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INTRODUCTION

UN MONDE  
EN MOUVEMENT

La crise de l’accueil des réfugiés en Europe a mis sur le devant 
de la scène la question des migrations internationales, un thème 
longtemps méconnu du grand public et parfois tenu pour illé-
gitime comme grand enjeu mondial. Pourtant, le nombre des 
migrants internationaux est passé de 75  millions en 1977 à 
244 millions en 2015, soit un triplement en quarante ans, bien 
que cela représente seulement 3,5 % de la population mondiale. 
On peut même s’étonner que, malgré la visibilité croissante du 
phénomène, les crises et les inégalités de développement, les 
hommes et les femmes bougent si peu. L’Union européenne reste 
la première destination migratoire au monde en termes de flux, 
devant les États-Unis (seconds), les pays du Golfe (troisièmes), 
la Russie (quatrième), autres grands pôles migratoires. Mais, 
alors que les flux sud-nord occupent l’essentiel des débats, les 
flux se dirigeant vers le sud de la planète (124 millions environ : 
sud-sud et nord-sud) ont dépassé en nombre les flux se dirigeant 
vers le nord (120 millions : sud-nord et nord-nord). Il s’y ajoute 
740 millions de migrants internes dans leurs propres pays : un 
milliard d’habitants est donc en situation de migration sur sept. 
En Chine, il y a autant de migrations internes que de migrants 
internationaux dans l’ensemble de la planète, 240 millions. De 
nouveaux migrants, les femmes (51  % des migrants interna-
tionaux), les déplacés environnementaux (42 millions), les flux 
de réfugiés et de migrants forcés (65,3 millions), les mineurs 
isolés, les seniors installés au soleil et les migrations nord-nord 
liées à la crise économique en Europe expliquent cette redis-
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Les flux migratoires dans le monde
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tribution des migrations à travers le monde. Depuis ces vingt-
cinq dernières années, l’Union européenne a été confrontée à 
des mouvements migratoires appartenant à des profils divers : 
regroupement familial, demandeurs d’asile, étudiants, élites 
qualifiées, migrants à la recherche de travail, mineurs isolés, 
déplacés environnementaux. Les demandeurs d’asile ont pris une 
ampleur inégalée avec plus d’un million d’arrivants pour l’année 
2015 (1,2 million) en Europe et un être humain sur 113 est un 
déplacé forcé par la guerre et la persécution. Contrairement au 
passé, les migrations de travail sont devenues faibles en nombre 
en Europe par rapport aux autres flux, de regroupement fami-
lial, d’asile, d’études.
Les migrants ont-ils leur place comme citoyens dans un monde 
en mouvement où l’on valorise la mobilité comme une expres-
sion de la modernité mais où ceux qui sont sédentaires ont plus 
de droits que ceux qui sont mobiles ? La question est posée pour 
les migrations internationales, car de nombreuses catégories de 
migrants ne trouvent pas de statut comme citoyens dans ce 
monde qui bouge, où pourtant certains veulent faire de la mobi-
lité un bien public mondial, facteur de développement humain, 
et l’inscrire comme droit de l’homme pour le xxie siècle. Les 
pays construits sur l’histoire migratoire ont dû, de leur côté, 
négocier la citoyenneté des nouveaux arrivants pour leur faire 
une place dans une identité redéfinie en permanence par la 
migration. Mais les migrations introduisent ce qui est perçu 
comme un désordre dans le monde international des États.
Alors que la population dans le monde n’a cessé, au cours 
des vingt-cinq dernières années, d’entrer dans la mobilité, les 
frontières se sont fermées au plus grand nombre. Il n’en a pas 
toujours été ainsi : jusqu’au xixe siècle, il était plus facile d’entrer 
dans un pays que de sortir du sien. Aujourd’hui, au contraire, 
l’entrée a été rendue plus difficile que la sortie. La frontière 
est alors devenue un point de fixation pour les responsables 
des politiques migratoires et pour ceux dont l’objectif est de 
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les transgresser. Des murs se sont construits et l’économie du 
passage irrégulier est devenue florissante pour les trafiquants. 
D’autres barrières s’effectuent à distance, dans les pays de départ 
et de transit, par les visas et la transformation des pays riverains 
en gardes-frontières. Les morts se comptent par milliers le long 
des points de passage, comme la Méditerranée ou la frontière 
américano-mexicaine. Les réponses fournies ont été essentiel-
lement sécuritaires, dissuasives et répressives, comme pour se 
protéger d’une fatalité inéluctable. Mais le décalage se creuse 
entre la réalité des migrations et les politiques cherchant à les 
réguler.
Ce livre répond à une demande d’information et de compréhen-
sion d’un phénomène global lié à l’interdépendance du monde 
face auquel les États-nations et les citoyens se sentent parfois 
désarmés, une demande d’autant plus forte que le savoir sur le 
sujet est récent et encore peu diffusé au sens large. Il s’articule 
autour de trois parties :
• les migrations internationales, d’hier à aujourd’hui ;
• les nouvelles tendances migratoires ;
• des enjeux pour demain.



©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

PARTIE 1

LES MIGRATIONS 
INTERNATIONALES, 

D’HIER À AUJOURD’HUI
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CHAPITRE 1

QUE SAVONS-NOUS 
DES MIGRATIONS ?

Au programme

• Un regard pluridisciplinaire
• Les grandes tendances des migrations internationales
• Une série d’idées reçues

Un regard pluridisciplinaire
Le savoir sur les migrations internationales date d’une cinquan-
taine d’années car les migrations ont longtemps fait partie des 
catégories impensées de la connaissance et étaient analysées sous 
un autre angle comme celui du travail, de l’exil, de la pauvreté. 
Ce savoir récent, donc peu partagé, profite à la propagation de 
nombreuses idées reçues et à la faible prise en compte des acquis 
de la connaissance sur le sujet dans la décision.
En Europe et aux États-Unis, des sociologues, des économistes 
et des démographes ont défriché le terrain, suivis par des 
géographes, des juristes, des politologues, des anthropologues et 
des historiens. Au milieu des années 1970, l’approche en termes 
de main-d’œuvre ouvrière domine chez les sociologues tandis 
que les économistes raisonnent surtout en termes de marché du 
travail dans un contexte de pénurie de « bras ». Les migrants 
sont considérés comme une réponse temporaire et fonctionnelle 
dans les pays d’accueil alors qu’ils sont envisagés comme partie 


