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Pr6face

Le bassin mdditerranden est 1'une des prernidres regions du monde ir avoir connu des
programmes de migration de main d'ceuvre. Aprds la deuxidme guerre mondiale, alors
qu'elle fait face ir d'importantes pdnuries de main d'ceuvre, l'Europe ddvast6e doit se

reconstruire. Un certain nombre de pays europdens font donc appel d des travailleurs du
pourtour mdditerranden. Ceux-ci venaient aussi bien de pays du sud de l'Europe que

d'Afrique du Nord. Au milieu des ann6es 1970, un terme fut mis ir ces programmes; dds

lors la migration qui continua dtait essentiellement liee au regroupement familial.

Dans la deuxidme moitid des anndes 1980, la rnigration de main d'oeuvre reprit du
Sud, mais dgalement de l'Est, vers le Nord de la M6diterran6e. Elle s'intensifia durant la
ddcennie suivante puis fut m6l6e d des migrations venant d'autres horizons. Le chdmage, le
sous-emploi, les dcarts de revenus et les conflits amenaient les travailleurs d'Afrique du
Nord d chercher du travail en Europe. Celle-ci, pour sa part, connaissait des p6nuries de
travailleurs dans certains secteurs d6sert6s par les nationaux. Mais aussi, son offre interne
de travailleurs hautement qualifids ne suivait pas la demande dans certaines occupations.
Les conditions du mouvement des travailleurs entre les deux rives 6taient r6unies. Ce
mouvement s'effectua dans des situations regulidres, mais aussi irrdgulidres, selon les
politiques et les conditions dans les pays d'origine et de destination.

La migration de main d'Guvre entre les deux rives de la Mdditerrande suscita
progressivement le questionnement et I'int6r€t des d6cideurs politiques. Il s'agissait
d'apprehender les relations entre fonctionnement des march6s du travail et migration. Il
etait question des termes et conditions de travail des travailleurs migrants, de l'exercice de

leurs droits au travail et de leur protection sociale. Le rapport entre la migration et le
ddveloppement dtait d clarifier. Il 6tait primordial de saisir, d'une part, l'effet sur la
pauvret6 et l'emploi des envois de fonds des travailleurs migrants, et, d'autre part, les
consequences pour les pays d'origine de l'dmigration des travailleurs dipl6mds hautement
qualifids. Lors du retour au pays, les retombdes des compdtences acquises et de l'dpargne
r6alis6e devaient 6tre 6tudides. Par-dessus tout, l'incidence des politiques des pays
concernds sur chacune de ces questions devait 6tre approfondie.

En 6largissant le champ des connaissances, la recherche fait la lumidre sur les
questions d'intdr6t pour les d6cideurs politiques. C'est ir cette fin que le Bureau
international du Travail (BIT) et la Commission europ6enne (CE) (Direction Gdn6rale pour
l'emploi, les affaires sociales et les opportunitds 6gales) ont mis au point un projet
commun de recherche sur l' < Elargissement des connaissances sur le Travail Ddcent dans
les pays m6diterrandens >. Les travaux r6alisds ont port6 sur trois axes majeurs : l) la
croissance dconomique et l'emploi ; 2) les politiques du marchd du travail ; et 3) la
migration de main d'cuvre. Les r6sultats des recherches effectu6es seront d'un grand
intdr6t pour les ddcideurs ainsi que pour les chercheurs. Ils ouvriront de nouvelles pistes de

recherche dans le cadre de futurs programmes.

Cette 6tude sur la migration de main d'oeuvre au Liban est le rdsultat d'une
coop6ration interddpartementale au sein du BIT entre le D6partement des politiques de
l'emploi et le Programme des migrations internationales. Cette coopdration met en
dvidence le caractdre transversal des migrations de main d'euvre et l'avantage comparatif
du BIT au moment de les aborder. L'6tude, entreprise par Marwan Abi Samra, un
chercheur renomm6 en matidre de migration, met en exergue les facteurs ddterminants de
l'dmigration libanaise, notamment la capacit6 de l'dconomie d r6pondre quantitativement
et qualitativement d la demande d'emploi. Elle passe en revue les carat6ristiques
ddmographiques et sociodconomiques des travailleurs migrants libanais, leurs nombres,
leurs origines rdgionales et leurs detinations. Le Liban, 6tant ir la fois un pays d'dmigration
et d'immigration, l'dtude aborde la question de la main d'oeuvre 6trangdre, essentiellement
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peu qualifide, employ6e au pays. Elle se penche sur 1'6migration libanaise hautement
qualifi6e lors des trois demidres ddcennies et de son impact sur le ddveloppement. L'dtude
analyse l'organisation des communautds migrantes libanaises et leur circulation entre les
pays d'immigration. Elle passe en revue les transferts de fonds des travailleurs migrants
libanais et leur contribution d la rdduction de la pauvretd ainsi que la migration de retour.
Enfin, 1'etude aborde les effets produits par la crise 6conomique mondiale sur l'6migration
et 1'economie libanaises.

