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« Parce que je suis un homme, pas un lâche ».
Révéler les rôles et les stéréotypes  

de genre à partir du cas des migrations non  
documentées (harga) en Algérie et en Tunisie

Monika SALZBRUNN, Farida SOUIAH et Simon MASTRANGELO

À Tunis, devant le secrétariat d’État aux migrations et aux 
Tunisiens à l’étranger, l’association la Terre pour Tous, qui réunit les 
familles de migrants disparus en mer, organise un sit-in, le 15  avril 
2015, pour interpeller les autorités. Il n’est ni le premier, ni le dernier. 
Comme il est désormais d’usage, les parents brandissent les visages de 
leurs enfants disparus. Ce sont presque invariablement ceux de jeunes 
hommes. Une mère tient le portrait encadré de sa fille. C’est le seul 
visage féminin parmi la cinquantaine de portraits de harraga que 
les familles brandissent en cette matinée de printemps1. Au Maghreb, 
les harraga, littéralement « les brûleurs »2, sont notamment les per-
sonnes qui tentent de quitter leur pays sans passeport ni visa, au péril 
de leur vie. La harga désigne ainsi un phénomène migratoire qui se 
déroule en marge voire en opposition au système de mobilité légal3. 

1. Observation de Farida Souiah, Tunis, 15 avril 2015.
2. On les nomme ainsi car ils « brûlent » les frontières ainsi que les étapes nécessaires à un départ 

qui respecterait les contraintes imposées par les États. Aussi, au sens figuré, ils « brûlent » leurs papiers 
pour échapper à l’identification et donc à l’expulsion.

3. Dans ce chapitre, nous choisissons de nommer ces processus de migration en marge du système 
légal, soit en mobilisant les catégories émiques – c’est-à-dire celles des acteurs eux-mêmes, à l’instar de 
harga ou harraga – soit en utilisant le terme de « migration non documentée » afin de mettre à dis-
tance les catégories de l’État, comme celles de « migration clandestine » ou de « migration illégale ».
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Sur nos terrains, en Algérie, comme en Tunisie4, il s’est révélé 
complexe d’identifier et d’entrer en contact avec des femmes 
« brûleuses ». Nos interlocuteurs nous faisaient part de rumeurs 
sur unetelle qui aurait quitté le pays sur un chalutier ou une barque 
mais ces informations étaient souvent impossibles à vérifier  ; par-
fois elles étaient niées par les familles. Malgré l’absence de statis-
tiques exhaustives sur les harraga, il est vite devenu évident que les 
« brûleuses » de frontières sont à la fois peu nombreuses et invi-
sibilisées. La masculinité de ces migrations doit être interrogée et 
ne peut pas être considérée comme neutre ou allant de soi, et ce 
d’autant plus qu’à l’échelle globale les femmes migrent tout autant 
que les hommes5. 

L’ambition de ce chapitre – interroger la dimension genrée de 
la harga – est d’abord née de ces difficultés sur le terrain. Puis, elle 
s’est construite de façon inductive et progressive au gré des données 
recueillies dans le cadre de deux projets de recherche distincts sur 
les « brûleurs », le premier en Algérie, le second en Tunisie. Nos 
données (des entretiens, des observations et des productions cultu-
relles) récoltées en premier lieu pour analyser les imaginaires et les 
itinéraires migratoires, ainsi que la politisation de la harga, rensei-
gnaient la question du genre. Loin d’un nationalisme méthodolo-
gique qui ferait de l’État l’unité d’analyse par défaut, nous propo-
sons une analyse à partir des terrains algériens et tunisiens, sans les 
comparer, mais en inscrivant ces cas dans leurs contextes respectifs. 
Il ne s’agit pas ici de nier qu’il peut exister des spécificités natio-
nales mais de défendre une étude sur le genre qui s’est construite 
par le bas à partir des données. En effet, qu’ils soient Algériens ou 

4. Les données analysées dans ce chapitre ont été recueillies dans le cadre de la thèse de doctorat de 
Farida Souiah au CERI, à l’IEP de Paris, (2009-2014) pour le terrain algérien et dans le cadre du projet 
« Undocumented Mobility (Tunisia-Switzerland) and Digital Cultural Resources after the “Arab 
Spring” », qui a été dirigé par Monika Salzbrunn et financé par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (2013-2017), pour le terrain tunisien. Farida Souiah, chercheuse senior, et Simon 
Mastrangelo, doctorant, ont collaboré au sein de ce projet.

5. Cf. les résultats du projet européen GEMMA, Enhancing Evidence Based Policy-Making in 
Gender and Migration, dont Monika Salzbrunn a dirigé l’équipe française, (migrationresearch.com/
item/enhancing-evidence-based-policy-making-in-gender-and-migration/261817).
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Tunisiens, les harraga sont très majoritairement de jeunes hommes 
urbains de classe populaire et c’est à ce titre que nous avons adopté 
cet espace d’analyse. 

