et Rea' 2007), du

paradigme de l,enfance d canaliser au sein des 'classes dangereuses' au

XlXd sidcle (Grier. 2004) it celui de I'adolescence (ou jeunesse) 'rebelle' du

XXd sidcler8. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si cette catdgorie

de la Jeunesse africaine' dmerge alors que les pouvoirs coloniaux eux-

m6mes considdrent toujours les colonisds comme de 'grands enfants' it

dduquer (cohen, 1970 ; McNee, 2004). La jeunesse africaine postcoloniale

sera 6galement au ccur des discours politiques sur la Nation en construction

(Diouf et collignon, 2001), les pouvoirs autoritaires faisant l'apologie des

enfants de la Nation tout en contrdlant dtroitement leur jeunesse alors que

celle-ci lutte de plus en plus pour son dmancipation politique.

ln double invisibilitd des enfants migrants africains

Aux grands bouleversements du XXd sidcle prdcddemment dvoquds, et

aux cons6quences majeurs sur la place et le statut de l'enfant (abolition de

I'esclavage, guerres, changement de statut des femmes, du mariage et de la

f6condit6, ddcolonisation, cris$6conomiqug-elplus-xieenrmenS',-d6valuation

du FCFA. droits de I'enfant, etc.), s'ajoute une rdalitd ddmographique

tt La 'ieunesse' finira par apparaitre comme

gouvernements autoritaires postcoloniaux. ce qui

coloniaux de criminalisation de celle-ci ou ir en

Argenti. 2002).
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incontournable qui devrait rendre de fait les enfants migrants plus visibles

que jamais en ce ddbut de XXId sidcle. Or, paradoxalement. ces enfants sont

encore le plus souvent apprdhendds par les politiques et le monde

acaddmique, non pas comme des migrants dL part entidre, mais plut6t comme

des victimes des affres de la globalisation (enfants des rues. enfants soldats,

enfants traffiquds, prostituds, rdfugids)re tandis que les'jeunes', une

categorie floue et difficilement 'contr6lable', composeraient la vaste

maiorite des migrants illdgaux transnationaux2O. Parmi ces jeunes, les

'mineurs non accompagnds', des individus de moins de dix-huit ans (critdre

d'Age ldgal de la majoritd dans de nombreux pays d'Europe) sans

reprdsentant ldgal sont devenus des 'mineurs isolds' sur le plan du droit

dans les anndes 1990. Ces'enfants', qui ddfient les Etats-Nations et leurs

frontidres. ont peu d peu dtd construits en 'probldme social' et politique du

fait de leur double statut probldmatique de mineur et d'dtranger (Etiemble

2004a et b)21. De toute dvidence, les enfants mobiles, nomades ou sans

domicile, dont les enfants migrants font partie, ddclenchent ce que Ni
Laoire, Carpena-Mdndez, Naomi Tynell et White (2010) ddsignent comme

des moral panics. En n'occupant pas de manidre 'ad6quate' - notamment en

matidre de frontidres et d'accompagnement - les espaces qui leur/ sont

ddvolus, ils se jouent du contr6le serrd des ddplacements des mineurs qui est

'' "o"&?""0;Ilffi'e.:T.,r gbL **'," e c onfu s ion. En effet, dan s r a

littdrature contemporaine sur les enfants migrants en Afrique, c'est la notion

de jeunesse (le plus souvent dans son acception etic), ttds en vogue, qui

domine pour apprdhen$er une population migrante non adulte, mais

regroupant de faitjeu t enfants. Si la volontd de les diff6rencier apparait

parfois, rares sont les critdres I

(De Boeck et Honwana, 2005 ; Howana, 2005

rn Comme l'analysent Hashim et Thorsen (2011), les instances internationales constatent d 1a

fin des anndes 1990 que le d6bat sur le travail des enfants est dans I'impasse. les pays ne

r6ussissant pas ir se mettre d'accord. Ddsormais" l'attention es1 toumde exclusivement vers

les pires formes de migration et de travail. car le consensus international quant ir la

dangerosit6 de ces pratiques et 1a grave exploitation des enfants semblent plus claires.
20 A propos des aspirations des jeunes migrants africains. cl Schmitz (2008) et poul une

dtude de cas Mazzocchetti (201 1).
2r Le numdro 1251 de la revue Hontnes et Migrations (2004) est entidrement consacr6 d la

thdmatique. peu abordde par ailleurs dans les revues.scientifiques.
22 Ungruhe (201 0) en donne la definition suivante :! the terms vouths. adolescents, iuveniles
and 1,'oung men (and women) refer to a group of people r,vho are considered to be above rvhat

is culturally regarded as being children but rvho have not yet achieved the social position of
an adult in theii-sociery'(...) youth is neither-iust a lif'e stage oftransition nor a cultural entitl'

in itself but a fluid categor], integrated in social structures as rvell as filled ivith meaning bv

the young generation's attitudes and actions (...). Therefore. -'-outh is a category that mq'
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manidre approximative, les 6ges ou tranches d'age auxquels ils

correspondent ou encore de simples repdres en termes de rdles ou de

responsabilit6s attendues. Or. le continuum artificiel (d la lecture les enfants

sont en rdalitd souvent peu presents) ainsi construit n'est pas san%a
consequeuces : la catdgorie des enfants est noyde dans celle des jeune{!
Pourvus d'agency (voir infia.), notion egalement trg1,.en vogue. les enfants,

lorsqu'ils apparaissent, sont assimilds aux jeunek{et pares des m6mes

modls de revendication ou d'expression que leur aineN Les specificitds des

enfants. parce qu'elles demeurent impensdes, ne peuvent alors pas 6tre

etudides.
Cette orientation majoritaire influe sur la ddfinition actuelle de

I'enfance en Afrique (De Waal et Argenti, 2002) et rend les enfants

migrants d'autant plus invisibles que la production scientifique^.sur la

jeu*nesse coloniale et postcoloniale en Afrique est abandondante26 alors

mQme que I'enfance, et encore plus la petite enfance, dont les contours ne

sont pas toujours clairement ddfinis faute d'articulation entre critdres

locaux2? et critdres ir caractdre universalisant, restent tout aussi floues, tant d

1'heure actuelle que d'un point de vue historique.

include people liom a rather uiclc ransc of ages. InrJre context of.iuvenile migration, ("') the

agc hracket',tr'rottth betuccn l0 and j2 t.a,s t... t 
tf

tiAlom m6me qu'il s'agit gdndralement dans ces recherches de rompre avec la notion d'dtres

en devenir pour se focaliser sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font'
2u Voir notamment: d'Almeida-Topor et Goerg. dds. (1989): Beinart (1991); Almeida-

Topor, Coquery-Vidrovitch et Goerg' 6ds. (1992): Heap (1997); Comaroff & Comaroff

tzdooj ;oiouf et Collignon" eds. (2001);Glaser (2000 et 2005): De Waal and Argenti. eds.

iZOOUi: Burgess 12001): Parsons (2004); Falola, (ed.) (200a); De Boeck et Honwana

lZOO:j , eurt"on IZOOS; ,.Wull.t (2006) : Fourchard (2006) ; Christiansen, Utas et Vigh' dds.

iZOOOj ; Bagnol, Matebeni. Simon. Blaser, Manuel et Moutinho (2010)'
i7 Les anthropologues. et plus particulidrement les anthropologues de I'enfance, se sont

attachds ar metire alu jour la manidre dont les societds etudiees ddcoupent le continuum de la

vie et les nombreux travaux montrent autant de similitudes que de differences entre socidtes

africaines elles-mOmes et socidtds africaines et socidtds europdennes (Lallemand et Le Moal'

1981 : Lallemand, 1997 ; Rabain, ug79l 1994: Baroin. van Beek. Roulon-Doko et Vincent

(dds.). 2003 : Gottlieb,2004).
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On peut se demander si les confusions et atermoiements qui agitent les

socidtds occidentales quant d leurs propres enfants etjeunes28 ne servent pas

dgalement trop souvent. sans reflexivitd aucune, de prisme d travers lequel

les bouleversements des socidtds africaines sont lus ? Si I'argument de la

globalisation peut expliquer certaines conjonctions de crise (moddles

vdhiculds par les mddias, par les organismes internationaux et les^oNG, ,

flexion sur les cri ige et

de gdneration ilocau risque de reproduire une forrne de violence neo-

coloniale sous cotii--ert de protection des enfants.

certains chercheurs ont ainsi encore tendance d recourir d la

construction occidentale de I'enfance au XXd sidcle pour analyser ce que

vivent les enfants africains (Grier, 2004 McNee, 2004 Hashim et Thorsen

2011). Si I'on semble €tre pass6 thdmatiquement de I'enfance en

danger/dangereuse du XlXd sidcle d la Jeunesse dangereuse' du XXd sidcle

(avec prolongement dans le xxld), dont le migrant serait l'une des figures

embldmatiques, force est de constater que ces approches occultent la plupart

du temps I'expdrience des enfants'

MIGRATION, MOBTLITE, CIRCULATION :

OU SONT LES ENFANTS ?