Cette 6tude est publide dans la sdrie de documents de travail du BIT, << Cahiers des
migrations internationqles >, dont le but est de diffuser les rdsultats des recherches portant
sur des questions susceptibles d'intdresser les responsables politiques, les administrations
nationales, les parlenaires sociaux, la soci6td civile, les mddias et la communautd des
chercheurs. Nous esp6rons qu'elle permettra de ddvelopper les outils ndcessaires d la
conception et d la mise en cuvre de politiques et de programmes destinds d optimiser les
bienfaits des migrations pour le ddveloppement et d renforcer la protection des travailleurs
migrants.

AzitaBerar Awad
Directrice

Deparlement des politiques
de 1'emploi

Ibrahim Awad
Directeur

Programme migrations
internationales
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1. lntroduction

1.

2.

J.

4.

La presente etude sur 1'dmigration libanaise s'inscrit dans le cadre du programme de
recherche initie par l'Organisation internationale du travail (OIT) en collaboration avec La
Direction Gdndrale pour l'emploi, les alfaires sociales et l'dgalitd des chances de la
Commission Europdenne(Dc EMPL) en vue de ddvelopper une base de connaissance sur
la migration pour un travail ddcent, la croissance dconomique et le ddveloppernent dans les
pays mdditerraneens.

L'objectif principal de ce programme de recherche est d'dvaluer la possible
contribution, dans le bassin mdditerranden, d'une migration de travail, en particulier d'une
< migration circulaire ), respectueuse des droits et de la dignitd des migrants, d alldger la
pression sur le marchd de travail dans les pays sud et est-mdditerrandens, de contribuer au
developpement de ces pays et de repondre aux besoins croissants de rnain d'cuvre dans les
pays de l'Union Europ6en.

Le Liban connait depuis plus de trois ddcennies un mouvement massif et continuel
d'dmigration. Cette dmigration massive fait aujourd'hui du Liban l'un des pays du monde
les plus touche par l'dmigration et de son dconomie l'une des plus ddpendante des
transferts oper6s par les 6migr6s.

La pr6sente dtude se focalise sur le mouvement rdcent d'dmigration et vise d
analyser :

Les caractdristiques et les d6terminants de l'dmigration libanaise ;

L'impact de l'dmigration sur l'emploi, la pauvretd et le ddveloppement au Liban.
L'irnpact de la crise dconomique internationale sur l'emigration
La gouvernance, les politiques nationales et les accords internationaux relatifs d
l' dmigration libanaise

Etant donnd le peu de temps qui lui a 6t6 alloud, cette 6tude devait principalement
s'appuyer sur l'analyse et la synthdse des travaux et donndes disponibles ainsi que sur un
certain nombre d'entretiens approfondis avec des acteurs nationaux, afin de mieux 6clairer
les aspects institutionnels et les politiques migratoires au Liban.

Cependant, cette analyse a ete confrontde d un grand ddficit de donndes et de
connaissances sur les dimensions tant quantitatives que qualitatives du mouvement r6cent
d'dmigration. En ddpit de son ampleur et de ses impacts majeurs sur l'dconomie et la
socidtd libanaises, le phdnomdne migratoire, en particulier dans ses dvolutions r6centes,
reste assez peu 6tudide. L'indigence statistique est ainsi l'une des premidres
caractdristiques de l'6migration libanaise. Les donndes et les estimations, tant sur les
stocks et les flux des migrants, que sur les destinations migratoires sont confuses, peu
fiables et fortement contradictoires. Dans ce contexte, il a fallu passer en revue les
estimations, les donndes et les r6sultats des diff6rentes sources et dtudes disponibles, en
discutant les mdthodes utilisdes et, par consdquent, les limites des rdsultats obtenus.

Le croisement et la comparaison des diffdrentes sources et bases de donn6es, y
compris les donndes des recensements dans plusieurs pays destinataires de l'dmigration
libanaise, ont alors permis de construire une image quantitative de l'dmigration libanaise
relativement coh6rente et proche de la rdalitd. Partant de cette image quantitative, les
principales caract6ristiques des flux rdcents d'dmigration ont dt6 analysds, en particulier :

les diff6rentes destinations migratoires ; le profil ddmographique ; les niveaux d'6tude et
de qualification ; les activitds professionnelles, etc.
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Prenant appui sur cette photographie quantitative, l'etude s'est alors efforcde
d'adopter une approche comparative des principales caractdristiques de l'ernigration
libanaise et de celles des principaux pays d'6migration de la region (taux d'drnigration,
destinations migratoires, structures de l'drnigration, fuite des cerveaux, transferts).

