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TEXTE

Les mi gra tions in ter na tio nales sont au cœur des dé bats ac tuels et les
po li tiques qui les ré gulent ont connu d’im por tantes évo lu tions au
cours des der nières dé cen nies. Ces évo lu tions se sont tra duites no‐ 
tam ment par une di ver si fi ca tion et une com plexi fi ca tion de ces po li‐ 
tiques dans la plu part des pays dits oc ci den taux, no tam ment en Bel‐ 
gique. En effet, elles ont d’abord en traî né la mise en place pro gres sive
d’un ré gime d’im mo bi li té, au tra vers de po li tiques mi gra toires de plus
en plus sé lec tives et d’un ren for ce ment des contrôles à l’en trée de
toutes les ca té go ries d’étran gers. Lors qu’un in di vi du est ins crit dans
une ca té go rie ju ri dique spé ci fique, il est très dif fi cile pour lui d’en
chan ger. Cette ri gi di té ne re flète pour tant pas la réa li té des tra jec‐ 
toires des per sonnes mi grantes, plus com plexes et en constante évo‐ 
lu tion. Ces évo lu tions ont en suite en traî né une forte la bi li té des
cadres lé gaux. Si les ca té go ries ju ri diques prin ci pales sont re la ti ve‐ 
ment stables, les chan ge ments lé gis la tifs suc ces sifs sont fré quents et
en traînent des lé gis la tions com plexes et floues, lais sant un cer tain
pou voir dis cré tion naire aux ad mi nis tra tions qui les im plé mentent au
quo ti dien. Les règles qui étaient ap pli cables au mo ment de l’en trée de
per sonnes sur le ter ri toire peuvent alors évo luer du rant leur sé jour et
en traî ner –  par fois  – la perte de droits pré cé dem ment ob te nus ou
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une non- adéquation de ces règles avec de nou veaux pro jets. L’accès
de ces per sonnes aux droits dans le pays d’ac cueil est donc stra ti fié,
ri gide, in cer tain et for te ment dé pen dant des lo giques ins ti tu tion‐ 
nelles.

Ce contexte par ti cu lier af fecte les tra jec toires de vie et la construc‐ 
tion de pro jets de long terme. Il plonge les per sonnes mi grantes dans
un cli mat d’in cer ti tude et d’in sé cu ri té, sur le quel elles n’ont que très
peu de contrôle. Confron tées bien sou vent à un dé ca lage entre en vi‐ 
ron ne ment nor ma tif et réa li tés concrètes de leur im mi gra tion, ces
per sonnes doivent alors jon gler avec un cer tain nombre de fron tières
–  lé gales, ju ri diques, ad mi nis tra tives, cultu relles et autres – et sai sir
les di verses op por tu ni tés qui s’offrent à elles dans le but de res ter ac‐ 
teurs et ac trices de leur vie, de leurs pro jets et de leurs choix. Dé pas‐ 
ser les fron tières ju ri diques qu’elles ren contrent dans leur par cours
mi gra toire et dans leur vie de tous les jours dé pend alors for te ment
des marges de ma nœuvre qu’elles peuvent (ou non) dé ga ger et des
res sources aux quelles elles ont accès, no tam ment au tra vers des ré‐ 
seaux dans les quels elles s’in sèrent.

2

Contexte de la re cherche et mé ‐
thode
Les ré sul tats pré sen tés ici sont des ré sul tats pré li mi naires issus d’un
tra vail de ter rain qua li ta tif et lon gi tu di nal dé bu té en 2016. Ce ter rain
a été réa li sé au près de per sonnes ori gi naires de pays tiers à l’Union
eu ro péenne, en par ti cu lier au près de res sor tis sants de Ré pu blique
Dé mo cra tique du Congo, d’Inde et des États- Unis, dans le cadre d’un
pro jet in ter dis ci pli naire ap pe lé LIMA 1. Ce pro jet, qui ras semble des
so cio logues, des dé mo graphes et des ju ristes, a pour objet d’exa mi ner
l’im pact des cadres ju ri diques belge et eu ro péen sur les tra jec toires
de vie de res sor tis sants de pays tiers selon une ap proche lon gi tu di‐ 
nale. Les re cherches per son nelles au cœur de ce pro jet, s’in té ressent
par ti cu liè re ment aux ex pé riences des res sor tis sants de pays tiers ar‐ 
ri vés en Bel gique sans visa étu diant et qui dé cident de re prendre des
études su pé rieures.