Si les migrations des adultes ont fait I'objet d'une grande attention,

celles des femmes et encore plus des enfants, sont longtemps restdes dans

l,ombre, que celles-ci soient intra- ou extra-africaine (Cordell, Gregory et

Pichd, 1996 ; Le Jeune, Pichd, Poirier, 2004 ; Rodet, 2009 ; Kuczynski et

Razy,2009 ; Hashim et Thorsen, 20n)2e .

Une histoire ancienne des migrations en Afrique

Les chercheurs sur 1es migrations depuis le XVIId sidcle en Afrique au

Sud du Sahara ddcoupent souvent cette longue histoire en trois grandes

dtapes (Gregory, 1988; Curtin, 1994). La traite des esclaves et les

migrations forcdes massives qui y sont lides semblent dominer du XVIId au

XVIIId sidcle. Avec I'abolition et la conqudte coloniale de l'intdrieur de

I'Afrique, la littdrature se concentre principalement sur la pdn6tration de

l'dconomie coloniale et les migrations de travail des hommes dans les villes

2s On observe un allongement et un raccourcissement de certaines pdriodes allant de la

naissance d l"dge adulte (Segalen" 2010), assortis d'un certain flou, m€me du c6te des

specialistes,.auiujet ae ta peiioOe de I'alolescence. qui a pouftant acquis une ptegitimite

scientifiquet;/au XXe siecle lHuerre. 2001).
:o Les deux?erniers numdros d'Hommes et Migrations (2009 et 2010) sur les migrations en

Afrique sub-saharienne traitent ir peine de ces questions malgrd l'avancee des recherches des

dix dernidres anndes en ia matidre.
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coloniales qui en serait le corollaire. Avec la fin de la seconde guerue

mondiale, puis les inddpendances, I'urbanisation semble s'accdldrer et les

recherches se concentrent dds lors sur I'exode rural, I'explosion
ddmographique en ville amplifide par les crises alimentaires des annees

1970-1980, puis sur les migrations extra-continentales, notamment vers

I'Europe et l'Amdrique du Nord.
Cette chronologie, qui peut paraitre trds grossidre, pennet

ndanmoins de ddgager plusieurs figures importantes de l'enfant migrant
dans la littdrature scientifique : l'enfant esclave et, dans sa terminologie
contemporaine, l'enfant'traffiqud', 1'enfant travailleur, I'enfant confid,

I'enfant du regroupement familial en Europe.
Elle montre 6galement que la migration s'avdre un phdnomdne

structurel ancien dans bien des socidtds africaines (aux dpoques prd-

coloniale30 comme coloniale)3r et est donc considdrde en gdndral de manidre

positive par ses membres. Dans ce cadre, la migration des enfants peut faire
partie des options envisag6es par les parents32 pour leurs enfants afin que

ceux-ci augmentent leurs chances de succds dans la vie33. Cependant, la

question de la mobilitd sociale appliqude aux enfants n'est pas si simple.

Ainsi, Lallemand (1993) montre que I'hypothdse soutenue par Goody
(1982) selon laquelle les circulations enfantines contemporaines seraient

ndcessairement liees d la volontd d'ascension sociale des parents est quelque

peu rdductrice, car elle concerne souvent une pdriode et une situation
parliculidre, I'exode rural, et plus souvent des 'pr6-adolescents' et des

'jeunes cdlibataires' que des 'enfants'.
Parmi les figures de I'enfant africain, celle de I'enfant migrant est

aujourd'hui encore peu reprdsentde dans sa diversitd et deux p6les en sont

gdndralement privildgids : d'un cdtd les enfants de la traite en Afrique et de

l'autre, les descendants d'immigrds africains en Europe (Barou, Chappart et

Lecadet dans ce numero). A la jonction entre ces univers sont plus

rdcemment apparus les enfants de I'adoption internationale dont le texte de

Getahun restitue, pour le contexte dthiopien. la construction du statut et les

30 Sur le continent africain avant la colonisation, les migrations dtaient la condition m€me de

reproduction du svstdme. qu'il s'agisse des dchanges commerciaux, de la recherche de

nouvelles terres. de la rdsolution de conflits intemes ou de 1a destinde des cadets. Pour la
pdriode coloniale et post-coloniale. les migrations, si elles ont changd de cadre, n'en sont pas

moins demeurdes une constante dans I'organisation sociale.
3r Les migrations enf'antines. souvent prdsent6es comme marginales en Europe. ne I'ont
cependant pas 6te dtoutes les dpoques dans toutes les classes sociales (Rollet. 2001).
32 Ces parents sont eux-mdmes souvent des mi-{rants ou ont dtd des enfants migrants.
33 MCme si dans certains discours. les parents et les autorites la condamnent. on s'aperqoit
que dans la pratique peu de personnes au sein des communautds comprennent que l'on puisse

tenter d'emp€cher des enfants de 14 ans de migrel pour trouvel du travail (Dougnon, 201 l).
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tribulations dtatiques; en outre, la recherche accorde de plus en plus

d'importance aux enfants left behind (Kane, 2002). Les enjeux {ducatifs et

la confrontation des s1'stdmes en migration ne peuvent en effet €tre limitds

au pays d'accueil. La migration est, comme ddjd souligne prdcddemment, un

processus qui relie des espaces multiples, peu en contact direct daris le

passd, mais qui le sont ddsormais de manidre quasi-permanente grfice au

ddveloppement des technologies de communication et des movens de

transports.

Entre domination du rnodile migratoire masculin et agency

Dans les travaux sur les migrations enfantines en Afrique, comme pour

les femmes, les migrations des enfants ne sont encore que trop souvent

aborddes en termes d'emancipation (Rodet, 2009) eI de 'chemin vers

I'independance et la maturitd', I'intdrdt d'dtudier ces migrations dtant d'en

analyser les bienfaits en termes de mobilitd sociale. Les chercheurs

examinent ainsi en priorit6 les migrations 'ind6pendantes'34 qui

permettraient de mesurer plus prdcisdment la mobilitd sociale sans pour

autant interroger ces notions. En se concentrant principalement sur les

migrations dites inddpendantes, nombre de ces dtudes continuent

implicitement d considdrer le concept de migration de travail - et ses avatars

telle que I'exploitation - comme le rdferent central, neutre et universel pour

I'analyse des migrations, alors qlle ce dernier n'est finalement qu'un

rdferent 'adulte masculin' (Rodet, 2009)35. Toute migration s'6loignant de

ce moddle, notamment celle des enfants avec leur famille, demeure quasi-

invisibles, notamment sur le plan statistique (Pilon et Deleigne). I1 en va de

m6me de I'approche en termes de 'famille transnationale' qui a longtemps

laissd dans l'ombre des acteurs marginaux, les femmes et surtout les enfants

confinds dans la sphdre privde (Orellana, Thorne, Chee et Lam, 2007 ;

Razy et Baby-Collin, dds., 2011). Pourtant, la grande majoritd des

migrations dans I'enfance ont prdcisdment lieu dans le cadre de la parentd

ou de relations de pseudo-parentd. De m€me, lorsque les enfants migrent

sans leur parents ou apparentds, la ddcision du ddpart est approuvde ou

connue dans la plupart des cas par au moins l'un des parents ou un membre

de I'entourage (Castaldo, Tagoe, Anarfi et Kwankye. 2009). Cette migration

renforce dans certains cas leur propre position dans la famille et la
communautd - qu'il s'agisse d'enfants en bas 6ge ou d'enfants plus Ag6s, ce

qui correspond finalement peu aux moddles souvent v6hicul6s d'enfants

to Selon Thorsen et Hashim (2011), les migrations inddpendantes des enfants sont celles qui

s'effectuent sans les Parents.
3s Le moddle migratoire masculin a lui-m6me subi des changements. notamment au regard

D,^/i des figures du migrant tour ir tour travailleur, acteur.letc. (Kucn'nski et Razl', 2009).

20
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migrants (mais de facto dans ces dtudes plut6t de jeunes) en qu6te

d'inddpendance, en rupture ou en concunence avec les adultes (Timera,

2001 ; Rich, 2010 ; Thorsen, 2007 ; Ungruhe, 2010)36.