Tout en se focalisant sur l'dmigration rdcente, l'analyse a pns en cotnpte ses

dimensions historiques et son inscription dans une vieille tradition migratoire. Certes il ne

s'agissait pas d'analyser les diff6rentes vagues migratoires que le Liban a connues depuis
le troisidme tiers du dix-neuvidme sidcle. Cependant, la mise en perspective historique est

apparue ndcessaire pour comprendre la manidre dont les r6seaux, les filieres et les espaces

migratoires qui avaient 6t6 construits au cours des prdcddentes vagues rnigratoires ont
contribud d ddterminer la nature, les origines et les destinations du rdcent nlouvement
massif d'dmigration. Cette mise en perspective historique a 6galement permis d'identifier
et de souligner aussi bien les continuit6s que les transformations et les discontinuites qui se

sont dessindes au cours des dernidres ddcennies en colnparaison avec les prdcddentes

vagues migratoires.

L'analyse des ddterminants de l'dmigration et de ses impacts, a aussi conjugud une

double approche : (i) Une approche sociodconomique d 1'dchelle macro se focalisant sur le

contexte 6conomique et ddmographique, les caract6ristiques du marche de travail au Liban,
les politiques d'immigration des pays de destination, l'importance de la fuite des cerveaux,
les transferts et leur impacts... (ii) Une approche sociologique d l'echelle micro visant it

mettre en lumidre : les processus et les dynamiques migratoires au niveau local ; la

constitution de rdseaux (familiaux et communautaires) et d'espace migratoires liant
localit6s et rdgions d'dmigration et rdgions d'immigration ; la disparitd des formes
d'inscription dans le mouvernent migratoires ainsi que la distribution in6gale des impacts

dconomiques et sociaux de 1'6migration. Pour ce faire, l'analyse s'est appuy6e sur les

donn6es sociodconomiques disponibles en provenance de diffdrentes sources nationales et

internationales, ainsi que sur des infonnations quantitatives et qualitatives issues d'un
certain nombre de recherches, d'dtudes et de monographies concernant diffdrentes localitds
et rdgions au Liban.

Cette 6tude est divis6e en huit chapitres.

Le premier chapitre analyse le contexte socioddmographique et sociodconomique de

l'dmigration: la structure ddmographique et l'dvolution de la population en dge de

travailler ; la structure du marchd du travail et la capacit6 de l'dconomie d rdpondre,
quantitativement et qualitativement, aux besoins d'emploi ; le recours massif d la
main d'ceuvre dtrangdre peu qualifide et ses effets sur le march6 du travail.

Le deuxiime chapitre passe rapidement en revue les vagues successives

d'dmigration que le Liban a connues depuis le dernier tiers du dix-neuvidme sidcle
en soulignant le caractdre massif de ces mouvements, la multiplicitd et la diversitd
des destinations et des filidres migratoires qui ont 6t6 progressivement construites, la

trds in6gale participation des r6gions et des communautds libanaises d la dynamique
migratoire.

Le troisidme chapitre est consacrd d une analyse quantitative de I'dmigration
libanaise depuis 1975 et de ses principales caractdristiques. Il tente d'abord de

quantifier et d'analyser les stocks et les flux migratoires et leur 6volution, en

mettant, en particulier, l'accent sur la trds grande diversification, voire la
mondialisation, de l'dmigration libanaise. Ce chapitre se centre ensuite sur l'analyse
de la structure d'6ge et de sexe de l'dmigration ainsi que sur les taux d'activit6 et de

chdmage des migrants selon le genre et le niveau d'dducation.
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Le quatridme chapitre est consocre d I'onalyse de la slructure de qualification de
l'dmigration libanaise et d l'dvaluation de I'importance et de I'impact de la fuite des

cervequx.Il s'agit d'abord de prendre la rnesure de l'emigration de la main d'cuvre
hautement qualifi6e et de son 6volution au cours des trois dernidres ddcennies, en

comparaison avec les autres pays de la rdgion. Pour mieux circonscrire le
ph6norndne et mieux dvaluer ses impacts, l'analyse de l'intensite de la fuite des

cerveaux est alors compldtde par une comparaison entre la structure de qualification
du stock des migrants et la structure de qualification de la force de travail au Liban.

Le cinquidme chapitre de cette dtude analyse l'indgale distribution locale et
rdgionale de l'emigration et de ses impacts, ainsi que la differenciation sociale des
espaces migratoires et des .formes d'insertion dconomique des migranls. Cette
analyse s'effectue en prenant en compte, d'un cotd, les traditions migratoires des

diffdrents groupes et localitds et, d'un autre cot6, les effets des politiques
(restrictives) des grands pays d'immigration des pays de l'OCDE.