Notre chapitre s’inscrit dans une approche « performative » 
du genre (Butler, 2004, 2006, 2015 ; Butler et Athanasiou, 2013 ; 
Lachheb, 2012) selon laquelle « la réalité du genre est créée par des 
performances sociales ininterrompues » (Butler, 2006 : 266). Ainsi 
par leur discours et leurs actes, les harraga « performent » leurs 
idéaux sociaux et culturels de la masculinité, tel que le courage voire 
l’intrépidité. Nous considérerons que les productions culturelles 
qui traitent de ce phénomène migratoire reflètent, co-produisent et 
diffusent ces idéaux et ces stéréotypes. En prenant en compte l’âge 
des harraga et les quartiers où ils vivent, ce chapitre s’inscrit dans 
une perspective situationnelle. Les rôles et les stéréotypes de la mas-
culinité des harraga et la manière dont ils sont performés sont plus 
particulièrement liés à leur jeunesse, à leurs milieux sociaux ainsi 
qu’aux environnements urbains. Pour compléter ces approches per-
formative et situationnelle, une perspective relationnelle du genre 
est adoptée afin d’interroger les figures et les idéaux de la féminité 
révélés par les représentations de ce phénomène migratoire.

Un phénomène migratoire genré
Les travaux de recherche en sciences sociales sur les femmes en 

migration se sont particulièrement développés depuis une qua-
rantaine d’années. Ils ont notamment montré que bien que long-
temps invisibilisées ou considérées comme passives, les femmes 
sont des actrices à part entière des processus migratoires et migrent 
tout autant que les hommes (Morokvasic, 1984, 2008  ; Catarino 
et Morokvasic, 2005), y compris lorsqu’elles sont algériennes ou 
tunisiennes. Aussi, comprendre pourquoi elles sont minoritaires 
parmi les harraga constitue une véritable question de recherche. 
Précisons que les femmes sont minoritaires parmi celles et ceux 
qui tentent de traverser la Méditerranée sans autorisation légale. 
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Selon les données disponibles sur le site du Haut-Commissariat 
des nations unies pour les réfugiés (UNHCR), les femmes repré-
sentent 18  % des personnes migrantes et réfugiées arrivées par 
la mer en Europe en 20206. Pour expliquer ce chiffre, Camille 
Schmoll (2020) fait l’hypothèse que la mortalité des femmes en 
route (avant d’atteindre la Méditerranée) et en mer serait plus éle-
vée. La sous-représentation des femmes est également liée au fait 
qu’elles sont moins nombreuses à tenter la traversée. Pour com-
prendre les causes de cette sous-représentation, il faut analyser la 
manière dont « “être une femme”, facilite ou limite les possibilités 
en termes de modalités de mobilités et d’installation dans les pays 
de destination »7. Il faut prendre en compte l’âge de celles et ceux 
qui partent, et les modalités de leur départ pour mieux expliquer 
le petit nombre de « brûleuses ».

Plusieurs éléments peuvent contribuer à expliquer pourquoi 
l’on compte peu de femmes parmi les harraga. Un premier élément 
à prendre en compte, qui prolonge les hypothèses formulées par 
Camille Schmoll, est que la harga ne présente bien souvent pas les 
mêmes risques pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes. 
Entourées de jeunes hommes, elles ne se sentent pas menacées par 
la mer uniquement. Chadia Arab décrit ces risques à partir des don-
nées d’entretien avec une «  brûleuse  » nommée Fatima  : « Elle 
risque à tout moment de se faire insulter, agresser, voire violer. 
Les hommes ne sont pas solidaires des femmes, au contraire, ils 
ne cherchent qu’à les isoler pour les empêcher de partir. » (Arab, 
2009a : 206) Karima n’a que 16 ans lorsqu’elle quitte l’Algérie en 
2010, enceinte de 4  mois. Elle décrit longuement ses hésitations 
au moment de prendre le départ. La perspective de se trouver seule 
avec des hommes, isolés sur une plage, puis durant une longue tra-
versée, lui faisait peur. Elle se sentait observée et jugée par ses com-

6. « Europe – Refugee and Migrant arrivals and dead and missing data », Operational data portal, 
26 juillet 2019, (data2.unhcr.org/en/documents/details/5846).

7. Djaouida Sehili, 2012, « Sexe, Genre et Migration », La fabrique des migrations, (fabricamig.
hypotheses.org/date/2012/04).
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pagnons de traversée. Jeune et visiblement enceinte au moment du 
départ, elle dit qu’elle pouvait lire la désapprobation dans le regard 
des jeunes hommes qui l’accompagnaient ; certains l’ont insultée. 
Naïma a quitté Oran la même année alors qu’elle avait 23 ans. Elle 
bénéficiait de la protection de son petit ami durant la traversée. Elle 
ne se sentait pas particulièrement menacée par les autres hommes 
car ces derniers étaient pour la plupart des connaissances voire des 
amis de son compagnon. En revanche, le risque qu’elle mettait 
en avant est l’absence de perspectives en cas d’échec. Les jeunes 
hommes sont généralement acceptés par les leurs après une tenta-
tive échouée. Il n’en va pas toujours de même pour les femmes et 
Naïma savait qu’en cas d’échec, elle ne pourrait pas retourner vivre 
sous le toit de ses parents. Elle raconte :

« Je partais de nuit sur une barque avec des hommes. Imagine si 
tu te fais expulser. En Algérie, tu n’as plus rien. Tes parents, ils ne 
veulent plus de toi. Ils ont honte de toi. Je priais. Je voulais arriver 
en France ou mourir. Le pire aurait été d’être renvoyée en Algérie. »8

Ainsi pour Naïma, le pire aurait été d’être expulsée et de subir 
le rejet des siens, et non de mourir en mer. Prendre la mesure des 
risques qu’implique la harga pour les jeunes femmes permet de 
comprendre pourquoi elles sont aussi peu nombreuses. Pour elles, 
ce n’est pas uniquement une transgression de l’ordre de mobilité 
légal, mais également souvent une transgression de l’ordre moral 
et familial. C’est une des raisons qui peut expliquer que les rares 
jeunes femmes qui « brûlent » sont invisibilisées car stigmatisées. 