3

L’in té rêt de se pen cher sur le cas de la Bel gique ré side dans son his‐ 
toire mi gra toire. Si les formes de mi gra tions et les ori gines na tio nales
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des mi grants se sont di ver si fiées au cours du temps, la Bel gique n’a
tou te fois ja mais cessé d’être un pays d’im mi gra tion pour des per‐ 
sonnes aux ori gines mul tiples (La fleur et al., 2015). Le choix de s’in té‐ 
res ser à ces trois na tio na li tés ré sulte, lui, d’une com bi nai son de plu‐ 
sieurs fac teurs. D’abord, elles n’ont pas reçu la même at ten tion dans
la re cherche. Si la lit té ra ture sur l’im mi gra tion congo laise en Bel gique
est abon dante, elle l’est moins pour les im mi gra tions amé ri caine et
in dienne. En suite, les flux mi gra toires pour ces trois na tio na li tés sont
ac tuel le ment d’une am pleur si mi laire en Bel gique et re pré sentent
cha cun de 4 à 6 % des en trées, per met tant de com pa rer leur si tua‐ 
tion. Leurs ten dances mi gra toires sont néan moins dif fé rentes dans le
temps. L’im mi gra tion congo laise est an cienne et a fluc tué en fonc tion
des pé riodes de crise et de conflit dans le pays. L’im mi gra tion in‐ 
dienne est plus ré cente et a aug men té dès la fin des an nées 2000.
L’im mi gra tion pro ve nant des États- Unis qui ap pa raît dès les an nées
1970, est quant à elle res tée constante de puis plu sieurs dé cen nies.
Ces dif fé rences per mettent de contras ter trois po pu la tions qui n’ont
pas accès à des ré seaux co- ethniques de même am pleur en Bel gique.
Les consi dé ra tions po li tiques, lé gales et so ciales dif fé ren cient aussi
les na tio na li tés re te nues. Une dis tinc tion est gé né ra le ment faite
entre les per sonnes ve nant de pays dits du Sud et celles ve nant du
Nord. Les États- Uniens sont per çus comme des ex pa triés et leur im‐ 
mi gra tion, qua si ment in vi sible, n’est pas per çue comme pro blé ma‐ 
tique alors que les Congo lais sont da van tage per çus comme des im‐ 
mi grants «  non dé si rés  ». Les In diens, ori gi naires d’un pays dit «
émergent », semblent oc cu per une place in ter mé diaire dans cette di‐ 
cho to mie. Ces trois na tio na li tés dis posent éga le ment, en rai son de
leur tra jec toire mi gra toire spé ci fique, de pro fils éco no miques et so‐ 
cio cul tu rels dif fé rents 2. Cela in fluence les res sources aux quelles ils
peuvent ac cé der.

Le tra vail de ter rain à la base de notre re cherche nous a per mis de
ren con trer 53 per sonnes se dé cla rant en Bel gique de puis une durée
de 2 à 8 ans et avec les quels nous avons pu mener des en tre tiens qua‐ 
li ta tifs. Nous avons voulu exa mi ner cette tem po ra li té sur la quelle
s’ins crivent leurs propres ex pé riences d’ins tal la tion dans le pays d’ac‐
cueil. Le guide d’en tre tien por tait sur la vie an té rieure à la mi gra tion
des par ti ci pants, les dif fé rentes étapes de leurs tra jec toires mi gra‐ 
toire/ré si den tielle, fa mi liale et pro fes sion nelle, les dif fi cul tés et op ‐
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por tu ni tés ren con trées mais aussi l’évo lu tion de leurs pro jets et as pi‐ 
ra tions tout au long de leur par cours bio gra phique.

Ces en tre tiens ont été menés à l’aide d’une ligne du temps tra cée
pro gres si ve ment au cours du récit des par ti ci pants. Celle- ci a per mis
de sai sir la tem po ra li té des tra jec toires des par ti ci pants, leurs in ter‐ 
ac tions ainsi que les ef fets des unes sur les autres. Les ré seaux des
par ti ci pants ont pu être sai sis au moyen d’une tech nique par ti ci pa tive
de vi sua li sa tion au cours de la quelle il leur était de man dé de re pré‐ 
sen ter et de ra con ter leurs re la tions so ciales. Pri vi lé giant une ap‐ 
proche lon gi tu di nale, deux vagues d’en tre tiens de suivi ont en suite
per mis d’ap pro fon dir cer tains su jets et de sai sir les évo lu tions en
cours au sein des tra jec toires et des ré seaux de chaque per sonne
ren con trée. La di men sion lon gi tu di nale était in dis pen sable pour re‐ 
cons truire les dif fé rentes tra jec toires dans les di vers contextes so‐ 
ciaux, lé gaux et ins ti tu tion nels tra ver sés mais aussi pour iden ti fier la
ma nière dont ap pa raissent, s’in fluencent et se dé ve loppent di vers
évé ne ments et re la tions. L’uti li sa tion de la mé thode dite «  boule de
neige » nous a per mis de re cru ter dif fé rents pro fils de per sonnes. En
effet, la po pu la tion, consti tuée d’hommes et de femmes âgés de 23 à
52 ans, est très hé té ro gène, tant en termes de sta tuts ju ri diques que
de ca rac té ris tiques socio- économiques ou de par cours bio gra‐ 
phiques.