Comme pour les femmes migrantes (Rodet, 2009), vouloir d tout prix

ddmontrer que les enfants sont actifs et inddpendants dans la migration,

c'est continuer d se rdfdrer implicitement d la meme dichotomie qui a

contribud ir rendre ces migrations invisibles. L'utilisation de cette

dichotomie implique la ddfinition d'un critdre qui permet de ddterminer d

parlir de quel moment la migration peut €tre considdrde comme 'active'. Le

critdre souvent retenu est le niveau de prise de ddcision. Or le processus

ddcisionnel s'avdre bien plus complexe que ce que pourrait laisser supposer

une telle dichotomie, d savoir si le migrant ddcide lui-m€me ou non de

migrer3?. Une focalisation sur le niveau de ddcision dans la migration risque

donc d'entrainer la mise d 1'ecart d'une part importante des migrations, les

raisons et causes de ces migrations pouvant 0tre multiples, imbriqudes et

fvolutives pour le sujet lui-m€*e". Les migrants et leur famille ne peuvent

pas toujours se rappeler ou connaitre tous les facteurs ayant influencd la
ddcision de migrer. Les enfants exp6rimentent comme les adultes une

varietd de trajectoires migratoires, souvent de manidre combin6e d l'dchelle

de plusieurs ann6es qu'il convient d'analyser sous la fotme d'un processus :

migrations rurales, urbaines, forcdes, saisonnidres, ddfinitives... L'adoption
d'une definition 'totale' de la rnigration ddmontre notamment les

interconnexions et le flou des frontidres entre ces differentes formes de

migration (Rodet, 2009).

De plus, en tentant de montrer que les enfants sont dgalement actifs

dans la migration, I'utilisation de cette dichotomie s'avdre naturaliste et

essentialiste. Elle consiste d traiter les enfants comme un groupe spdfique

homogdne ignorant les diffdrences au sein de ce m€me groupe (James et

Prout, dds., 1990).

Il est important ici de ddconstruire cette dichotomie pour montrer le

niveau hidrarchique implicite qu'elle contient (Derrida, 1981). Ainsi, le

rdfdrent ultime qui permet, dans cette dichotomie, de ddterminer si la

-ju De nombreuses dtudes plaquent ainsi certains conflits generationels vecus par les

^ b.ieunes $ les;)caders sociau#sur les enlanrs migrants. Pour une analyse hisrorique de la

[\irotion de].ieunesse rebellel dans l'Afrique coloniale- r oir \\ aller (2006).

J tt Dans te cas par exemple des migrations forcdes des enfants rdsultant de la mise en

esclavage ou du travail forcd colonial pour pallier le n'ranque de main-d'cnuvre sur les

chantiers coloniaux. la question du niveau de ddcision apparait inadaptde.

'* Massart (2009) recense les raisons et motivations de la migration comme suit pour des

"enfants et ieunes ouest-africains mobiles" : "Argent-liquiditds", "Biens". "Transfotmer la

rdalitd sociale". "Fuir un milieu stigmatisd". "Changer de cadre dconomique", ''Les

responsabilitds familiales". "S'6manciper. s'dduquer", "Mariage des fi11es"'
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migration doit €tre considdrde comme active ou passive, est en realitd la
'migration adulte de travail'. Les migrations des enfants ne sont finalement
prises en compte que si elles se rapprochent des critdres d'analyse des

migrations adultes de travail, c'est-d-dire si les enfants migrent de manidre
'inddpendante' et temporaire, dans le cadre de la recherche d'un emploi
rdmundrd en ville. Toute rnigration s'dloignant de ces critdres, comme les

migrations dites 'd'accompagnement' ou les migratiotts rurales, restent, de

fait, ignordes. En ne remettant pas en cause cette dichotomie 'migration
active/passive', les chercheurs continuent donc implicitement d consid6rer
le concept de migration de travail comme le rdf6rent central, neutre et

universel dans I'analyse des migrations, alors que ce dernier est finalement
un rdfdrent 'adulte masculin' qui traduit un point de vue occidental ndo-
libdral, qui plus est 'adultocentrique'3e.

Si les travaux sur les migrations masculines adultes n'ont pas d'emblde
intdgre la variable de 1'agency, il semblerait que cette notion ait directement
6td associde au traitement des migrations des enfants. Mais que recouvre le
tercne agencltao dont on peut associer I'dmergence, pour le cas qui nous

intdresse, d la distanciation des o'models of children and childhood with
more structural and chronological substrates" (Bluebond-Langner et Korbin,
2007)? Concernant les dtudes sur I'enfance. on peut distinguer, sans entrer
dans une analyse compldte, deux sources principales qui ont inspird la
notion d'agencv dans un contexte historique ou, faut-il le .rappeler, la

,7 convention des droits de I'enfant dtait en pleine elaboration7;fu1 source la
plus souvent mentionnde I'associe d la 'ddcouverte' du caractdre

historiquement et socialement construit de l'enfance d partir duquel les

Clilldren Studies se sont ddveloppdes en mettant I'accent sur les enfants,
non plus Otre en devenir, mais "6tres actuels" (James et Prout, dds., 1990)

dont la voix doit 6tre entendue et dcoutde pour elle-m€me. La seconde

source est quant d elle ancrde dans les recherches en psychologie et en

psychanalyse qui ont ddmontrd que I'enfant, dds les ddbuts de sa vie, jouait
un r6le d'acteur des interactions sociales*t. Enfin, la notion d'ag,enc1t ne

3e De mOme" I'utilisation de la notion de retour pour des enfants de migrants se rendant dans

le pa.vs de leurs parents montre la pregnance du modele migratoire masculin (Razy 2006t.
oo Chauueau 12005.1 constate que I.q notion de social agcnct' est le plus sour.ent) detachee du

contexte historique et structurel! Dans les travau\ sur les .ieunes ruraur alricains. par

ailleurs moins erudies que leurs homologues urbains. ce meme auteur note :ti1a capacite
des jeunes ir se constituer des marges de manceuvre et d contoumer ou peser sur les
dynamiques sociales qui contribuent d les exclure ne prend sens que par rapport aux aspects

d'ordre structurel qui. selon une, tra.iectoire historique particulidre. contraignent et

conditionnent leur capacite d'actionll
atNotons au passage" que dans de nombreuses socidtes. le petit enfant (gendralement avant le
sevrage) est dotde. pour des raisons notamment religieuses, de ce qui pourrait 6tre rapprochde

d'une forme d'agenc..t (Raz1'. sous presse).
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peut €tre dissoci6e de celle d'empowerntent qui est au cceur des programmes

destilds aux populations 'pauvres' ou 'ddfavorisdes' tant au Nord qu'au

Sud, marquant son ancrage dans la sphdre politique.

Mais dans la littdrature actuelle sur les enfants, force est de constater

qu'il n'existe pas de consensus autour de la notion d'agency; plus encore,

"ll. 
.rt le plus souvent postulde sans €tre interrogde ni mdme d6finiea2, bien

que sa cornplexitd et ses ambiguitds puissent 6tre analysdes en contexte

(Honwana et De Boeck, 2005y3. Lorsqu'elle est ddfinie, c'est le plus

souvent en puisant dans des travaux concernant les jeunes ou en Se basant

sur des cadres th6oriques pensds pour les adultes (on pense ici d Honwana,

t20051 qui convoque Giddens et de Certeau pour dlaborer 1'agenc;- des

enfants-soldats comme une tactical agenct'|\. ce qui aboutit d op6rer un

glissement probldmatique. Quoi qu'il en soit: "This shift in positioning of
children's voices has led research. policy, and practice to what might be

labeled a commandment to listen to the voices of children" (Bluebond-

Langner et Korbin, 2007).

Si cerlains pointent les prdcautions d prendre, d'autres vont plus loin

en montrant d partir d'exemples les sous-bassements, probldmes 6thiques et

dpistdmologiques, et biais soulevds par the agenct movenlent, d6nonqant

une utilisation aveugle de la notion sans rdflexion prdalable (Lancy, d

paraitre).
Pour ddpasser le moddle structuraliste dominant, sans pour autant

dvacuer les contraintes structurelles, et interroger de manidre critique la
notion de migration inddpendante, et son corrolaire la notion d'agencl', il
convient de saisir les migrations enfantines en contexte et d'en restituer la

complexitd et les multiples d6clinaisons.