Pour expliquer le fait que cette forme de migration soit principa-
lement masculine, il faut également évoquer les «  savoir-migrer  », 
« savoir-transiter » (Escoffier, 2004) et « savoir-circuler » mascu-
lins et féminins dans cette région. Dans le contexte d’un renforce-
ment croissant des frontières, un « savoir-migrer » inédit se déve-
loppe, comprenant de nouvelles modalités de passage et un nouveau 
savoir-faire. Au sein des villes du Maghreb, les cafés des quartiers 

8. Entretien effectué à Rennes en 2012 avec Naïma, 23 ans.
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populaires sont les lieux privilégiés des échanges sur la harga, or 
ce sont principalement des lieux fréquentés par de jeunes hommes. 
Bien qu’aucune loi n’interdise l’accès des cafés aux femmes, peu s’y 
rendent. Ces pratiques sociales permettent encore une fois de com-
prendre la rareté des jeunes femmes parmi les candidats au départ 
par la mer. La harga est un sujet de conversation pour les jeunes 
hommes des quartiers populaires. Dans les cas documentés sur le 
terrain, il n’était pas utile pour les candidats au départ d’œuvrer 
afin d’obtenir des informations sur la harga. Les informations sont 
disponibles dans leur lieu de sociabilité quotidienne. L’information 
est d’autant plus disponible que de nombreux harraga tentent à 
plusieurs reprises de se rendre en Europe, ayant l’impression d’être 
« bloqués » à la suite d’une, deux ou plusieurs tentatives de départ. 
La somme de connaissances et d’informations dont les candidats 
au départ disposent sur la harga est substantielle, notamment en 
ce qui concerne le prix du matériel (barque, moteur et GPS princi-
palement) et des instances auprès desquelles il est possible de se le 
procurer.

Enfin, le dernier faisceau d’explications qui peut être mobilisé 
pour expliquer que la harga soit principalement masculine consiste 
à inverser les modalités d’appréhension de ce phénomène et à 
se demander si les femmes n’ont pas de meilleures – dans le sens 
moins risquées – filières de migration. La harga est une modalité 
de départ pour des personnes qui sont souvent en marge de l’éco-
nomie formelle et du système légal de mobilité (Souiah, 2019). Or, 
à l’intersection entre le pays d’origine et le genre, il est possible de 
faire l’hypothèse que le régime légal de mobilité international, à 
classe sociale égale, soit plus favorable aux femmes. Elles seraient 
moins perçues comme présentant un risque migratoire ou sécuri-
taire et pourraient, à ce titre, obtenir un visa et franchir les fron-
tières légalement. Ainsi, Camille Schmoll montre que les femmes 
tunisiennes, considérée plus aisément comme des voyageuses par 
les services consulaires, légitiment leur mobilité par le fait que 
leurs maris ne pourraient pas faire ces voyages. Eux, sont  considérés 
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par les consulats tels de potentiels migrants et qu’il leur serait 
beaucoup plus difficile d’obtenir un visa pour l’Europe (Schmoll, 
2005). Certaines politiques migratoires de recrutement de main-
d’œuvre rendent visibles les biais genrés de l’administration. À 
titre d’exemple, les femmes mariées ayant des enfants à charge 
sont une des cibles privilégiées du recrutement pour le travail agri-
cole saisonnier en Espagne car on estime que leur retour au pays 
d’origine est plus probable que celui des hommes (Arab, 2009b). 
Aujourd’hui encore, l’Espagne accueille chaque année entre 10 000 
et 20 000  ouvrières marocaines (Hellio, 2008 ; Hellio et Moreno 
Nieto, 2018).

« Brûler » les frontières, « devenir » un homme
L’analyse genrée de la harga nécessite notamment l’étude des 

idéaux et stéréotypes de genre. À la suite des travaux de Raewyn 
Connell (2005), nous considérons les masculinités comme un 
positionnement dans l’ordre des genres (gender order). Les produc-
tions culturelles sur la harga 9 et les propos des harraga révèlent les 
idéaux de masculinité et de virilité des « brûleurs » de frontières. 
Ces idéaux sont liés à l’âge des harraga (adolescents et jeunes 
adultes) et aux quartiers populaires dans lesquels ils sont sociali-
sés. Parmi ces idéaux émergent notamment la capacité de transgres-
sion de lois et de frontières, l’affranchissement vis-à-vis de normes 
sociales (notamment celles incarnées par les parents), la puissance, 
le pouvoir de séduction ou encore le courage comme marqueur de 
virilité. Pour mettre en évidence ces idéaux, nous pouvons mobiliser 
le discours des harraga ainsi que leurs publications en ligne, car ils 
mettent en scène et performent leur masculinité, en particulier via 
les réseaux sociaux. 