6

Mi gra tion, sta tut et ci toyen ne té
Dans le contexte ac tuel de com plexi fi ca tion et de di ver si fi ca tion des
po li tiques mi gra toires, cer taines consi dé ra tions po li tiques, ju ri diques
et lé gales dif fé ren cient les in di vi dus entre eux et jouent un rôle de
fron tière au sein d’un ter ri toire. En effet, le cadre légal im pacte for te‐ 
ment les tra jec toires de vie des in di vi dus, en par ti cu lier des per‐ 
sonnes mi grantes (Schuck, 2007). Celles- ci par tagent une re la tion
par ti cu lière avec la loi puisque les iden ti fier comme mi grantes im‐ 
plique qu’elles aient tra ver sé des fron tières lé ga le ment et ju ri di que‐ 
ment dé fi nies et qu’elles soient en trées sur un ter ri toire selon dif fé‐ 
rents modes (comme le re grou pe ment fa mi lial ou une de mande
d’asile) et pour dif fé rentes rai sons (po li tiques, fa mi liales, pro fes sion‐ 
nelles, etc.), en traî nant leur ca té go ri sa tion dans des sta tuts ju ri diques
dif fé rents. Cette ca té go ri sa tion ju ri dique spé ci fique sup pose non
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seule ment leur accès à des droits dis tincts de ceux des ci toyens de la
so cié té d’ac cueil mais éga le ment leur accès à des droits dis tincts
d’une ca té go rie de mi grants à une autre. Les étu diants, les tra vailleurs
ou les de man deurs d’asile n’ont pas accès au même en semble de
droits au sein d’un ter ri toire donné.

En réa li té, le cadre légal ré gu lant les mi gra tions in ter na tio nales se
base sur les normes propres au pays d’ac cueil et n’est pas ima gi né
dans le but de re flé ter les as pi ra tions et pro jets des in di vi dus sou hai‐ 
tant s’y ins tal ler. Ainsi, si l’État belge rend leur pré sence pos sible
selon cer taines condi tions, les mi grants en durent mal gré tout cer‐ 
taines contraintes lé gales, ju ri diques, ins ti tu tion nelles et autres qui
im pactent et li mitent leur au to no mie dans cer tains do maines es sen‐ 
tiels de la vie (Mor ris, 2002 ; Bolz man, 2016). Au- delà de la spé ci fi ci té
des vécus et des ex pé riences mi gra toires in di vi duelles, les
contraintes fi nan cières et ad mi nis tra tives liées au re grou pe ment fa‐ 
mi lial, la dif fi cul té de trans for mer un per mis de sé jour étu diant en un
per mis de sé jour pour tra vail lorsque les études sont ache vées, la né‐ 
ces si té de prendre des dé ci sions contraires aux pro jets ini tiaux
(comme se ma rier, par exemple, afin de sé cu ri ser le sé jour sur le ter‐ 
ri toire) ou en core l’obli ga tion de re mettre un di plôme re con nu pour
une ins crip tion dans l’en sei gne ment su pé rieur, sont au tant d’élé‐ 
ments qui pointent vers un rap port com pli qué au cadre légal et ju ri‐ 
dique dans le pays d’ac cueil, tel que nous avons pu l’ex traire des en‐ 
tre tiens réa li sés.