Le s div er s e s .fac e tt e s d e s mi gr at i o ns enfant ine s

Les enfants concernds par la migration le sont en rdalitd de multiples

manidres et massivement ; la voie des migrations emprunte diff6rentes

directions (au sein du pays d'origine ; pays d'origine/autre pays d'Afrique

ou pays d'origine/pays extra-africain et inversement)45 et peut revetir des

z-)

a2 Ce qui est beaucoup moins clair. c'est ie degre d'agency. les effets de cette ogenc"\, s trs
parler de la nature m€me de l'agency (Bluebond-Langner et Korbin, 2007).
al pour une analyse de cette agency dans des contextes difficiles, voir notamment Evers,

Notermans et Ommering (dds.), 2011.
o.tgy'tactical agenc],'" I mean a specific qlpe of agency that is devised to cope rvith the

.on..at.. immediate conditions of their lives in order to maximize the circumstances created

by their military and violent environmen{ (Honrvana, 2005).
15 Si I'intdr6t politique. relayde par les chercheurs, pour les questions lides aux migrations

vers I'Europe, et en particulier celles impliquant les enfants, dont le caractdre est

proportionnellement et numdriquement marginal par rapporl aux migrations intra-africaines,
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sens vari6s, dvoluer en raison de la conjoncture, notamment en pdriode de

crise (d 1'6chelle biographique ou collective) :

The powerful ideologies that place idealized childhoods in fixed and bounded

tpu".r a.. challenged by the complex realities of the lives of many, or most, of the

world's children. Research conducted in the global South reveals the ways in
which the everyday lives and biographies of many children are marked by

mobility, independence and instabiiity.
Q\,li Laoire, Carpena-Mdndez, Tynell et White,2010).

l- Les migrations des enfants af,jds - en grande partie sous la forme

du fosterage (Goody, 1982 ; Lallemand. 1993 ; Albert, 2003) trds rdpandu

dans les socidt6s d'Afriquea6 - repr6sentent sans doute en Afrique - comme

celles des adultes (de Bruijn, van Dijk et Foeken, 2001 ; de Bruijn et

Brinkman, 201 1) - plut6t la norme que 1'exception.

Or, la construction de I'enfant migrant africain contemporain repose

encore largement sur deux principes : d'une paft, les migrations

inddpendantes (sous-entendues les 'vraies' migrations) seraient un

ph6nomdne r6cent et d'autre part, la majoritd des migrations d'enfants

africains s'inscrirait, sinon a priori, souvent a posteriori dans la question du

trafic et / ou de I'exploitation d plus ou moins grande 6chellea8.

Or, les migrations des enfants s'appuient de fait trds souvent sur des

rdseaux sociaux et familiaux historiquement ancrds (Rodet, 2009). La
g_ longue histoire des migrations en Afrique inscrit tfersedrietf les enfants

migrants au sein de contextes culturels et de relations sociales se

rdparlissant entre/sur plusieurs espaces g6ographiques faisant fi des

frontidres (Hashim et Thorsen,2011). Les enfants apparaissent dds lors au

ccur des enjeux de translocalitdae et de rnultilocalitd (Rodet, 2009).

Resituer les migrations des enfants dans un contexte plus large de

/- translocay'ite / multilocalitd historique rend donc quasiment caduque le

explique en partie le manque de travaux sur ces dernidres- il ne faudrait pas qu'un

renveisement de tendance aboutisse en retour 2r ndgliger les circulations enfantines entre

Euro-Amdrique et $-f;.rque-]jfOta4neqt d double sens. Celles-ci s'inscrivent dans un

mouvement iitniluit{inat1 2007 b et ct.rsqys peine d'opposer des mourements migratoires

qui ndcessirent 6' 61t{pns-6snjointen€ntQ
ab 

Lallemand ( 1993) presente les chiffres de diffdrentes dtudes de cas africains qui montrent

- ( 
" I -_d.e-grandes disparitds en matidre de confiage : on confie peu ou de manidre systdmatique.

^ . -^^,"u4i1-r- D$IRE ( I 988) en offre un exemple dans 1a socidtd Sereer Ndut au Sdndgal.

UF'!' ' 
.'*?ou, 

un apergu g6ndral des situations dites de vulndrabilitd de I'enfant. cf entre autres

Lancl' (2008j et pour une approche plus ciblee sur les migrations dans 1'enfance. Ensor et

G ozdziak (dds. ) (20 I 0).
an Sur la notion de translocalitd en Afrique. voir notamment Marfaing et Wippel (dds.)

(2004).
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moddle de I'enfant migrant seul d la recherche d'un travail, moddle qui

renvoie finalement d celui, normatif, de I'enfant apprenti-adulte. De m€tne,

ignorer les contextes sociaux et culturels contemporains (notamment les

systdmes et les relations de parentd locaux, le statut del'enfant,4etc.) pour

ne voir dans les migrations d'enfants africains qu'une consdquence ndgative

de la globalisation, laquelle ddnaturerait I'institution 'traditionnelle' du

fosterage, ne fait que renforcer ou au mieux qu'occulter plus encore les

situations potentiellement d risque dans lesquelles se retrouvent cefiains

enfants5o.

Une premidre hypothdse peut €tre formulde concernant 1e confiage.

Celui-ci peut en effet €tre envisag6 ici comme une forme de cadre, certes

plus ou moins lAche, mais incontournable, des migrations enfantines et de

leur analyse. Il convient donc en premier lieu d'identifier diffdrentes formes

et sifuations de fosterage qui, sans pour autant recouvrir toutes les formes

contemporaines de migrations enfantines, n'en demeurent pas moins un

cadre trds prdgnant (tous les articles du numdro s'y intdressent d des degrds

divers) dont il faut restituer I'historicitd, comme s'y sont employdes Goody

(1982) en menant une dtude comparative de la circulation des enfants dans

plusieurs soci6tes d'Afrique de I'Ouest et Lallemand (1993) pour diff6rentes

socidtds +radliel*; passdes et contemporaines de par le monde, de

m€me que pour les Kotokoli du Centre du Togo (199q51. Rodet (dans ce

numdro) illustre le phdnomdne d une dpoque charnidre otr famine et

abolition de I'esclavage sont synonymes de manque de main-d'auvre dans

la rdgion de Kayes (Mali). occasionnant fluctuations et brouillage de la
frontidre entre enfants confids, petites bonnes et enfants mis en gage. Mieux
saisir les contours, la complexitd et les declinaisons contemporaines du

confiage, dans ses variantes urbaines flexibles, parfois ddli6es de la parent6

et des liens villageois (Jacquemin), comme la manidre dont il est vdcu

(Lallemand 1994; Notermans, 2008), d travers notamment la notion

analytique de rdsilience52 (Porcelli), permet d'une part d'en documenter des

pans mdconnus et d'identifier des actions, r6actions et rdflexions
proprement enfantines dans les situations de confiage, et d'autre part de

mettre au jour d'autres formes dventuelles de migrations enfantines.

50 Les politiques de lutte contre le trafficking peuvent mOme rendre les enfants concernds

encore plus vulnerables en les poussant dans la clandestinitd (Massart. 2009) ou encore d se

<leplacer en petits groupes ou de manidre iso16e pour ne pas 6tre ddmasquds lorsque des

comitds de lutte sont en place. L'un des effets collatdraux de ces politiques est de limiter des

deplacements qui" sur un plan social et matdriel. bdndficient aux enfants.
tt Pour une approche comparative de la circulation des enfants, cf notamment Anthropologie

et Socidtis ( I 988) ; Leblic (dd. ) (2004).

" q1 Enso. et Gozdziak(6ds.) (2010).
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Si en effet, d un moment donnd du processus rnigratoire ou bien tout au

long de celui-ci, les ddplacements des enfants sont inscrits dans les

migrations des adultes, de leur entourage ou dans les ddcisions des adultes

en matidre de migration, on peut- se demander d chaque fois quelle est la

l/ marge de manceuvre des enfants53'

Plus encore, aller au-deld du-simple constat d'une situation de confiage

ndcessite de ddplacer la question en analysant la circulation des enfants d
partir du statut de I'enfant, des systdmes de parentd et de la parent6 pratique

comrne des autres domaines (6conomie, politique, religieux, , etc.) dans la

socidtd de ddpart et celle d'arrivde dans une perspective historique et

anthropologique, exercice auquel se livre Lallemand (ibid.); il devient alors

ndcessaire de se demander qui (parents geniteurs ou parents sociaux

Lallemand 1976. 2004, mais dgalement enfants) peut remplir auprds de

l'enfant les fonctions parentales5a telles qu'elles sont localement ddfinies, ce

qui peut 6tre trds variable. Cela permet de resituer les questious suivantes

dans des contextes trds localisds : d partir de quel Age les enfants peuvent-ils

remplir toutes ou partie de ces fonctions parentales pour eux-m6mes ou

auprds d'autres enfants ? Les personnes qui ont en charge un enfant les

remplissent-elles ? Si tel n'est pas le cas, est-ce acceptable pour I'entourage

de l'enfant ? La question se pose diffdremment dans les situations soumises

d une conjoncture de crise (c/. les enfants qui deviennent 'chefs de mdnage'

avec I'epiddmie du VIH/Sida, les enfants rdfugids qui sont soumis d des

ddplacements en temps de guerre") oi, les frontidres entre gdndrations

deviennent plus floues et les repdres moins saisissables.