9. Ces productions culturelles ont été au cœur de l’analyse d’autres de nos publications (Salz-
brunn et al., 2015).
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Ethnographie numérique - Les « brûleurs » et le réseau social Facebook
Notre analyse a principalement porté sur le réseau social Facebook. Nous y avons 
suivi à la fois l’activité en ligne de nos interlocuteurs rencontrés principalement en 
Tunisie et en Algérie, ainsi que l’activité sur des pages d’affinité (groupes) consa-
crées aux harraga, sur lesquelles ceux qui désirent « brûler » échangent. L’ensemble 
des membres de ces pages n’a pas forcément de projet migratoire concret et la 
plupart ne réalisera probablement pas de traversée de la Méditerranée. Il s’agit 
principalement de partages de vidéos et chansons qui traitent du désir de partir 
en évoquant à la fois le quotidien et les attentes vis-à-vis des pays de destination. 
Plus rarement, des informations sur des départs par la mer et des numéros de per-
sonnes supposées faciliter le départ s’échangent. Ce second corpus est constitué 
de vingt pages qui regroupent des dizaines de milliers de publications. Les pages 
ont été sélectionnées selon leur ouverture (il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour les consulter), ainsi que le nombre de membres (plus d’un millier par page). 

Tahar avait 17 ans quand il a fait sa première tentative de départ. 
En 2015, à 21 ans, il avait fait deux tentatives supplémentaires et 
son frère avait disparu en mer. Tahar, comme beaucoup de jeunes 
hommes de son âge, en Tunisie, utilise Facebook. Il suit quelques 
pages qui parlent de harga, discute avec des personnes qu’il connaît 
dans le monde physique, et d’autres qu’il rencontre en ligne. Il 
cible en particulier les femmes étrangères. Tahar poste également 
beaucoup de photos de lui, dont un certain nombre sont transgres-
sives. Les aspects de sa masculinité qu’il met en scène concernent 
la sortie de l’enfance et l’affranchissement des normes sociales (et 
religieuses) : boire de l’alcool, faire la fête et s’affirmer dans le quar-
tier. Pour lui, comme pour d’autres harraga, la masculinité n’est pas 
uniquement liée à la capacité de transgression des normes sociales. 
L’homme qu’il souhaite mettre en scène a des loisirs qu’il consi-
dère comme masculins, tels que la musculation ou les sports de 
vitesse, comme en attestent les photographies postées sur sa page 
Facebook personnelle et sur les pages collectives sur le thème de la 
harga. Certains de nos interlocuteurs passent des heures à la salle 
de musculation et affichent leur corps sur leurs profils. Ces corps 
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musclés sont pensés comme un instrument de séduction, de viri-
lité, mais également de puissance et potentiellement de violence. 
La masculinité que beaucoup de harraga mettent en scène sur leurs 
réseaux sociaux ne laisse que peu de place à la vulnérabilité. Ils se 
présentent comme des hommes pouvant se défendre voire atta-
quer ; il n’est pas rare que certains se photographient avec des armes 
blanches. Ces mises en scène de la violence et des transgressions des 
normes sont liées à l’âge des personnes concernées. Elles révèlent 
des stéréotypes de genre qui ne sont pas propres aux harraga algé-
riens et tunisiens. L’analyse demeure ici incomplète à défaut de 
pouvoir comparer ce que postent des jeunes Européens urbains de 
classe sociale comparable. Les « masculinités hégémoniques » et la 
« féminité emphatique » (emphasized feminity)10 sont par exemple 
omniprésents dans les représentations de certains sports, comme la 
Formule 1 (Fraysse et Mennesson, 2009).

L’univers très masculin des pages harraga sur les réseaux sociaux 
fait écho aux propos de nos interlocuteurs qui considèrent souvent 
leur capacité à entreprendre une aventure migratoire comme une 
preuve de virilité. En effet, être un homme, selon eux, c’est surtout 
être courageux, voire intrépide, déterminé et endurant. La prise de 
risque qu’implique la harga n’est pas seulement assumée, mais valo-
risée. Durant les entretiens menés auprès des harraga, la question 
du risque est toujours évoquée. Mohammed est un jeune homme 
de 23  ans qui est né et a grandi à Mostaganem, dans l’ouest de 
l’Algérie. Son père est pêcheur et il a, lui aussi, brièvement exercé 
cette profession. Lorsque Mohammed et les « fils de son quartier » 
(wled el-houma) ont décidé de partir ensemble vers l’Espagne, la 
navigation de l’embarcation lui a été confiée. Lorsqu’il fait le récit 
du jour de départ, il insiste sur le sentiment aigu de peur qu’il a 
ressenti, sur la plage, au milieu de la nuit. Il avait peur pour lui, mais 
aussi pour les autres en raison de la responsabilité qui lui avait été 
confiée. D’ailleurs, Mohammed avait interdit à son frère de venir 

10. Concept forgé par Raewyn Connell (1987) en miroir du concept de « masculinité hégémo-
nique ». C’est une féminité qui est subordonnée aux idéaux et aux regards masculins.
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avec lui tant il était conscient de l’issue potentiellement funeste de 
l’aventure migratoire qu’il allait entamer. Il ne voulait ni mourir ni 
être responsable de la mort de ses amis et voisins, c’est pourquoi il 
a eu envie de renoncer quelques minutes avant le départ. Lorsqu’il 
lui a été demandé pourquoi il n’a pas abandonné, il a simplement 
répondu : « Car je suis un homme, pas un lâche. »11 Mohammed 
n’était pas prêt à assumer la responsabilité de l’abandon et qu’on 
parle de lui dans le quartier comme celui qui a fait échouer la 
traversée vers l’Europe. 