8

Dans le cas des mi grants, la ci toyen ne té se fonde sur le sta tut et se
ca rac té rise par  un sys tème in égal basé sur la re la tion qu’en tre tient
l’État avec les dif fé rentes ca té go ries d’in di vi dus. Cette ci toyen ne té
dite « stra ti fiée » – qui dis tingue les non- citoyens des ci toyens mais
aussi les non- citoyens entre eux – im pacte non seule ment les condi‐ 
tions de vie des per sonnes mi grantes sur le ter ri toire mais aussi leurs
ex pé riences, leurs fu tures op por tu ni tés et leur pos si bi li té de
construire des pro jets per son nels de long- terme. En tant que pra‐ 
tique, le concept de ci toyen ne té per met d’ana ly ser cette re la tion dy‐ 
na mique entre l’État et les dif fé rentes ca té go ries d’in di vi dus ainsi que
leur ca pa ci té à dé ve lop per des marges d’au to no mie (Mor ris, 2002  ;
Kra ler & Kof man, 2010).
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L’Agen ti vi té ou com ment dé pas ser les
fron tières ju ri diques
Les en tre tiens qua li ta tifs montrent que les in di vi dus ne sont ef fec ti‐ 
ve ment pas im puis sants face aux po li tiques mi gra toires et au cadre
légal du pays d’ac cueil. Ils peuvent y ré pondre et s’y adap ter afin de
pour suivre leurs as pi ra tions et pro jets per son nels (Ne del cu, 2004  ;
Her re ra, 2010  ; Del croix et al., 2016). Cette idée ren voie au concept
d’« agen ti vi té » 3 concept tra di tion nel le ment op po sé à celui de struc‐ 
ture au sein des sciences so ciales. Re la ti ve ment peu cir cons crit, ce
concept d’agen ti vi té est gé né ra le ment com pris comme la ca pa bi li té
d’un in di vi du à agir et à sus ci ter du chan ge ment ou, en d’autres
termes, comme la ca pa ci té évo lu tive et trans for ma tive d’un in di vi du à
agir de ma nière au to nome et à faire ses propres choix en ré ponse au
poids des struc tures (Gid dens 1984 ; Sen 1999 ; Ort ner, 2001). L’au to‐ 
no mie, les stra té gies d’adap ta tion, l’ex pé rience, la ré si lience, le pou‐ 
voir ou en core les as pi ra tions et les in ten tions sont au tant de no tions
qui tra duisent les as pects spé ci fiques de ce concept. A l’ins tar d’une
concep tion qui ne per çoit les mi grants qu’au tra vers de leur sta tut (ou
leur manque de sta tut), Cohen (2010) pro pose alors de les conce voir
au tra vers de leur agen ti vi té, per met tant ainsi d’iden ti fier des ca rac‐ 
té ris tiques qui leur sont com munes sans pour au tant les ré duire à
une image simple gé né rée uni que ment par leur place dans la so cié té.
Cette concep tion per met de com prendre la mi gra tion comme un
pro ces sus dy na mique qui im plique de fran chir des fron tières so ciales
et ju ri diques.

10

Pour mener à bien leurs pro jets, les mi grants peuvent alors dé ve lop‐ 
per des stra té gies au cours de leur par cours bio gra phique. Ce terme
ne vise pas à sou li gner l’éla bo ra tion in ten tion nelle de plans stra té‐ 
giques mais plu tôt le ca rac tère com plexe et dy na mique des pro jets
in di vi duels. Cette ac cep tion fait écho aux tra vaux de Bour dieu & La‐ 
mai son (1985) qui com prennent le terme de « stra té gie » comme une
« in ven tion per ma nente, in dis pen sable pour s’adap ter à des si tua tions
in dé fi ni ment va riées et ja mais par fai te ment iden tiques ». Cette no tion
se dé ve loppe en ré ponse aux nou velles cir cons tances, aux op por tu ni‐ 
tés et aux contraintes ainsi qu’aux be soins et as pi ra tions de cha cun
(Kosic & Tri an da fyl li dou, 2004).
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De leur côté, les tra vaux d’Ewick & Sil bey (1999) parlent de
« conscience lé gale » 4 pour dé si gner la ma nière dont les per sonnes
in ter prètent la loi et lui donnent sens. Ce concept per met de com‐ 
prendre la façon com ment des in di vi dus qui font face aux mêmes
condi tions trouvent des fa çons dif fé rentes de s’adap ter à un en vi ron‐ 
ne ment donné. Les mi grants, selon la re la tion qu’ils en tre tiennent
avec le cadre légal et ju ri dique mais aussi selon les res sources non ju‐ 
ri diques qu’ils peuvent mo bi li ser, adoptent des po si tions et des stra‐ 
té gies très dif fé rentes face aux dif fi cul tés ren con trées dans le pays
d’ac cueil et dé ve loppent de mul tiples fa çons d’y être ac teurs de leur
vie (Têtu- Delage, 2009).

12

Les ré seaux comme res sources ?
Dans une lo gique de com pré hen sion de la pro duc tion du lien so cial,
nous dé cou vrons deux dy na miques qui se re joint. Ainsi, le terme
« fron tière » nous ren voie in évi ta ble ment à celui de « ré seaux », au- 
delà d’une sé pa ra tion entre in di vi dus ou groupes d’in di vi dus. L’agen ti‐ 
vi té des mi grants est alors aussi dé fi nie par les re la tions que ces der‐ 
niers pos sèdent et dé ve loppent avec d’autres. Cette agen ti vi té est re‐ 
la tion nelle et doit être com prise en re la tion étroite avec les ré seaux
des mi grants, eux- mêmes dé fi nis comme un en semble de liens in ter‐ 
per son nels les connec tant avec des an ciens mi grants et des non mi‐ 
grants (dans les sens d’ori gine aussi bien que de des ti na tion), à tra vers
de liens de pa ren té, d’ami tié, et des com mu nau tés d’ori gine (Mas sey
et al., 1993, cité par Castles et al., 2014). Ici, l’ob jec tif n’est pas de dé‐ 
ter mi ner la po si tion des in di vi dus au sein de leurs ré seaux res pec tifs,
à la façon de Lin ou Gra no vet ter, mais de dé ter mi ner la ma nière dont
ils se mo bi lisent et les res sources qu’ils peuvent en dé ga ger.