Le sixidme chapitre est consacrd d une premidre analyse partielle et incompbte de
deux dimensions essentielles de I'emigration libanaise et de son organisation en
diaspora : (1) la ddlocalisation d'une partie des fonctions et des activitds
dconomiques et culturelles qui faisait de Beyrouth une mdtropole rdgionale (i travers
I'exemple du secteur bancaire et de celui des rn6dias, de la presse, et de la
publicit6) ; (ii) la migration de retour et la circulation migratoire entre les diff6rents
espaces de la diaspora libanaise.

Le septieme chapitre se focalise sur /es transferts de fonds ef/bctues par les emigres
et leurs impacts. il dvalue leurimportance dans l'6conomie des mdnages r6sidents et
analyse leurs impacts sur la pauvretd et sa distribution locale ainsi que leur
contribution d 1'6quilibre macro6conomique du pays.

Le huitidme chapitre analyse l'impact de la crise financidre et dconomique
internationale sur l'dmigration et sur l'dconomie libanaise
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2. Le contexte Socio-6conomique de
l'6m igration libanaise

Population et contexte sociod6mographique

Le Liban est un petit pays (10452 Km'z) classd parmi les pays d revenu moyen
supdrieur, avec un PIB per capita de $601| en2007 (2008, IIN data).

Aprds son independance en 1943,le pays a enregistrd une croissance 6conomique
exceptionnelle, un d6veloppernent du secteur industriel et surtout une expansion du secteur
des services qui a fait du Liban un p6le de centralitd dconomique, commerciale et
financidre d dimension rdgionale. La forte et rapide amdlioration des indicateurs sociaux et
de d6veloppement humain, le mouvement de cr6ation et de ddveloppement culturel et
artistique ainsi que la libertd d'expression ont dgalement confdrd au Liban une position de
centralitd r6gionale sur 1e plan culturel.

En ddpit d'une fofte indgalitd sociale et de disparitds rdgionales trds marqu6es,
l'augmentation gdn6rale du niveau de vie de la population le distinguait fortement de la
plupart des pays de la r6gion.

Sa population est estimde d3,159 millions en2007 dont prds de 90 %o se trouvent en
milieu urbain.

Prds de 22 o/o de la population se trouvent d Beyrouth et dans sa banlieue. Le reste de
la population est distribud dans les cinq autres Mohafazat (Cf. table 1).

Cependant, bien plus du tiers de la population est concentr6 dans la conurbation de
Beyrouth ou sa rdgion m6tropolitaine.

Tab 1 : Distribution de la population par r6gions en 2007

R€gions Population otto

Beyrouth 361 366 9,6

Banlieue 457 960 12,2

Mont Liban* 1 026 513 27,3

Nord 763 713 20,3

Bekaa 489 866 13,0

Sud & Nabatyeh 659 719 17,5

Liban 3 759 137 100,0

Source : Conditions de Vie des M6nages 2007

Le contexte socioddmographique est marqu6 par cinq phdnomdnes importants et
interd6pendants :

Une urbanisation rapide qui se traduit par la plus forte diminution de la population
rurale dans la r6gion : la population rurale au Liban est passde de 58,5 Yo de la
population totale en 1960 d 39 %o en 1970 et d seulement l0 % aujourd'hui. Cette
diminution est le rdsultat du processus d'exode rural, de I'urbanisation des zones
rurales et du ddveloppement dans ces zones d'activitds non agricoles.
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Un mouvement massif d'exode rural et de migration interne qui, au cours des

dernidres ddcennies, a particulidrement affectd les rdgions ddfavorisees de la Bekaa
et le sud, et qui est lie non seulement aux conditions sociodconomiques de ces

r6gions, mais dgalement aux d6placements (forcds) de la population pendant la
guerre, et d I'occupation isradlienne d'une partie du sud (1979-2000). Cette migration
massive vers les zones urbaines s'est traduite notamment par l'expansion rapide de

la banlieue sud de Beyrouth, qui regroupe, en 2007, 12 oh de la population du pays

et dont la grande majoritd de ses habitants provient de la Bekaa (24 %) et surtout du

Sud Liban (50 %) (CVM, 200'7).

Cependant, l'un des traits les plus marquants de ce lrrouvement migratoire interne en

direction de la rdgion de Beyrouth rdside dans le fait qu'il a laissd d sa marge la
population de la rdgion du nord qui, en 2007, constitue 23 oh de la population du
pays. A la diffdrence des populations du sud et de la Bekaa, les populations du nord,
et plus particulidrement celles des zones rurales et ddfavoris6es, ont 6te trds peu

entrain6es par la dynamique de migration inteme vers la capitale et sa rdgion. En
2007, les personnes originaires du nord ne constituent que 3,2 %o de la population de

Beyrouth, 0,8 % de la population de la banlieue et 6,3 oh de la population du Mont
Liban. (En comparaison la population originaire du sud reprds,ente 20 o/o de la
population de Beyrouth, 50 o/o de la population de la banlieue, et 9,6 oh de la
population du Mont Liban) (CVM, 2007). Comme nous le verrons par la suite, la
m6me marginalitd caractdrise la r6gion du nord et ses zones d6favo,ris6es par rapport
ir la dynamique de migration internationale.