Enfin, à certains égards, la harga peut être considérée comme 
un rite de passage vers l’âge adulte (Monsutti, 2007). Réussir 
son projet migratoire c’est se construire une «  bonne vie  »12 
(Mastrangelo, 2019) avoir un travail, fonder un foyer, régulariser 
sa situation, et pouvoir revenir au pays, aider financièrement les 
siens et afficher les attributs du succès, notamment économique. 
Les attributs d’une «  bonne vie  » et les images de celle-ci en 
Europe se construisent au sein d’espaces imaginaires transnatio-
naux, dont la mise en scène des masculinités est partie intégrante. 
Les représentations de ces masculinités se créent et se diffusent 
notamment à travers les réseaux sociaux et les productions cultu-
relles, notamment musicales (Salzbrunn et al., 2015).

Les figures et les idéaux de la féminité dans les productions 
culturelles et numériques sur la harga

Les femmes migrantes : des figures d’exception
Pour compléter cette analyse sur la masculinité et la harga, 

nous allons interroger les figures et les idéaux de la féminité 
révélés par les productions culturelles et digitales consacrées à 
ce phénomène migratoire. À quelques exceptions près, les «  brû-

11. Extrait d’un entretien effectué auprès de Mohammed, 23 ans, à Mostaganem, en avril 2012.
12. Monika Salzbrunn et Heidrun Friese, 2013, Aufbrüche. Undokumentierte Mobilität (Tunesien- 

Schweiz) und digital-kulturelle Ressourcen nach dem « Arabischen Frühling », projet financé par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique.
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leuses  » sont quasiment absentes des productions culturelles 
sur la harga. Leur migration est présentée comme étant plus 
«  extrême  » et plus «  transgressive  » que celle des hommes. 
Ainsi, seules trois caricatures au sein d’un corpus de cinquante 
caricatures algériennes (Souiah, 2016) sur la harga représentent 
des femmes «  brûleuses  » de frontières. Analysons plus préci-
sément l’une d’entre elles, dessinée par Hic pour Le Soir d’Al-
gérie. Elle s’intitule « Harraga. Même les femmes s’y mettent ». 
L’usage de l’adjectif « même » révèle que les départs des femmes 
sont perçus comme anormaux et que la migration des femmes 
est plus « extrême » que celle des hommes pour le dessinateur. 
La caricature représente une femme, debout, à l’avant du bateau. 
Elle porte une robe moulante. Ses bras sont levés vers le ciel et 
ses cheveux flottent dans le vent. Elle chante à gorge déployée la 
chanson de Céline Dion « My heart will go on…  » associée à 
la bande originale du film Titanic, évoquant ainsi l’un des nau-
frages les plus célèbres de l’histoire. Les hommes ne sont que 
des ombres dans la caricature. Ils sont regroupés à l’arrière de 
l’embarcation, serrés les uns contre les autres. Les yeux écarquil-
lés, ils sont à la fois interloqués et effrayés par cette femme dont 
la posture évoque l’émancipation et le détachement vis-à-vis du 
« qu’en dira-t-on ? ».
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Figure 1. Hic, « Harraga. Même les femmes s’y mettent », Le Soir d’Algérie, 1er janvier 2009 

Les romans et les films consacrés aux brûleurs de frontières 
mettent peu en scène des migrantes. L’une des rares harragate est 
Imène dans le film de Merzak Allouache. Ce film raconte l’histoire 
de la seconde tentative de départ de Rachid et de Nasser après le 
suicide de leur ami Omar qui n’avait plus le courage de risquer 
l’échec. Imène est la sœur d’Omar et la petite amie de Nasser. Après 
le suicide de son frère, elle est déterminée à prendre sa place sur 
l’embarcation. Rachid et Nasser tentent à plusieurs reprises de la 
dissuader de tenter une telle aventure en évoquant les risques spé-
cifiques auxquels doivent faire face les femmes migrantes. Ainsi, 
Rachid la prévient : « Imène, c’est trop risqué ! Une fille au milieu 
des hommes, ça ne se fait pas. On est avec des gens qu’on ne connaît 
pas. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer. »13 Les produc-

13. Merzak Allouache, Harragas, 26 min 50 sec.
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tions culturelles analysées reflètent et renforcent parfois des normes 
sociales patriarcales, surtout dans les cas où les femmes sont invi-
sibles. Toutefois, certaines de ces œuvres rendent également visibles 
les transgressions de ces normes malgré les aspects qui découragent 
les migrations féminines par la mer. 

Les normes sociales valorisent la harga pour les jeunes hommes 
tout en dévalorisant ce même type d’aventure migratoire pour les 
jeunes femmes, ce qui contribue à expliquer pourquoi il y a peu de 
femmes dans les embarcations des harraga. Les performances de la 
masculinité et de la féminité confortent les normes en établissant 
que la place des femmes ne serait pas sur une embarcation de for-
tune et ce d’autant plus qu’elles y seraient cernées par des hommes.

La femme « occidentale » et la mère  : les deux figures féminines 
stéréotypées

Si les femmes migrantes sont rares dans les représentations de la 
harga, cela ne signifie pas pour autant que les figures féminines sont 
absentes. Qui sont ces femmes si elles ne sont pas migrantes ? Des 
figures féminines « stéréotypiques » – la mère et la femme « occi-
dentale  »14 – incarnent respectivement le pays de départ et le pays 
d’arrivée dans les productions culturelles consacrées à la harga. 

Les femmes, et plus spécifiquement les femmes occidentales, sont 
souvent représentées dans les productions culturelles sur la harga. 
À bien des égards, elles incarnent l’attractivité de l’Occident. Ainsi, 
le désir migratoire est souvent symbolisé par des jeunes femmes 
occidentales, notamment des supportrices de clubs de football. 