13

Le cas de Ma hesh est un pre mier cas in té res sant. Au- delà de temps
d’at tente longs et de pro cé dures coû teuses, beau coup de per sonnes
ren con trées dans le cadre des en tre tiens se heurtent à des
contraintes lé gales et ad mi nis tra tives dans leurs dé marches pour le
re grou pe ment fa mi lial parce qu’elles sont ori gi naires d’un pays tiers à
l’Union Eu ro péenne 5. Pour évi ter ces dif fi cul tés, Ma hesh – un in dien
de 37 ans ar ri vé en Bel gique en 2006 au moyen d’un visa étu diant –
dé cide de faire jouer ses re la tions et se tourne vers son ré seau co- 
ethnique pour fa ci li ter l’ob ten tion d’un visa pour son épouse :

14
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In 2010, [my wife] came here to study. Her visa was very easy to get
be cause I re ques ted one of my In dian friends who is a ci ti zen of Bel ‐
gium to spon sor her. So he spon so red, he agreed to spon sor her. And
then, it was real ly easy, you didn’t have to show any thing be cause it
was a Eu ro pean who was en ligh te ning her. (Ma hesh, ex trait d’en tre ‐
tien, 2016)

D’une même façon, le cas de Sa muel – un congo lais de 40 ans ar ri vé
en Bel gique en 2009 pour réa li ser un doc to rat – té moigne de l’im por‐ 
tance des ré seaux. Il fait appel à une col lègue pour faire avan cer le
dos sier de re grou pe ment fa mi lial de sa fa mille, blo qué dû fait de
chan ge ments lé gis la tifs :

15

Le pro blème était que chaque année il y avait une pe tite chose de
plus. Pour ceux qui étaient venus avant il n’y avait pas de pro blème
par rap port au lo ge ment mais, avec les mo di fi ca tions qui sont in ter ‐
ve nues après, il fal lait que le lo ge ment soit jugé suf fi sant. Donc fi na ‐
le ment, ils ont re fu sé […]. J’ai fait un re cours et ça été jusqu’à l’Of fice
des Étran gers 6. [Une de mes col lègues] fai sait une re cherche à l’OE
sur les dos siers ad mi nis tra tifs de mi grants qui re tournent. Je lui ai dit
‘M.-L., je m’ex cuse mais je t’ac com pagne’. C’est elle qui m’a in tro duit
au près d’une dame. Je lui ai parlé, je lui ai tout mon tré. Elle était très
sur prise et a dit « Je ne com prends pas, ton dos sier est bon, pour ‐
quoi n’as-tu pas [ob te nu] le sé jour ? Je ne te pro mets rien mais si ce
que tu dis est vrai, on va don ner le visa à ta fa mille ». Je lui ai lais sé
tout le dos sier et une se maine après, le visa était ac cor dé. (Sa muel,
ex trait d’en tre tien, 2016)

Le cas de Guy –  un congo lais de 32  ans ar ri vé en Bel gique en 2010
pour de man der l’asile – té moigne d’un autre type de stra té gie. Après
une série de sé jours en centres d’ac cueil pour de man deurs d’asile,
Guy ob tient une ré ponse né ga tive de l’OE et perd son droit à un sé‐ 
jour en Bel gique. Il se tourne alors vers une fa mille belge qui ac cepte
de l’aider :

16

Et puis, la dé ci sion de l’Of fice est tom bée : il fal lait que je quitte le
pays. J’étais per tur bé, je ne sa vais pas où aller avec tout ce que j’avais
vécu. J’étais vrai ment per tur bé et j’ai té lé pho né… Quand j’étais [en
centre d’ac cueil], j’avais ren con tré une fa mille belge. Je les ai ap pe lés.
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Ce sont eux qui m’ont reçu pen dant tout ce temps. Ils m’hé bergent
jusqu’à au jourd’hui. (Guy, ex trait d’en tre tien, 2016)

Ar ri vée pour étu dier, Mary- Ann – de 23 ans ori gi naire des États- Unis,
vi vant en Bel gique de puis 2013 – doit quant à elle re nou ve ler son titre
de sé jour chaque année et cette si tua tion crée beau coup de stress et
d’in sé cu ri té. Elle dé couvre qu’elle peut ob te nir un titre de sé jour plus
stable grâce à son ré seau de connais sances amé ri caines :