Une augmentation de la population en 6ge de travailler.
La population libanaise se trouve dans une phase avanct5e de transition
ddmographique. Dds la fin des ann6es soixante, et bien avant l'ensemble des pays de

la r6gion, le Liban a entam6 une baisse rapide de la fdconditd et de la natalit6. Cette

baisse, consdcutive d une periode de fecondit6 6lev6e, s'est traduite, d'une part, par
une diminution accelerde de la population enfantine de moins de l5 ans, et surtout
de sa part dans la population totale et, d'autre part, par une augmentation de la
population en 6ge de travailler et de sa part dans la population active. Ainsi, entre
1970 et2007,le nombre des moins de 15 ans est passd de994 000 personnes d 928

000 personnes alors que leur part dans la population a chut6 de 44 Yo d' 24,7 o/o.

Pendant la m€me p6riode, la population en 6ge de travailler a plus que doubl6 en
passant de 1,160 million it 2,469 millions de personnes et de 5l % d 65 oh de la
population totale. De plus, ces donndes ne traduisent que trds partiellement
l'augmentation de Ia population en 6ge de travailler et de sa part dans l'ensemble de

la population, car elles ne prennent pas en compte les flux massifs d'6migration qui,
depuis le milieu des anndes soixante-dix, ont draind d l'dtranger une partie
essentielles de la population en 6ge de travailler et, plus particulid:rement les jeunes

adultes de 18 d 35 ans.

I

l

I
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Cette tendance i l'accroissement de la population en Age de travailler est appel6e
i se poursuivre au cours de la prochaine d6cennie.

Elle devrait, selon les
pr6visions, atteindre, en 2020, plus
de 3 millions de personnes et 68 %
de la population totale. Cependant,
cet accrolssement VA

s'accompagner d'un vieillissement
aussi bien de la force de travail que
de la population dans son
ensernble. En effet. I'augrnentation
de la population active r6sultera
essentiellement de l'accroissement
du nombre des adultes ayant entre
40 et 65 ans et de sa part dans la
population, alors m€me que la part
des jeunes ayant entre 15 et 24 ans
dans la population active
diminuera en passant de 19 o/o en
2007 d prds de 16 o/o en 2020. Il
n'en reste pas moins que le pays
fera face au ddfi de la crdation d'un nombre important de nouveaux emplois qualifi6s de la
population active et de son niveau de qualification et, d'autre part, d l'augmentation du
taux d'activitd des femmes actuellement trds faible. A ddfaut de relever un tel d6fi,
l'dmigration continuera d faire perdre au pays la part la plus jeune de sa population en 6ge
de travailler et contribuera fortement au processus de vieillissement de la population.

Un pays et une population lourdement marquds par lu gaerre et I'instabiliti
politique. Les guerres successives et les tensions perrnanentes qui rdgnent au Liban
depuis 1975 sont sans doute les facteurs les plus ddterminants des mouvements
massifs d'6migration que connait le pays depuis plusieurs d6cennies. La guerre

t Il S'git de l'Enqu6te Nationale sur le Niveau de Vie des Mdnages (NVM), r6a1is6e par le Ministdre
des Affaires Sociale Libanais en collaboration avec l'UNDP et I'ILO en2007, (2008).

Evolution de la population libanaise
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< civile > (1975 - 1990) s'est conjugude avec une rnainrnise syrienne (d partir de

1916, date du ddploiement des troupes de I'armde syrienne au Liban) et avec

l'invasion et l'occupation isradlienne du Sud Liban (d partir de 1978). Au cours de

ces quinze ann6es de guere, l'insecurite et les combats se sont cleplacds a travers
l'ensemble du pays, n'6pargnant aucune rdgion ni aucune ville du pays. Le cotrt
humain a 6td particulidrement lourd: 140.000 personnes ont ete tu6es; un quart de

la population a dtd ddplacde ; et pres d'un cinquieme de la population a et6, forcde d
l'exil, temporairement ou ddfinitivement. La guerre < civile > a pris fin
officiellement en 1990, suite d l'Accord de Taef (1989). Cependant, l'occupation
isra6lienne du Sud Liban n'a pris fin qu'en 2000, et la forte mainmise syrienne sur le
pays a continud jusqu'en 2005, date du retrait de 1'arm6e syrienne du Liban. La sdrie
d'attentats et d'assassinats visant, ir partir de 2004, des hommes politiques et des

intellectuels opposants A la Syrie (dont le premier ministre Rafic Hariri le l4 fdvrier
2005) plonge le Liban dans une nouvelle pdriode d'insdcuritd et de forte instabilitd
politique. De plus, la guerre isradlienne contre le Liban, ddclenr:h6e le l2 juillet
2006 suite ir la capture par le Hezbollah de deux soldats isradliens, fait subir au pays

d'immenses pertes humains et physiques. Les 34 jours d'offensivers, suivis par trois
semaines de blocage adrien et maritime se sont soldes par I100 morts civils, plus de