14. Nous utilisons ici le terme « occidental » entre guillemets, car il s’agit d’une catégorie émique, 
soit du point de vue des acteurs. Les paroles de la chanson analysée plus loin comportent littéralement 
l’invocation de l’« Occidentale ». La plupart du temps, le fantasme de la femme désirée concerne 
l’Italienne, car l’Italie est une des destinations prioritaires des Tunisiens. 
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Figure 2. Image postée sur la page Facebook « 7ar9a », 10 décembre 2014.

 
Cette image, postée sur la page Facebook communautaire 

« 7ar9a »15, représente sur le fond du drapeau italien, des jeunes 
femmes qui portent les couleurs d’équipes de football. La personne 
qui a fait le montage a rédigé des messages en tunisien, en français 
et en italien. En tunisien, il est écrit  : «  Je pars et je ne reviens 
pas », puis « Marin, fais une bonne action ». L’internaute com-
munique par-là sa détermination à quitter la Tunisie. En français, 
il s’agit d’une déclaration d’amour adressée à une personne réelle ou 
imaginaire  : « Tu es ma vie. Je traverse la mer juste pour passe[r] 
ma vie avec toi. » Enfin, en italien, la déclaration n’est plus adres-
sée à une personne mais à l’Italie elle-même : « Je t’aime Italie ». 
Parfois, la représentation de la bonne vie et du succès social passe 
par le mariage avec une femme occidentale et beaucoup postent en 

15. Les équivalences numériques sont utilisées au Maghreb et au Moyen-Orient pour écrire les 
dialectes en alphabet latin sur Internet et dans les messages téléphoniques. Les chiffres permettent 
de retranscrire des lettres arabes qui n’ont pas d’« équivalent graphématique dans l’écriture latine » 
(Saadane et al., 2013 : 6). Nous avons maintenu cette norme de retranscription notamment pour per-
mettre au lecteur de retrouver sur le web les pages et les chansons analysées.
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ligne des photographies d’unions mixtes. Les femmes « occiden-
tales » sont l’un des symboles du désir et du succès migratoire sur 
les réseaux sociaux. 

En raison de son caractère symbolique et de la dangerosité 
des itinéraires, le thème de la harga a inspiré un grand nombre 
d’artistes. En Algérie, c’est le raï, le rap et les chants de stade qui 
traitent de cette thématique. En Tunisie, ce sont des genres popu-
laires – le rap et le mezoued – qui l’ont abordée de façon extensive. 
Le mezoued est un genre musical qui porte le nom de l’instrument 
qui en fait le son distinctif et qui est similaire à une cornemuse. 
Musique de l’exode rural, le mezoued a toujours traité de la migra-
tion et des difficultés économiques des populations marginalisées. 
Le fait que les « brûleurs » soient devenus un thème récurrent est 
à cet égard peu surprenant. Nous avons constitué et analysé un corpus 
de 54 chansons tunisiennes et 30 chansons algériennes qui ont pour 
thème principal la harga. Ces corpus ont fait l’objet d’analyses 
extensives dans d’autres publications (Souiah, 2011 ; Salzbrunn et 
al., 2015  ; Mastrangelo, 2017, 2019). Dans l’une de ses chansons 
les plus célèbres, le chanteur de raï algérien Reda Taliani reprend 
ce symbole afin d’exprimer le regret de la migration. Dans l’une des 
variations du refrain, il chante :

« Joséphine, Joséphine, qu’as-tu fait de moi ?  
Donne-moi mes papiers et mon identité, je rentre chez moi  
Oh l’Occidentale, l’Occidentale, qu’as-tu fait de moi ?  
Donne-moi mes papiers et mon identité, je rentre chez ma petite 
maman. »16

Le protagoniste regrette de ne pas être resté dans son pays, ce qui 
lui aurait permis de sauver son honneur. C’est seulement après être 
parti qu’il réalise que le mariage le rend dépendant et qu’il condi-
tionne son titre de séjour. Les papiers d’identité représentent non 
seulement le moyen de revenir en arrière en rentrant dans son pays 
d’origine, mais aussi son identité personnelle, donnée à l’épouse 

16. Traduction du dialecte algérien vers le français.
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au moment du mariage. Ainsi, «  l’Occidentale  » tant convoitée 
se transforme en prédatrice, ayant un pouvoir transformateur ainsi 
qu’un pouvoir de détention. In fine, le jeune homme préfère retour-
ner dans les bras de sa mère afin de sortir du piège de la liaison 
« occidentale ». Ce refrain contribue ainsi à asseoir une féminité 
connotée négativement – une image de la séductrice prédatrice 
qui fait penser aux Sirènes de la mythologie grecque ou encore à la 
Lorelei, figure de la mythologie rhénane, déviant de façon fatale 
les marins de leur trajet.

Quant à la mère, elle incarne, dans les productions culturelles, 
le pays de départ et les difficultés liées au sentiment d’exil et à la 
solitude. Sur leur page Facebook, il n’est pas rare que les harraga 
postent des images qui font référence à leur mère. C’est le cas 
de Zoubaier, un harraga d’une trentaine d’années originaire de 
Mohammedia, une petite ville au sud de Tunis. Cela passe à la fois 
par des images qui circulent sur Internet et que Zoubaier reprend à 
son compte en les publiant sur sa propre page Facebook privée. Il 
poste ainsi la photographie d’un fils qui serre sa mère dans ses bras. 
Une expression de contentement se lit sur les visages du fils et de 
la mère. À droite de l’image, il est écrit, en arabe : « Ma mère ; ce 
que j’ai de plus cher. » À d’autres occasions, Zoubaier publie des 
photographies où il pose avec sa mère. 