17

I de ci ded to do [my mas ter’s], but now it’s real ly dif fi cult be cause of
all the pro blems I have had being a student and re ne wing my per mit.
That’s so me thing you can not take away […]. Ver sus now, as I’m get ‐
ting ready to apply for the co ha bi ta tion visa […]. I didn’t know about
the co ha bi ta tion visa, I didn’t even know it was so me thing that
I should look into until I met ano ther Ame ri can who was ap plying for
it […]. It was real ly help ful! And that’s how I find out most things.
(Mary- Ann, ex trait d’en tre tien, 2017)

Ces quelques ex traits d’en tre tiens té moignent clai re ment de l’im por‐ 
tance des ré seaux comme res sources. Les dif fé rences en termes de
ré seaux en gendrent d’ailleurs des pos si bi li tés dif fé rentes et une ma‐ 
nière dif fé ren ciée de tirer parti des cir cons tances et des op por tu ni tés
ren con trées dans le pays d’ac cueil (Mar ti niel lo et al., 2010). La lit té ra‐ 
ture ré vèle éga le ment l’im por tance des ré seaux so ciaux – en par ti cu‐ 
lier des re la tions fa mi liales trans na tio nales  – dans la prise de dé ci‐ 
sion, la for mu la tion et la pour suite d’un pro jet par une per sonne en
si tua tion de mo bi li té, mais aussi sur son au to no mie, son agen ti vi té et
son par cours (Guil bert, 2010 ; Ged die, 2013). En effet, les ré seaux ont
une in fluence in con tes table sur les stra té gies dé ve lop pées par les mi‐ 
grants et re pré sentent une forme de ca pi tal so cial im por tant en
termes de so li da ri té, d’en traide, de sou tien et d’in for ma tions dans le
pays d’ac cueil (Ne del cu, 2005 ; Wid mer et al., 2018).

18

Ce concept de « ca pi tal so cial » est un concept po ly sé mique qui a re‐ 
te nu l’at ten tion de nom breux cher cheurs au fil des an nées mais c’est
la dé fi ni tion qu’en donne Bour dieu (1980) qui semble la plus in té res‐ 
sante ici. Ce der nier ex plique d’une part ce dont le ca pi tal so cial est le
pro duit, à sa voir le ré sul tat de la construc tion in di vi duelle de re la‐ 
tions et dès lors l’ins crip tion au sein de ré seaux  ; il dé voile d’autre
part la si tua tion de l’in di vi du au sein de cette dy na mique so ciale.
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D’après lui, la no tion de « ca pi tal so cial » per met de lier les pro prié tés
et les ca rac té ris tiques des in di vi dus à celles de la so cié té dans la‐ 
quelle ils se trouvent. Elle per met aussi de consta ter « l’ac tion des re‐ 
la tions » qui se ma ni feste lorsque cer tains ob tiennent un ren de ment
meilleur d’un ca pi tal si mi laire grâce aux res sources qu’ils ont pu mo‐ 
bi li ser et dont d’autres ne dis posent pas. Dans le mo dèle concep tuel
qu’il pro pose, ce qui dé fi nit les res sources comme « ca pi tal » re pose
dès lors sur leur conver ti bi li té vers d’autres res sources ou d’autres
formes de ca pi tal dans l’ob jec tif de sé cu ri ser des avan tages ou de sur‐ 
mon ter des désa van tages (Bour dieu, 1980 ; Des che naux & La flamme,
2009 ; Ce der berg, 2012).