4000 blessds, prds d'un million de personnes ddplacdes ainsi que par une destruction
massive des infrastructures du pays... Cette gueffe marque aussi une forte
accdl6ration du mouvement migratoire.

L'imigration massive que connait le Liban transforme profondiment sa structure
dimographique. Depuis 1915, au moins 800 000 personnes ont
< ddfinitivement >quittd le pays vers diffdrents pays du monde. Ce mouvement
migratoire n'est comparable par son ampleur qu'd celui qui a affectd le Mont Liban
entre le troisidme quart du dix-neuvidme sidcle et la premidre guerre mondiale. La
guerre, ses ddsastreuses cons6quences sociodconomiques et la difficultd qu'dprouve
le pays pour se remettre, dconomiquement et politiquement, de son lourd passif, sont
sans doute les facteurs les plus ddterminants qui expliquent le caractdre massif de

cette nouvelle vague migratoire. Cependant, ces facteurs se sont conjugues avec une

situation d6mographique exceptionnelle caractdrisde par une grande augmentation
du nombre et de la proportion des jeunes et de la population en 6ge de travailler. Le
mouvement migratoire s'est ainsi nourri de cette fen6tre d'opporrunitd
ddmographique exceptionnelle dont le pays n'a pu tirer profit.
Mais en retour, l'dmigration a produit et continue de produire de profondes
cons6quences en terme d6mographique. La premidre, et la plus rSvidente, est sans

doute la stagnation d6mographique du pays. L'augmentation de la population
enregistr6e au cours des trois dernidres d6cennies a dtd trds faible et largement
infdrieure aux prdvisions. En prenant en compte les descendants des 6migr6s nds

dans les pays d'immigration, on pourrait estimer la perte ddmographique entrain6e
par l'6migration depuis 1975 it une valeur qui se situe entre 1,2 etl,4 millions de
personnes dont une forte proportion de jeunes adultes en 6ge de travailler. Parmi les

autres cons6quences ddmographiques on peut souligner le d6sdquilibre de la
structure d'6ge de la population et surtout le d6sdquilibre de sa distribution par
genre. On peut dgalement souligner l'augmentation spectaculaire du taux de c6libat
parmi les femmes ainsi que l'augmentation du nombre de mdnages dirig6s par des

femmes seules dont la lourde charge familiale, en l'absence des hommes, les a
conduit ir se retirer du march6 du travail, contribuant ainsi au maintien du taux
d'activitd des femmes d un niveau trds faible.

Le Liban est aussi an pays d'immigration. L'lmigration massive que connait le
Liban fait souvent passer dans l'ombre l'importance des flux d'imrnigration qui, hier
comme aujourd'hui, ont constitu6 une donnde fondamentale de la situation
sociod6mographique et sociodconomique du pays.
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Avant la guerre, le pays avail connu plusieurs vagues d'immigration d caractire
ddmographiqze : f immigration de plusieurs dizaines de milliers d'arm6niens aprds
la premidre guerre mondiale, lesquels ont dte rapidement naturalises et ont constitud
une des composantes communautaires de la population libanaise ; un flux continu
d'immigrds kurdes, ir partir du ddbut des anndes quarante, en provenance du sud de
la Turquie, d'lrak et de Syrie ; une immigration syrienne et, dans une moindre
mesure, 6gyptienne composde pour une bonne partie d'industriels, de commergants
et d'hommes d'affaires ainsi que de leurs familles. Cette immigration s'est dirigde
vers le Liban d la fin des anndes cinquante et au ddbut des anndes soixante, suite au
mouvement de nationalisation et d'etatisation de l'dconomie dans ces pays. A ces
vagues d'immigration il faut ajouter l'arrivde et I'installation des r6fugids
palestiniens en 1948 suite i la crdation de l'Etat d'Israel. Officiellement, il ya
aujourd'hui 350 d 400 000 rdfugies palestiniens enregistr6s par l'LINRWA au Liban.
Cependant, la guerre, la situation d'infra droit et les dures conditions de vie qui leur
ont dtd imposdes ont conduit une bonne partie des rdfugids palestiniens d drnigrer au
cours des trois dernidres ddcennies vers l'Allemagne et les pays scandinaves or) ils
ont demandd le statut de refugids politiques (A. Shiblak, 2005). Ainsi, il reste
aujourd'hui au Liban prds de 200 000 rdfugi6s palestiniens. Plus rdcemment, le
Liban a connu un afflux important de refugi6s irakiens. Les estimations les
concernant varient entre 25 et 100 000 personnes (Kasparian 2008, Kiwan 2009). De
fait, leur nombre est d'autant plus difficile ir connaitre que leur grande majoritd se