Les références à la figure maternelle sont omniprésentes dans les 
chansons tunisiennes sur la harga (Salzbrunn et al., 2015), avec 
des chansons telles que « Ya mima touahchtek » (Ô maman, tu me 
manques)17. Dans « Triq l’mor » (Le chemin de la vie), le « brû-
leur », une fois arrivé en Europe, chante :

« Ô maman, ton étreinte est tendre  
Je pleure et les larmes emplissent mes yeux  
Je n’ai pas trouvé dans l’exil une poitrine tendre  
Dans l’exil, je vis délaissé. »18

17. Hamouda Artiste ft. El Capo, « Ya mima touhchtek », 2013, 4 min 17 s.
18. Kapo, Dadi BM et Ouzaier, « Triq l’mor », 2012, 3 min 42 s.
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Le thème du manque est également abordé dans la perspec-
tive de ceux que les harraga laissent derrière eux. Mohamed Taher 
décrit une mère qui a l’impression de perdre la raison et qui court 
derrière son fils au moment où celui-ci part. La chanson « Mezoued 
el-ghorba  » («  Le mezoued de l’exil  ») est chantée dans la pers-
pective de parents dont le fils est mort en Italie. La mère, dévastée, 
refuse que les gens viennent lui présenter leurs condoléances et 
leur affirme que son fils est toujours vivant et continue de lui parler. 
Par cette figure de la mère inconsolable, cette chanson évoque le 
deuil impossible des familles dont les enfants ont disparu19. Enfin, 
la mère, seule figure féminine intègre et aimée sans fin, apparaît 
comme un contre-exemple de la figure d’« Occidentale », désirée 
mais finalement indigne car prédatrice. Par conséquent, il s’agit de 
deux figures antagonistes de la féminité emphatique (emphasized 
feminity), qui renforcent par effet de miroir une forme stéréotypée 
de masculinité. 

Conclusion 
La combinaison d’une approche ethnographique classique sur 

un terrain multisitué avec une nethnographie (ethnographie des 
espaces et des pratiques numériques) nous a permis d’appréhender 
le phénomène migratoire des «  brûleurs  » de frontières à l’aune 
de sa dimension genrée. Le même type de migration suscite des 
représentations sociales diverses selon les genres. Tandis que les 
jeunes hommes passent pour des aventuriers, des héros, ou des vic-
times selon les cas, même au retour d’une tentative avortée ou d’un 
renvoi, les jeunes femmes sont souvent stigmatisées et sont dans 
l’impossibilité de retourner auprès de leurs proches en cas d’expul-
sion. De plus, le savoir-circuler est genré  ; celui des « brûleurs » 
se transmets souvent dans des lieux de sociabilité masculins tels 
que les cafés de quartiers populaires. Par ailleurs, ils échangent sur 
leurs expériences, leurs désirs et leurs représentations de l’Europe 

19. Inconnu, « Mezoued el-ghorba », 2008, 8 min 49 s.
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à travers les réseaux sociaux. Ces derniers sont non seulement des 
espaces de circulation de savoirs genrés sur la migration non docu-
mentée, mais aussi des vitrines pour une mise en scène de la virilité ; 
ils affichent leur force physique tandis que les femmes sont pré-
sentes comme objets de désir ou épouses potentielles. Cette mise 
en scène d’une vie fantasmée est un acte performatif qui permet de 
retrouver une forme de dignité et de sortir symboliquement d’un 
état de dépossession (Butler et Athanasiou, 2013). Le rapport à la 
virilité est ainsi multiforme dans les représentations des harraga. 
On trouve aussi bien des mises en scène de soi destinées à montrer 
des hommes sans peur et potentiellement violents que des illustra-
tions du rapport essentiel et qui ne change pas entre un fils et sa 
mère, démonstration de sensibilité.

Étudier les migrations de jeunes et mineurs  
au prisme de leurs récits

Daniel SENOVILLA HERNÁNDEZ et Océane UZUREAU

Les trois récits présentés dans ce chapitre1 constituent un exemple 
des expériences de vie au pays d’origine, des périples migratoires 
et des parcours d’accueil (pas nécessairement protecteurs) de trois 
adolescents migrants en provenance d’Afrique de l’Ouest (deux 
Maliens et un Guinéen) arrivés en France entre 2014 (Karim) et 
2015 (Moussa et Boubacar). Nous sommes entrés en contact avec 
ces trois jeunes lors de nos actions de terrain à Paris dans le cadre de 
l’enquête MINAS menée entre 2014 et 2016 dans plusieurs villes 
françaises (Bailleul et Senovilla Hernándes, 2016). Nous avons ren-
contré Karim et Moussa en février 2015 à Paris, à une époque où 
leur situation était extrêmement précaire. Depuis son arrivée fin 
2015 à Poitiers, Boubacar participait activement à nos actions de 
recherche locales, et cela jusqu’à l’été 2016, période durant laquelle 
il était hébergé en hôtel. Les témoignages que nous reproduisons 
ont été recueillis intégralement lors des trois entretiens semi- 
directifs (enregistrés) qui ont eu lieu pendant l’été 20162. 