Ainsi, le simple fait de faire par tie de cer taines formes de so cia bi li té
ne consti tue pas, en soi, du ca pi tal so cial. C’est da van tage la na ture
des ré seaux et des res sources qui y sont liées ou qui y sont ren dues
ac ces sibles qui dé ter mine s’il s’agit (ou non) de ca pi tal so cial. En effet,
si les ré seaux de mi grants re pré sentent a prio ri un ca pi tal so cial im‐ 
por tant en termes de res sources, de so li da ri té, d’aide mu tuelle ou en‐ 
core d’in for ma tions dans le pays d’ac cueil, l’uti li té et l’ac ces si bi li té de
ces ré seaux et des res sources qui y sont in tri quées ne sont ni au to‐ 
ma tiques ni in va riables dans le temps. Au contraire, plu sieurs au teurs
cri tiquent l’in ter pré ta tion po si tive et uni la té rale du ca pi tal so cial en
af fir mant qu’un ca pi tal so cial fort peut éga le ment avoir cer taines im‐ 
pli ca tions né ga tives. Put nam (2000) pro pose par exemple de dis tin‐ 
guer deux grandes formes de ca pi tal so cial. La pre mière est ap pe lée
« bon ding » et est dé fi nie comme un en semble de liens tour nés vers
l’in té rieur, qui tendent à ren for cer l’ho mo gé néi té des groupes (co- 
ethniques, par exemple) mais peuvent, no tam ment, ame ner à l’ex clu‐ 
sion de per sonnes ex té rieures et em pê cher l’accès à cer taines in for‐ 
ma tions. La deuxième forme de ca pi tal est ap pe lée «  brid ging  » et
com prend des liens tour nés da van tage vers l’ex té rieur en in cluant des
per sonnes aux ap par te nances di verses. Elle peut en trai ner de la ré ci‐ 
pro ci té mais par fois aussi une cer taine pres sion so ciale dans le nou‐ 
veau contexte de vie. Les ré seaux sup posent donc des liens intra-  et
inter- groupes com plexes et dy na miques ainsi qu’un cer tain nombre
de contraintes, d’obli ga tions et de conflits in fluen çant de ma nière en‐ 
cou ra geante ou dé cou ra geante les as pi ra tions et les pro jets des per‐ 
sonnes qui y sont in sé rées (Portes, 1998, cité par Castles et al., 2014 ;
Zon ti ni, 2010 ; Ryan, 2011 ; Ce der berg, 2012 ; Wid mer et al., 2018).

20



Agentivité de migrants extra-européens face aux « frontières » juridiques dans le pays d’accueil : les
réseaux comme ressources ?

Conclu sion
Les ex pé riences in di vi duelles mises au jour grâce au tra vail de ter rain
montrent que les fron tières ju ri diques et les obs tacles ad mi nis tra tifs
sont mul tiples et concernent toutes les ca té go ries spé ci fiques
d’étran gers. Elles montrent aussi que, mal gré ces dif fi cul tés, chaque
in di vi du dé ve loppe des formes d’agen ti vi té et des stra té gies qui lui
sont propres, soit en se ré ap pro priant le cadre légal et en né go ciant
les fron tières ju ri diques qui lui sont im po sées, soit en adap tant sa tra‐ 
jec toire et ce, en fonc tion de son iden ti té, de son âge, de son ori gine
eth nique, de son sexe, de sa po si tion so ciale, de son ex pé rience mais
aussi des ré seaux de connais sances qu’il peut ou non mo bi li ser, tant
dans le pays d’ac cueil que dans son pays d’ori gine. L’agen ti vi té  est
donc bien re la tion nelle et doit être com prise en re la tion étroite avec
les ré seaux que peuvent ou non mo bi li ser les in di vi dus en tant que
res sources.

21

La pour suite de nos re cherches de vrait d’une part per mettre d’ex plo‐ 
rer da van tage ce concept d’« agen ti vi té » pour mieux com prendre les
com por te ments in di vi duels des mi grants et l’effet cu mu la tif de leurs
ac tions, en tre mê lées et conte nues par les struc tures ins ti tu tion‐ 
nelles, ju ri diques mais aussi re la tion nelles. D’autre part, une ana lyse
plus ap pro fon die des types de liens com po sant les ré seaux de ces
per sonnes mi grantes, mais éga le ment de l’effet des fac teurs socio- 
économiques (comme le ni veau d’édu ca tion, le re ve nu, etc.) dans la
consti tu tion des ré seaux, per met trait d’iden ti fier de ma nière plus
sys té ma tique les formes de ca pi tal so cial dis po nibles au sein des ré‐ 
seaux de mi grants.

22

Pour conclure, l’étude des ré seaux et des par cours bio gra phiques
per met de dé pla cer le re gard des per sonnes mi grantes et de leurs at‐ 
tri buts vers les re la tions qu’elles en tre tiennent entre elles pour com‐ 
prendre com ment ces re la tions, et les formes qu’elles prennent, mo‐ 
dèlent leurs com por te ments et com ment ces der niers contri buent à
leur tour  à mo de ler les struc tures so ciales. Fi na le ment, cet ar ticle
montre que le dé ve lop pe ment des mo bi li tés in ter na tio nales et les
évo lu tions qu’elles en traînent ne cessent d’in ter ro ger les cadres lé‐ 
gaux et po li tiques ins ti tués à toutes les échelles, tant eu ro péenne que
na tio nales, et per mettent d’en ap pré hen der leurs li mites mais aussi et
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NOTES

1  Le terme « LIMA » est un acro nyme. L’in ti tu lé com plet du pro jet est Per‐ 
so nal As pi ra tions and Pro cesses of Adap ta tion: How the Legal fra me work Im‐ 
pacts on Mi grants’ Agen cy. Site In ter net du pro jet : https://uclou vain.be/fr/i
nstituts- recherche/juri/cedie/lima.html