Quoi qu'il en soit, migrants eux-m6mes ott left belind (Barou), les

enfants sont largement concern6s par les migrations. En plus de f identitd

des accompagnants ou des personnes en charge de l'enfant et des liens de

parente, d'affinitd etlou des relations dconomiques entretenues entre les

'donneurs' et les 'preneurs' (pour reprendre le vocabulaire de I'alliance), il
existe d'autres critdres d prendre en compte. Sans vouloir dresser une

typologie des enfants migrants, il s'avdre indispensable cependant d'attirer
I'attention sur la varidtd et la variabilitd des situations et des critdres qui

sl La riche litterature sur les enfants issus de I'immigration comme celle concemant la

diaspora ne peuvent Otre analysees ici taute de place.
t'lcoody (1982) introduit la notion de parentalitd QtarenthooQ en ddclinant cinq fonctions
parentales assumdes de manidre exclusive soit par les gdniteurs soit reparties entre plusieurs

individus, apparent6s ou non" dans le m6me lieu ou non: concevoir et/ou engendrer un

enfant : 1'dlever (nourrissage. soins. protection) I le former" I'instruire. l'eduquer; 6tre

responsable de ce qu'il fait; le socialiser (nom" statut, droits. devoirs). Godelier (2004) a
reformuld et compldtd cette prop_osition en I a-joutant l'exercice de I'autoritd et l'interdiction
cle rapports r.*r.i, arec l'enlantTr Razl 1010t.
ss Cf. Lange (dd.) (2003) et Boyden et de Berry' (6ds.) (2004).
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peuvent 6tre ddterminants dans la vie de I'enfant migrant et permettre de

mieux saisir les spdcificitds de so-n itindraire : le genre, le rang dans la

fratrie, I'Age et le statut de I'enfant56 et de sa famille au moment du ddpart,

la durde de la migration, en somme, l'histoire migratoire de I'enfant (les

- =phases successives, la rdcurrence des ddplacements de l'enfant Aui |Aw.'t'r'
.rgu1EF,e+ivent ce dernier dans une forme de circulation), les dventuels contacts

avec I'entourage qu'il a quittd ; les 6vdnements et leurs effets au cours de la

migration.
Pour progresser d'avantage dans I'analyse de la catdgorie < migrants

independants > appliqude aux enfants migrants seuls (migrants non

accompagnds), il est important d'explorer d'autres facettes probldmatiques

de la d6finition de 'migrant inddpendant' (cf. supra) ; tout d'abord, de

manidre gdn6rale, considdrer la rnigration comme un processus (Sayad,

1977) permet d'dviter de confondre le voyage, qui peut se faire entidrement

ou partiellement seul sans pour autant prdsager de la suite de celui-ci ;

ensuite, €tre attentif ir des formes d'accompagnement diverses, notamment

par des parents, des pseudo-parents ou encore des pairs, doit permettre de

nuancer la notion de migration inddpendante : enfin, selon que l'on parle de

migration intra-africaine ou extra-africaine, les critdres de qualification des

enfants migrants et de leurs ddplacements varient.

En dehors des migrations enfantines de crise dvoqudes plus haut et tout
en prenant en compte le fait que les raisons de la migration sont souvent

multiples, changeantes et imbriqudes, les raisons structurelles des

migrations enfantines n'en semblent pas moins relever principalement du

travail, de la survie (Einarsd6ttir,2006; voir dgalement Rodet) et de la
formation au sens 1arge58. Ces causes de la migrations sont rarement

dissociables. Elles peuvent dgalement €tre li6es d des enjeux d'alliance5e ou

ir des mises en gage (Lallemand, 1988 et 1993 ; Castle et Diarra, 2003 ;

Razy,2007 b et c).

Si les ddplacements de 1'enfant s'inscrivent dans un processus visant ir

en faire un adulte qui devra jouer diffdrents r6les, notamment celui

d'6pouse, de mdre et de maitresse de maison pour les filles dans la socidt6,

tu On notera ici que les plus petits qui. lorsqu'i1s sont encore allaitds, accompagnent le plus

souvent leur mdre dans ses ddplacements pour soins, visites familiales ou dans le cadre d'un
proiet migratoire passent particulidrement inapergus...
tt On ne fait que mentionner ici les migrations enfantines pour raisons mddicales qui peuvent

€tre intra- ou extra-africaines.
,n ll ua sans dire que paftant des ddfinitions emic de l'enfance- dds lors qu'une fille est

maride, elle n'entre plus dans la catdgorie des enfants.
u' CT.Lange (dd.) (2003).

Journal des Africanistes Bl'2, 201 I : 5-48



28 Elodie Razr" Et Marie RoDET

il semble que, plus explicitement, "les services presqu'immddiats"
(Lallemand, 1993) qu'il peut rendre soient ddterminants (Lord, 2011).

Considdr6 comme un futur adulte, c'est bien dans les interstices de ce

maillage et dans certains compofiements novateurs (De Waal et Argenti,
2002) qu'il faut chercher le degre d'agancr des enfants. /"'1

Cependant. lorsqu'on dvoque l'education el l'apprentissagfllon pens.

immddiatement d la scolarisation, gdndralement dans les dcol'bs offrant un

enseignement en frangais, mais dans les pays musulmans. scolarisation rime
6galement avec formation religieuse dans des medersa (d l'dchelle de la

'consession d'un maitre coranique ou d'une structure plus grande et plus
formelle) ; 1'dducation renvoie dgalement a..1'apprentissage de tiches
diverses dont domestiques et de compdtency'hotamment culturelles pour
les enfants nds d I'dtranger (Razy, 2007 b;Gasparetti,2011 ; Whitehouse,
2009). Le cadre le plus souvent relen{ est celui des rnigrations intra-
africaines (intra-rdgionales notammeflt). m€me si, dans une moindre
mesure, les migrations scolaires, puis dans le cadre d'dtudes supdrieures

dans le sens Afrique-Europe, sortt historiquement attestdes62. Enfin, les

migrations dans le sens Europe-Afrique peuvent, contrairement aux
apparences (cf. la ddscolarisation d6finitive ou momentande), dgalement
avoir des visdes dducatives. Dans ces contextes, le travail des enfants, qui se

r6vdle souvent 6tre au cceur des enjeux migratoires (Grier, 2004 ; Castle et

Diarra, 20031' Lord, 2010 et 2011 ; Hashim et Thorsen, 2011), est

gdndralement une composante de I'dducation des enfants et pas seulement
une source de revenu pour I'enfant lui-m6me etlou pour son entourage.

Par ailleurs, toute situation de crise - que celle-ci soit
< diagnostiqude > par l'enfant lui-mdme ou par un tiers (structure de prise

en charge, membre de l'entourage,6etc.)- li6e d la situation premidre de

migration, peut gdn6rer un autre dpisode migratoire, seul ou en groupe.

C'est le cas des talibds qui fuient leur maitre coranique et rentrent alors chez

ellx par leurs propres moyens ou deviennent enfants des rues (rapport
Human Rights Watch,2010)63, mais ce peut dgalement 6tre le cas des

gtpet ites bonnest/ { Jacquem i n).

Lorsqu'ils franchissent les portes de l'Europe, les migrants Agds de

moins de dix-huit ans sont considdrds comme des 'mineurs isolds'64.

62 Principalement pour les 6lites coloniales et post-coloniales (Bourgoin. 20 I I ).
6t C/. dgalement Hunt (1993); Mbaye et Fall (1996);Andvig. Q.anagar4iah et Kielland
(2001) : Boursin (2002 et 2007) ; Dieye (2003) ; Rout Biel (2004) {PERryJ2004) ; Andrd et

Demonsant (2009). La littdrature srise sur les cnfants des-iGs en Afrique est

particulidrement abondante, notamment en langue allemande.
uo A titre d'illustration en termes d'dges, le rapporl de Migrations-Etudes note que. pour
l'annde 2001, les % des mineurs isolds dtrangers recensds ont plus de 15 ans (Etiemble.