trouve au Liban sans autorisation de sdjour et que, pour un bon nombre d'entre eux,
le Liban n'est qu'une dtape provisoire dans I'attente de l'obtention d'un visa
d'immigration vers un pays occidental.

Le recours massif d une main d'uuvre dtrangire peu qualifiie et peu payie. En
paralldle d ces vagues d'immigration qui ont fortement contribu6, avant la guerre, d
contrebalancer le deficit ddmographique rdsultant de l'6rnigration libanaise, le Liban
se caractdrise dgalement par le recours massif d une main-d'Guvre peu qualifide et
faiblement rdmundrde dont la grande majoritd travaille au Liban de fagon temporaire
etlou saisonnidre.
C'est le cas des travailleuses domestiques (sri-lankaises, philippines, dthiopiennes)
dont on estime le nombre d une centaine de milliers.
C'est aussi et surtout le cas de plusieurs centaines de milliers de travailleurs syriens,
en plus de quelques l0 d 20 000 travailleurs dgyptiens, dont la grande majoritd
travaille au Liban de fagon temporaire etlou saisonnidre.

Cette main-d'cuvre, compos6e d'hommes seuls, est essentiellement
< irrdgulidre >> (notamment les syriens) et non rdglementde aussi bien au niveau
de l'entr6e et du s6jour au Liban, qu'au niveau de l'application des normes, des
droits et des devoirs (des employeurs) relatifs au travail, aux salaires, d. la
sdcuritd, d la s6curitd sociale et aux diffdrentes formes d'allocations et de
b6ndfices sociaux.
Cette absence de rdglementation est sans doute li6e au rel6chement de la
frontidre et d l'absence de contrdles r6els des entr6es et des sorties entre les
deux pays voisins. Ce relAchement a 6td facilit6 et favoris6 par la mainmise
syrienne sur le Liban de 1976 d,2005 et par la difficultd matdrielle du contr6le
de la frontidre par les autorit6s libanaises ... Cependant, cette absence de
rdglementation traduit dgalement une sorte d'accord tacite, non dit et partage
par la grande majoritd des acteurs concernds : du cotd libanais, cette main-
d'cuvre non r6glementde est ce qui permet d l'6conomie, de l'industrie au
tourisme en passant par l'agriculture, de pouvoir b6n6ficier d'une main-
d'euvre flexible et sous payde pour effectuer l'ensemble des t6ches n'ayant
besoin que d'une faible qualification. Mais ce ne sont pas seulement les chefs
d'entreprises qui sont en cause. C'est la soci6t6 libanaise dans son ensemble qui
semble participer de cet accord implicite : de l'dpicier du coin qui a recours ir
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un syrien, ir ses clients qui bdndficient ainsi d'un service de livraison d

domicile, aux habitants pas trds fortunds de tel ou tel immeuble qui arrivent ir

disposer d'un gardien d bas salaire ... Du cdt6 des travailleurs syriens, le bas
salaire au Liban reste bien dlev6 en comparaison de la moyenne des salaires et
des revenus en Syrie. Du cdtd du gouvernement syrien, le marchd du travail
libanais permet d'une part, d'absorber ou d'attdnuer le ch6mage en Syrie et,

d'autre part, de faire entrer en Syrie une somme de devises dont l'dconomie,
encore en bonne partie contr6lde par 1'Etat, a grand besoin.
Cette main-d'euvre fonctionne sur le mode de la double r6sidence : le Liban,
lieu de travail, n'est que secondairement un lieu rdsidence. Le < vrai > et
principal lieu de r6sidence reste en Syrie ou les travailleurs retournent
frdquemment, parfois plusieurs fois par mois. (Rappelons que moins de deux
heures de route sdparent Beyrouth et Damas). Cette main-d'Guvre est aussi
saisonnidre : elle circule, fait des allers-retours en fonction des rythmes des

activit6s dconomiques au Liban, comme l'agriculture et le b6Ltiment. Mais elle
est aussi saisonnidre dans un autre sens: un entrepreneur. un industriel ou un
agriculteur fait appel ir un certain nombre de travailleurs en fonction de ses

besoins, en utilisant un rdseau et des contacts ddjd dtablis. D'un autre cdt6, il est