2  En 2014, pour les USA, 41 % des titres de sé jour ont été dé li vrés pour des
rai sons liées à la fa mille, 14 % pour des rai sons liées à l’édu ca tion, 35 % pour
des rai sons liées à des ac ti vi tés ré mu né rées et 10 % pour d’autres rai sons.
Pour l’Inde, 44 % des titres de sé jour ont été dé li vrés pour des rai sons liées à
la fa mille, 10 % des rai sons liées à l’édu ca tion, 42 % pour des rai sons liées à
des ac ti vi tés ré mu né rées, 1  % pour des rai sons hu ma ni taires et 3  % pour
d’autres rai sons. Pour la RDC, 67 % des titres de sé jour ont été dé li vrés pour
des rai sons liées à la fa mille, 13 % pour des rai sons liées à l’édu ca tion, 1 %
pour des rai sons liées à des ac ti vi tés ré mu né rés, 7 % ont ob te nu un sta tut
de pro tec tion in ter na tio nale, 2  % pour des rai sons hu ma ni taires et 10  %
pour d’autres rai sons (Source : Myria, 2016).

3  De l’an glais, « agen cy ».

4  De l’an glais, legal conscious ness.

5  Dans le contexte mi gra toire belge, le droit à une vie fa mi liale est mis sous
pres sion. Ce droit dé pend du droit de sé jour en Bel gique. Il est li mi té à un
cercle res treint de membres de la fa mille et lié à de nom breuses condi tions,
no tam ment de res sources. De puis plu sieurs an nées, ces mo da li tés ont été
li mi tées en core par des ré formes suc ces sives des ti nées à ré duire l’im mi gra‐ 
tion pour rai sons fa mi liales sur le ter ri toire (Source : Myria, 2018).

6  L’Of fice des Étran gers (ci- après OE) est un ser vice fé dé ral belge dé pen‐ 
dant di rec te ment du mi nis tère de l’In té rieur et char gé de la ges tion de la
po pu la tion im mi grée, à sa voir leur accès au ter ri toire, leur sé jour, leur éta‐
blis se ment, ainsi que leur éloi gne ment.

RÉSUMÉS

Français
Les fron tières sym bo lisent ce qui sé pare des groupes et des in di vi dus entre
eux. Au- delà des fron tières géo gra phiques, cer taines consi dé ra tions po li‐ 
tiques et ju ri diques dif fé ren cient éga le ment les in di vi dus entre eux et jouent
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un rôle de fron tière. Les po li tiques mi gra toires et leur ca té go ri sa tion par le
sta tut spé ci fique du droit au sé jour, font par tie de ces consi dé ra tions et im‐ 
pactent for te ment leurs condi tions de vie, leur au to no mie et leurs fu tures
op por tu ni tés dans le pays d’ac cueil. Des études montrent que ces per sonnes
ne sont ce pen dant pas im puis santes face à ces fron tières et qu’elles peuvent
dé ve lop per des stra té gies pour y ré sis ter et s’y adap ter dans l’ob jec tif de
pour suivre leurs pro jets et as pi ra tions. Cela re pose no tam ment sur leur ca‐ 
pa ci té à mo bi li ser les res sources liées à leurs ré seaux. Cet ar ticle vise à
ques tion ner les stra té gies mises en place par ces per sonnes et les dif fé‐ 
rentes formes de res sources qu’elles mo bi lisent, mais aussi à dis cu ter l’ac‐ 
ces si bi li té de celles- ci dans le contexte du pays d’ac cueil.

English
Bor ders sym bol ize what sep ar ates groups and in di vidu als from to an other.
Bey ond geo graph ical bound ar ies, cer tain polit ical and legal con sid er a tions
also dif fer en ti ate in di vidu als from one an other and play the role of a bor der.
Mi gra tion policies and the cat egor iz a tion of extra- European mi grants into
spe cific stat utes re lated to their res id ence per mits is sued at the en trance of
ter rit ory take part of these con sid er a tions. These lat ter ele ments have a
major im pact on mi grant’s liv ing con di tions, their autonomy and their fu ture
op por tun it ies in the host coun try. How ever, stud ies show that these per‐ 
sons are not help less fa cing these bor ders but can de velop tac tics to res ist
and adapt to them in order to pur sue their as pir a tions and pro jects. This
po ten tial re lies in par tic u lar on their abil ity to mo bil ize re sources that are
em bed ded in their net works. This art icle ques tions the strategies es tab‐ 
lished by these per sons and the dif fer ent forms of re sources they mo bil ize.
It also aims to dis cuss the ac cess ib il ity of these in the con text of the host
coun try.
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