2002).
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LES MIGRATIONS AFRICAINES DANS L'ENFANCE

L'isolement fait autornatiquement entrer ces 'enfants' dans la catdgorie des

enfants en danger. que celui-ci soit "rdel ou potentiel" (Bourgois,2004).
Comme Guillermet (2010) s'y emploie pour la figure coloniale et

contemporaine de I'orphelin au Niger en montrant les continuit6s et

discontinuites et leurs effets, il conviendrait de souligner que la seule figure

acceptable de I'enfant migrant a dt6 construite progressivement comme celle

de I'enfant vulndrable en se focalisant sur les questions lides d la traite - un

glissement s'est ceftes opdrd entre travail des enfants et traite, mais c'est

surtout la manidre d'apprdhender les faits qui a chang6. De ld pourrait 6tre

interrogde et levde l'apparente contradiction etrtre la vision largement

partagee de migrations enfantines 6mancipatrices (appuyde par la notion

d'agency), qui ne cadrent pas avec le moddle de I'exploitation, et la figure
de I'enfant victime/vulndrable, traitable au niveau du droit.

A ce jour, il ne semble pas exister de moddle migratoire spdcifique aux

enfants qui pouftant sont trds nombreux et prdsentent certaines

caractdristiques ; les enfants sont absorb6s dans le moddle migratoire
masculin adulte qui les projette comme agents dmancipds, au m6me titre
que les.jeunes, alors.que leur rdalitd est bien plus complexe.' 

oJnnis commervulndrables'mais dgalement dotds d'une capacitd d'agir
sur ce qui leur arrive (Bluebond-Langner et Korbin, 2007), voild ce qui

ferait la spdcificitd des enfants. Mais la notion de vulndrabilitd pose tout
autant de probldmes que celle d'agencl', sur laquelle on reviendra, car elle

renvoie d une ddfinition de 1'enfance qui repose sur un statut de I'enfant et

une conception de la famille qui sont loin d'6tre universels. Cette esquisse

de moddle gdndral de l'enfance qui pourrait servir de base d une rdflexion
sur un moddle migratoire spdcifique aux enfants n'est pas totalement

satisfaisante. En matidre de migration enfantine, on l'a dit, I'accent est mis

sur les enfants migrant seuls auxquels est associ6 precisdment le trait de la

vuln6rabilit6; comme s'il fallait trouver de 1'agency dans des formes de

rdsistance et de revendications des enfants pour < contrer > leur

vuln6rabilitd.
Si ce moddle mdcanique de l'enfant est pris comme point de d6part,

mais parvient d €tre ddpassd, il peut amener d rdfldchir aux spdcificitds

propres ir ceftains enfants migrants, et peut-€tre certains enfants migrants

africains.
C'est le jeu subtil des constantes et des contraintes qui s'articulent ir

des histoires uniques de circulations enfantines que les textes du numdro

explorent.

29
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DES HISTOIRES LTNIQUES DE MIGRATION ENFANTINE :

ENTRE INSTITUTIONS ET PARCOURS INDIVIDUELS

D e s qu e st ions tr ansv er s ctle s

Revenons succinctement sur cefiains points ddjd dvoquds prdcddemment

pour formuler quelques questions.

Tout d'abord, la notion de risque65 encouru par I'enfant en situation

migratoire apparait dans tous les articles de manidre plus ou moins explicite.

, S'il est clairement ddmontrd aujourd'hui que dans de nombreux cas, ce

tA ) diagnostic,lf repose souvent sur une mdconnaissance des systdmes de

" parente et de la parentd pratique dans les socidt6s africaines dtudides, en ce

qui concerne notamment le partage des fonctions parentales, il ne s'agit
cependant pas ici d'en nier I'existence. Ne serait-il pas intdressant

d'interroger la notion de risque, et celle de vulndrabilit6 qui lui est

_ intrinsdquement lide, en relation avec laEigration des enfants comme le fait

[:.u.. ?-ViOut (2000) d propos du N\H/lsida et des femmes lorsqu'il montre

)irr-t7"'|intrication des risques soci2x et sexuels qui. gouvenres par l'incertitude.

\n'en demeurenr pas moinsXoumis a une certaine hidrarchisation pratique
Qlftansmission du lVtH/sida"',positions familiales et statutaires). Dans cette

perspective, on pbut*se"-ddrxander ce qui se passerait dans la situation

inverse, c'est-ir-dire si les enfants ne migraient pas. Ne gagnerait-pn pas qn

rl comprdhension de ce que vivent les enfants si ta qr.iiiJn aes)1auteJ4
\'/ risques encourus en cas d'irnmobilitd dtaient analysds, tant du propre point

de vue de I'enfant que de celui de membres de son entourage ?

D'autre part, si l'on admet que le confiage, en Afrique comme dans

d'autres rdgions du monde, constitue une institution centrale aux multiples

d6clinaisons qui sert de cadre, ou de manidre moins contraignante parfois de

simple trame66, ir une grande partie des migrations enfantines, la question de

SeS versions contemporaines 'probldmatiques' ne .Peut 6tre eurttee

(Jacquemin, Porcelli). En effet, qu'il soit question de rTddvoiementg ou

encore de 'ddtournement' de f institution, le prdsupposd implicite en est

I'existence d'une forme pass6e rdgulde souvent appelde 'traditionnelle', en

opposition d des d6rives actuelles aux cons6quences ndgatives pour les

t PorcerBXn-f tl8ffi;m a quel point_la question du 'bon parent' revient dans les

discours dds enfants migrants. d savoir si I'enfant est bien nourri. bien habille. bien chauss6.

Mais la relation parent-enfant s'avdre egalement reciproque dans le sens oi.t l'enfant est

gg556 considdr6 comme un producteur qui doit contribuer ir I'economie familiale et

couvrir dans cefiains cas une partie de ses besbins personnels (Hashim et/Thorsd120l I ). Ce

demier aspect est parlois une des causes de la migration de l'enfant. \
66 Lorsqu'un enfant. qui a grandi dans une socidte matrilineaire. quitte le fo$et s'en va de

,on ptopr. chef rejoindre son oncle matemel dans une autre ville, il inscrit de fait sa

migration dans le cadre de rdfdrence constitue par le confiage.
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LES MIGRATIONS AFRICAINES DANS L,ENFANCE

enfants. Ld encore, loin de viser ir mettre en doute les situations souvent

dramatiques vdcues par les enfants, ne faudrait-il pas ddplacer la question de

la diffdrence de nature d la diff6rence de degrd ? En d'autres termes, cette

institution n'a-t-elle pas en tout -temps conlJu. comme toute institution, ses

tfauteurs de troubles/ et ses lprofiteursJ en tous genres qui. loin de

)ff :::'':'i.'i;,',fi :l,Tl"l,*tH'::":J,,J:fffi ;$.4/'1$"ffi F
orale en Afrique ne tdmoigne-t-elle pas de ces situations de confiage

malheureuses en nous renseignant sur la chimdre d'un Age d'or oi tous les

enfants confids vivaient heureux (Argenti,2010) ? Question de degrd donc,

qui s'illustrerait dans les crises et changements de tous ordres, notamment

dans les crises de subsistance (Lallemand, 1993) - dont la version moderne

auraient deux faces : sulivre d'un cOtd et faire du profit de l'autre

(Jacquemin, Porcelli), - mais dgalement dans les changements dans les

systdmes de parentd et d'alliance, comme dans les relations

intergdndrationnelles des socidtds lignagdres qui redessinent les contours de

la famille et de I'dducation (Alber, 2004 Notermans, 2004 ; voir dgalement

Barou).
L'dducation, au sens large. est au cGur des migrations enfantines, qu'il

s'agisse de I'apprentissage d'un mdtier ou d'activitds professionnelles plus

ou moins formelles, de tiches domestiques, d'dducation familiale ou

scolaire dans des dcoles 'frangaises' ou coraniques par exemple. Toutes ces

formes d'dducation entretiennent souvent des rapports ambigus entre elles

(Deleigne et Pilon), mais dgalement avec le travail des enfants dont I'aspect

normatif fait partie de I'apprentissage (Hashim et Thorsen, 2011; Lord

2011). Le cadre en est souvent le confiage. L'dducation, notamment scolaire

(Deleigne et Pilon), est soumise ir de nombreux aldas tant structurels que

conjoncturels qui se ddclinent souvent entre plusieurs espaces

96ographiques plus ou moins dloign6s socialement et culturellement.