Ces récits sont le résultat d’une approche méthodologique 
fondée sur la construction préalable d’une relation solide et 

1. Ce chapitre constitue une version synthétique, en version française et mise à jour, de celui publié 
en anglais par les auteurs dans le Research Handbook on Child Migration (Senovilla Hernández et 
Uzureau, 2018).

2. Au moment des entretiens, les trois jeunes avaient 17 ans.
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Enfances et jeunesses  
en migration 

Les migrations et les mobilités, subies ou choisies, affectent les 
enfants et les jeunes, qu’ils se déplacent seuls, en famille, accom-
pagnés ou non, pour fuir la misère ou le conflit, tenter une aven-
ture, étudier ou se former. Leurs migrations sont souvent ambi-
valentes  : porteuses d’espoirs, de formes d’accomplissement et 
d’autonomisation, mais aussi de souffrances et de vulnérabilités. 
Les études récentes sur ces migrations mettent au jour le poids 
des inégalités – de genre, d’origine, de classe – dans les trajectoires, 
et soulignent les difficultés, les limites, voire les contradictions, 
des politiques publiques, aussi bien dans les domaines de la pro-
tection, de la scolarisation ou de la formation des enfants et des 
jeunes, que dans celui de la gestion des flux migratoires. Ce livre 
souhaite apporter de manière illustrée, située et nuancée des 
éléments pour mieux comprendre ces parcours, ces processus 
et ces tensions.
Donner voix aux récits des aspirations, des trajectoires comme 
des expériences des jeunes et des enfants constitue en ce sens 
un réel enjeu civique et politique.
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Liste des sigles

ADDAP : Association départementale pour le développement des actions 
de prévention
AME : Aide médicale d’État 
APS : Autorisation provisoire de séjour
ASE : Aide sociale à l’enfance 
BEP : Brevet d’études professionnelles 
BOENJS : Bulletin officiel de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des 
sports
CAF : Caisse d’allocations familiales
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CAR : Centres d’attention résidentielle
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones 
nouvellement arrivés et des enfants issus de famille itinérantes et de voyageurs
CDD : Contrat de travail à durée déterminée
CDI : Contrat de travail à durée indéterminée
CEF : Centre pour les études en France
CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
CIDE : Convention internationale des droits de l’enfant
CIO : Centre d’information et d’orientation
CJM : Contrat jeune majeur
CTAC : Child Trafficking Advice Centre (centre de conseil sur le trafic 
d’enfants)
DAP : Demande d’admission préalable
DAQ : Dispositif d’aide à la qualification
DASS : Direction des affaires sanitaires et sociales
DCEM : Document de circulation pour enfant mineur 
DELF : Diplôme d’études en langue française
DEPP : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
DG JUST : Direction générale de la justice (Commission européenne)
DG HOME : Direction générale des affaires intérieures et des migrations 
(Commission européenne)
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi
DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation natio-
nale
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EANA : Élève allophone nouvellement arrivé
EAU : Émirats arabes unis
EBEP : Élèves à besoins éducatifs particuliers
ECRE: European Council for Refugees and Exiles (conseil européen pour 
les réfugiés et l’exil)
EDUCINCLU : Éducation inclusive des enfants et jeunes migrants 
(Accueillir, scolariser et accompagner les élèves primo-arrivants. Les pro-
fessionnels du champ éducatif face aux enjeux de l’inclusion), étude portée 
par l’INSHEA, financée par l’Institut de recherches économiques et 
sociales, et l’UNSA-Education.
EFIV : Enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
EMU : Eastern Mediterranean University
ENCOVI : Enquête sur les conditions de vie
EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial
EPS : Éducation physique et sportive
EVASCOL : Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvelle-
ment arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, 
portée par l’INSHEA, financée par le Défenseur des droits.
FLE : Français langue étrangère
FLS : Français langue seconde 
FLSco : Français langue de scolarisation 
FMI : Fonds monétaire international
INABIF : Institut national de bien-être familial
INE : Institut de statistiques espagnol
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
INSHEA : Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
LMD : Licence Master Doctorat
MCE : Missing Children Europe
MEC : Ministère de l’Éducation nationale de Chypre-Nord
MECS : Maisons d’enfants à caractère social
MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire
MNA : Mineur non accompagné
NSA/PSA : Non/Peu scolarisé antérieurement
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
(OECD en anglais)
OEPRE : Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants
OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration

Annexes

OIM : Organisation internationale pour les migrations
OPP : Ordonnance de placement provisoire
OQTF : Obligation de quitter le territoire français
PAOMIE : Permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés 
étrangers
PICRI : Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l’innova-
tion
PJJ : Protection juridique et judiciaire
PUCAFREU : Promoting Unaccompanied Children’s Access to 
Fundamental Rights in the European Union (promouvoir l’accès aux 
droits fondamentaux des enfants non accompagnés dans l’Union euro-
péenne).
RESF : Réseau éducation sans frontières
RUSF : Réseau université sans frontières
STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
TCF : Test de connaissance du français
TeO : Trajectoires et origines. Enquête de l’INED.
UE : Union européenne
UNESCO : Fonds des Nations unies pour l’éducation scientifique et 
culturelle.
UNHCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance
UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 
UPE2A-NSA : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants non 
scolarisés antérieurement
VLS-TS : Visa long séjour dispensant de titre de séjour
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