Comme le montre Barou, la migration des enfants affecte toute la famille en

ce qu'elle contribue notamment d redistribuer les r6les entre gdn6rations

tant en contexte intra-africain (voir dgalement Alber et Notermans, 2004)

qu'en contexte extra-africain.
Mais qui sont les enfants qui habitent ce numdro ? Si la question des

tranches d'Age dtudides ou prises en compte est posde dans totts les articles,

elle n'en est pas pour autant rdsolue et doit faire l'objet d'un r6el croisement

systdmatique des variables locales, de leur ddfinition et de leur pratique

avec celles des institutions et lois locales, des ONG et des organismes

internationaux comme des chercheurs (notamment dans les recherches

quantitatives). De mdme, la question du genre, mise en relief dans l'article

de Jacquemin, est prdsente en filigrane dans la plupart des articles. Gageons
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qu'elle sega egalement au cceur des interrogations sur les migrations

enfantinestbmparqtt les destindes migratoires des gargons et des filles, sans

oublier que le moment du passage de la catdgorie d'enfant d adulte est

souvent diffdrent selon les sexes.

La voix des enfants

Force est de constater que les enfants, ddsormais pourvus d'agenc.1',

sont reconnus comme pofteurs d'une voix67 que les chercheurs auraient,

selon ceftains, trop longtemps ndgligde ; qu'en est-il r6ellement ?

S'il est vrai que les recherches en anthropologie de l'enfance se sont en

grande partie focalisdes sur la construction sociale et symbolique de I'enfant

d travers le discours des adultes -passage ndcessaire s'il en est-, il serait

faux d'affirmer qu'aucun des travaux rdalisds n'a mdnagd de place au point

de vue des enfants (Weiss, 1993 et 1995); plus encore, cette 'voix' des

enfants est m6me 6coutde et entendue chez les plus petits d'entre eux qui ne

parlent pas encore (Bonnet, 1988 ; Lallemand, 1993 ; Rabain, [1979) 1994;
Gottlieb, 2000 ; Razy, 2007 a et 2011 ; Bonnet et Pourchez , 2007 , Hardman,

1973).
Comme James (2007) le souligne, des prdcautions doivent €tre prises

dans I'utilisation de la parole des enfants6s car il semble en effet difficile de

parler pour et au nom des enfants. Les chercheurs peuvent tout au plus

tenter d'6tre des 'visiteurs' dans leur monde (McNee, 2004). L'une de ces

prdcautions consiste dL dviter de tomber dans le travers d'une focalisation sur

un type d'acteurs penses comme isol6s ; en effet les enfants sont en

interaction constante avec les autres acteurs'parlants'de la soci6t6. D'autre
part, le chercheur ne peut ndgliger la construction sociale et symbolique de

l'enfant qui moddle ce dernier et sa voix, ni se demander comment cette

construction moddle le chercheur lui-m6me et donc son intervention auprds

de I'enfant. Une fois ce cadre gdndral posd, un certain nombre de questions

mdritent d'6tre soulevdes.

Tout d'abord, envisager d'dcouter la voix des enfants, et donc de leur

donner la parole, ne reldve pas de l'dvidence. En effet, la pratique et

l'expression des sentiments et des dmotions est on ne peut plus variable d

ut Notons au passage que les enfants qui n'ont pas encore acquis le langage (les plus petits)

ou qui ne pouront jamais l, accdder en raison d'un handicap. en sont de facto d6pourvus :

dans le cas moins probable oir il s'agirait d'une mdtaphore" son usage nous renseigne sur

I'emphase mise surla communication verbale chez les enfants. re,o;t-Ja,\-*.\
68 quancl on cite 1a parole des enfants. il laut notamment prendre en compte la s4lil+ivi+d4e
J&€rds€n+iefl, les probldmes lids aux citations sans rdflexivitd ni remise en

contexte/perspective. de mOme que 1a polyphonie des voix, I'intention de l'auteur de la

citation et de l'auteur de I'article: il faut enfin se demander d qui serl la citation (James.

2007).
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travers l'espace et le temps (Alexandre-Bidon, 1991 ; Guidetti, Lallemand
et Morel, dds. 1997; Razy, d paraitre). Toutes les societes codifient la
parole, qui plus est celle sur I'intime et les affects, comrne la prise de parole.

Celle-ci peut €tre proscrite ou prdscrite en fonction du genre, de la

gdndration et du statut social notamment. Les enfants ne font pas exception

cornme I'a bien montrd Rabain ([1979) 1994) et leur voix ne peut Otre

entendue que si elle est saisie en contexte (Bonnet, 2010 ; voir dgalement

Porcelli), ce qui permet de mieux comprendre dans quelle mesure leur voix
peut, dans certains cas, 6tre manipulde par les adultes (Chappart et Lecadet,
Barou).

L'accds au langage et d la parole, de m6me, renvoie majoritairement au

religieux et la parole peut se rdv6ler dangereuse. Ecouter la voix des enfants

dans des socidtds oil la notme n'est pas de donner la parole aux enfants

(Jacquemin. Porcelli) pose certes des probldmes mdthodologiques ddjd

dvoquds par Lallemand d propos du confiage (1994), mais dgalement
dthiques, dont Guillermet (2010) rdsume certains des enjeux en analysant
notamment le risque d'un "emploi non rdflexif' du principe de "don de la
parole aux enfants". Le premier probldme identifid ddcoule de qui a 6td dtt
plus haut: donner la parole d tous les enfants par ddcret repose sur une

vision universaliste de I'enfance qui fait fi de 1'analyse des contextes oil sa

construction sociale et culturelle n'ob6it pas aux canons occidentauxun. D.
manidre sous-jacente, on pressent que cette parole donnde est pensde

comme ndcessairement bdndfique voire libdratrice et salvatrice pour

l'enfant, principe issu de la psychologie et de la psychanalyse (et visant

^/ l'empowermeilt dans sa version ddveloppementisteffiui" la encore. n'es1
"/ absolument pas universel. Enfin, et c'est ld un point crucial, une fois la

parole de I'enfant donn6e au chercheur qui quitte son terrain, qu'advient-il
de sa parole et qu'advient-il de I'enfant qui, en parlant, a accddd d une

forme de prise de conscience de son expdrience, voire d un processus de

subjectivation - lequel peut devenir bien encombrant ? Plus encore, en

situation migratoire, d'oi parle I'enfant africain ?

Entre participer de la reproduction d'une forme de mutisme des enfants

et provoquer leur prise de parole coirte que coitte ou simplement les dcouter,

la question se pose de savoir si ce sont les prdcautions et 'innovations'
mdthodologiques ou encore les codes dthiques qui permettront de rdsoudre

les probldmes soulevds. A qui et d quoi servent les processus de

visibilisation des enfants ? Dans quelles conditions, pourquoi et comment

les enfants, et notamment les enfants migrants africains, apparaissent-ils

6e Parmi ses critiques, Lanc-v (d paraitre) qualifie cette

hdgdmonique. issue d'une classe dominante bien-pensante et

productif que peut avoir son utilisation sans reflexivitd.
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dans les travaux scientifiques et sur les scdnes publiques nationale et

internationale ?

L'enfant-enjeu

Comme le souligne McNee (2004), dans de nombreuses socidt6s

africaines, I'enfant a toujours dtd clairement une source de joie, au ccur de

la reproduction sociale et dconomique, une grande source de main-d'ceuvre,

et donc potentiellement de richesse dans des socidtds oi la production

agricole dtait essentiellement extensive du fait de la pauvretd des sols (d'oir
I'importance de la dot pour la famille de la fille lors des mariages qui
permettait de pallier la perte de main-d'auvre). Rodet note ainsi que "Les

enfants ne sont pas ici seulement considdrds comme des 'apprentis-adultes',
mais ce sont surtout des membres de la famille d qui sont assignds des

tAches spdcifiques devant contribuer d I'dconomie familiale"70. Leur

migration peut notamment €tre lid d ce r6le de producteur.

Comme le montrent en particulier les textes de Getahun, Barou,

Chappart et Lecadet, les enfants migrants africains, sont au creur d'enjeux
politiques, dconomiques. sociaux, culturels, religieux, scientifiques, ldgaux

nationaux et internationaux (dans les politiques publiques d l'dgard des

sans-papiers et dans la mise en place des dispositifs d'expulsion, dans les

luttes politiques et sociales des parents migrants, dans les conflits
d'dducation mais 6galement entre sphdre privde et sphdre publique, q^'*-"4'"^'

./- etroitement liefir la question de la gestion de I'enfance dans les familles au
" sein des Etats-Nations). Ces enjeux rdsident aussi bien au niveau

institutionnel (Etats africains et europdens et rdgimes politiques,

organisatio_ns intemationales et ONG) qu'au niveau des populations locales

dans les F$fu-a8 d6par1 mais dgalement d'arrivde (familles, voisinage,

communautds, autoritds). Si, ce qui se joue d travers les enfants peut 6tre

traduit de manidre simplifide en termes de tensions entre production et

reproduction sociale en Afrique, en Europe et entre Afriqu_e et Europe (en

matidre dconomique, d'alliance, identitaire, religieuse, etc.)71, la prdvalence

et la morphologie des migrations dites 'inddpendantes' entre pays africains,

d mettre au tribut d'une certaine grille de lecture et d'une l6gislation

n'emp6chant pas les ddplacements d'enfants ni leur utilisation sur le marchd

du travail (Deleigne et Pilon), doivent faire I'objet de toutes les attentions

des chercheurs.

70 Voir dgalement Iliffe (1987) et Lord (2011)
'l A ce tiye. la circulation des enlants peut s'inscrire
migratoirei. une forme de dette communautaire morale.

moment du deparl des femmes, parties rejoindre leur mari il
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Toutefois, la diversitd des contextes et des expdriences migratoires

enfantines, tout comme leur complexitd, inclinent d revisiter sous un autre

angle leur spdcificitd entre agency et vulndrabilitd. Tour d tour ou

simultandment objet et sujet, vulndrable mais dotd d'agenct (Bluebond-

Langner et Korbin, 2007), les enfants, mais plus encore les enfants

migrants. pr6sentent la particularitd d'6tre 'sur-investis', ce qui n'est pas,

loin s'en faut, un gage de protection. Cet aspect est rarement compris etlou

pris en compte, que ce soit par I'entourage de I'enfant, les institutions ou

encore les chercheurs. on a notamment trop longtemps ndgligd les

changements et les adaptations que subissait le double entourageT2 de

1'enfant migrantT3 : ceux qui remplissent les fonctions parentales changent,

mais l'entourage formd par les pairs dgalement, et il ne s'agit pas

ndcessairement d'une ressollrce. Comme il est perrnis de le contaster dans

nombre des articles du numdro, l'entourage peut €tre mal disposd d l'6gard

de I'enfant (la question ressoft plus moins explicitement dans tous les

articles). Ce qui est propre aux enfants migrants, c'est prdcisdment ce

double entourage issu de la situation de migration et dans lequel les enfants

sont inscrits ; ils peuvent y puiser ou tenter d'agir contre lui, le modeler ou

le compldter : la qu€te de ressources humaines servant d remplir I'une ou

I'autre des fonctions parentales, m6me partiellement, m6me sporadiquement,

est fondamentale. L'enfant prdsente dgalement la facultd, pas

ndcessairement actualisde de manidre lineaire, de composer et parfois

mobiliser son double entourage en situation de migration comme de s'en

affranchir et de ,jouer' sur plusieurs registres (voir Porcelli, Barou).

Diffbrencier ce qui reldve de la structure de ce qui reldve de la crise -
et deviendra peut-Otre d terme structurel - ne peut aboutir qu'd la condition

de ddm€ler les liens historiques et actuels complexes entre migrations

enfantines et dvdnements, tant d une dchelle collective (au niveau des

institutions comme des situations de crises) qu'd une dchelle biographique.

Porcelli et Barou, tout comme Ni Laoire, Carpena-Mendez, Tyrrell et

white (2010) et Evers (2011), montrent notamment d quel point les

relations sociales, les notions d'appartenances et les relations d des lieux

spdcifiques et la mdmoire de ceux-ci s'avdrent fluides, contextuelles,

mobiles et largement 6volutives.

72 Sur la-notion,d'entourqgegaiest trds f6conde pour apprdhender le quotidien des enfants,

d6clard defaillant. ou m€me

35
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Les articles : une analyse de parcours ntigratoires dans l'enfance
entre institutions locales et insitutions globales

L'article de Rodet permet tout d'abord de resituer les migrations des

enfants en Afrique de l'Ouest. et plus parliculidrement au Mali, dans leur

dimension historique. L'auteure aborde notamment le caractdre socialement

et historiquement construit des stratdgies migratoires mises en place par les

parents pour eux-mdmes et leurs enfants en pdriode de crise, que ceux-ci

migrent ensemble ou non. Cet article invite d mieux comprendre le flou des

frontidres entre enfants confids et esclavage domestique provoqud par les

profonds changements dconomiques et sociaux que connait la r6gion de

Kayes (Mali) au d6but du XXd sidcle.

L'article de Jacquemin fait dcho d celui de Rodet en d6montrant que

I'institution des 'petites bonnes' en Cdte d'Ivoire a connu de nombreuses

transformations depuis les anndes 1980, notamment sous I'impact de la crise

dconomique et des ajustements structurels. L'auteure souligne d quel point

ces changements dconomiques et sociaux ont en particulier des

consdquences genrdes sur les migrations dans l'enfance et le travail des

enfants.
Comme le souligne I'arlicle de Deleigne et Pilon, la migration peuj-1

dgalement avoir des impacts tant positifs que n6gatifs sur la scolarisatifr 
,

m€me si cet aspect demeure complexe d analVser et difficilementt-'
quantifiable. Cette approche par la scolarisation, en utilisant notamment les

documents de recensement de la population au Burkina Faso, permet de

rendre les migrations enfantines visibles d'un point de vue ddmographique,

ce qui a rarement dtd rdalisd jusqu'ici. MCme si les travaux dans ce domaine

se sont parliculidrement ddveloppdes au Burkina Faso dans les quinze

dernidres anndes (voir entre autres cordell, Gregory et Pichd, 1996), ils

mdriteraient d'6tre dtendus de manidre systdmatique d d'autres pays

africains.
L'article de Porcelli, par une approche psyghplogique qualitative, rend

les expdriences migratoirei des enfants b€€u{;oilffdrs concrdtes et analyse

de manidre prdcise leur vision de celle-ci. Cette photographie ddtaill6e du

fosterage et pseudo-fosterage montre notamment 1a complexit6 des

configurations au sein de I'institution du confiage et les stratdgies multiples

de rdsilience mises en place par les enfants migrants dans leur rapport aux

adultes pour se construire un dquilibre affectif indispensable d leur

cheminement vers I'Age adulte.

ces questions affectent dgalement les enfants en situation de confiage

dans des univers transnationaux. Si, comme le souligne Barou dans son

article sur les changements familiaux chez les demandeurs d'asile et les

rdfugids en France, la communication entre pays d'origine et pays d'accueil
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peut Ctre coupde en pdriode de crise, notamment de guerre. creant des

7 situations familiales particulierement douloureuses - les parents migra(ts,dlr
h fuit de la coupure avec le pays d'origine. dprouvent l'angoisse d'avoir pbfdu

leurs enfants ici comme ld-bas - les moddles educatifs africains cofilme

europdens n'en continuent pas moins de circuler et d'affecter les parents

comme les enfants, entre rejet, rdappropriation et hybridation, ce qui n'est

que rarement apprdhendd par les services sociaux dans les pays d'accueil'
Les enfants migrants peuvent de ce fait devenir, comme le ddmontrent

Chappart et Lecadet dans leur article sur la place des enfants dans

I'dvolution des luttes et des pratiques politiques autour des sans-papiers, des

enjeux politiques et institutionnels importants qui laissent finalement peu de

place au vdcu m6me des enfants dans la migration.
Comme le montre enfin I'article de Getahun sur l'histoire de

l'adoption internationale en Ethiopie, ces questions peuvent recouvrir des

enjeux politiques internationaux forts. notamment entre pays 'du Nord' et

pays 'du Sud', entre institutions locales et institutions globales, la figure

mddiatrice de I'enfant migrant renseignant en particulier sur les rapports

historiques complexes et souvent indgalitaires entre ces diffdrentes entitds,

m6me lorsque le rapport colonial historique est de fctcto absent.

Pour finir, I'ensemble des articles ddmontrent la ndcessitd de r6fldchir

sur des cadres conceptuels et des stratdgies de recherches permettant

d'amdliorer nos connaissances quant d la nature complexe et multiple de

l' expdrience m i gratoire africaine dans I' enfance.

Nous espdrons, par ce numdro special du Journal des Africani'tle.s sur

les migrations africaines de et dans l'enfance, ouvrir quelques pistes de

r6flexion, mais sutlout susciter un plus vif intdr6t des chercheurs afin qu'ils

contribuent, aprds l'avoir reformulde et revisitde, d mettre d l'dgenda

politique une probldmatique cruciale qui concerne tant les pays du Nord que

les pays du Sud.
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