courant qu'un travailleur syrien, souvent en accord avec un employeur, alterne
des pdriodes de travail au Liban et des pdriodes de sdjour en famille en Syrie.
Cette circulation constante rend particulidrement difficile 1'estimation du
nombre des travailleurs syriens au Liban. D'oi le foisonnemernt des estimations
les plus contradictoires allant de 300 000 A 1 million, voire rn6me ir plus d'un
million. En fait, le nombre peut considdrablement varier, non seulement en
fonction des p6riodes et des saisons, mais aussi selon la manidre de compter :

ainsi, par exemple, Courbage & Fargues, en se fondant sur les calculs des

entr6es et sorties, ont pu estimer que prds d'un million de travailleurs syriens
ont travaill6 au Liban au cours de l'annde 1972 (avant la guerre). Or, comme le
soulignent les auteurs, cela ne signifie pas pour autant qu'il avait en 1972, de

faqon simultande, un million de travailleurs syriens. Il s'agit donc d'un million
de personnes qui ont, au cours de l'annde en question, particip6 d cette
migration circulaire.

Une 6conomie stagnante qui n'a pas pu surmonter le
lourd passif de la guerre.

Malgrd l'effort de reconstruction, l'dconomie libanaise n'a pas r6ussi ir surmonter le
lourd passif de la guerre. Avant la dernidre gueffe de 2006, le Liban avait encore du mal d

se remettre des 15 ans de guerre civile ddvastatrice (1975 - 1990) et de plus de deux
d6cennies d'occupation isradlienne d'une partie du sud du pays (1977-2000). Pendant la
guerre, la quasi-totalit6 des infrastructures du pays avaient dtd d6truites, le parc
d'habitation avait ete gravement atteint ; tous les secteurs de l'dconomie avaient dtd

gravement endommagds ; l'administration, les institutions publiques, les services de santd
et d'6ducation ont dt6 profonddment ddsorganis6s. Ddjd, enl9JJ, deux ans aprds le ddbut
de la guerre, le PIB n'6tait plus qu'd 34 o/o de son niveau de 1974. Par la suite, le PIB a
poursuivi une marche chaotique, traduisant les fluctuations de la situation politique et du
niveau d'ins6curitd dans le pays. Quand la guerre civile a pris fin en 1990, le PIB
reprdsentait juste un peu plus d'un tiers de ce qu'il dtait avant la guerre:. L'hyperinflation
s'est traduite par Ia perte de valeur de la monnaie nationale : le dollar qui valait un peu plus
que trois livres libanaises d la veille de la guerre s'dchangeait d plus de 1500 LL en 1990.

A partir de l992,le pays s'engage dans un effort 6norme de reconstruction et de

stabilisation dconomique. Cet effort a abouti i une stabilisation mon6taire et par une

relance de l'6conomie, en particulier les services, et d une croissance significative du PIB
avec une moyenne annuelle de plus de 5 %o entre 1993 et 1997, date d laquelle il a
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reprdsentd 12 oh de son niveau d'avant guerre. Cependant, le boum de l'aprds guerre n'a
pas 6t6 durable. De 1997 d 2001 l'dconomie stagne et le PIB ne progresse qu'd un rythme
annuel moyen de 1,5 o/o (avec m6me une r6cession en 2000). Par la suite, pendant les
ann6es qui ont prdcddd la rdcente gueffe de 2006, le taux de croissance passe d une
moyenne annuelle de 4 o/o. Mais, comme le soulignent la Banque Mondiale et le FMI, cette
croissance a moins rdsultd d'un renforcement du potentiel de croissance de l'6conomie que
de facteurs externes, en particulier l'augmentation du prix du p6trole, qui se sont traduits
par une augmentation de la demande pour les biens et les services libanais et par un
transfert accru de capitaux d partir des pays du Golfe (WB 2005, WB 2007).

GDP lndex at constant 1974 prices
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La stagnation de l'dconomie est lide d la faiblesse de I'investissement dans la
modernisation des entreprises et de I'appareil productd. En effet, selon les calculs de la
Banque Mondiale, l'investissement a fortement baissd en passant de 31 o/o du PIB au cours
de la pdriode 1994-1977 d moins de 21 % depuis 2001. La croissance des stocks
d'infrastructures et de capacit6s productives, a 6galement enregistrd un fort ralentissement.
Aussi, les entreprises investissent peu et moins dans la modernisation technique et
technologique et dans l'am6lioration de la productivitd, comme le montre la baisse
continue, d un taux annuel sup6rieur d 2,2oh entre 1993 et 2005, de l'importation
d'dquipements et de machineries (WB 2007). Si nous ajoutons d ces dldments l'6rosion du
capital humain, et en particulier de la main-d'auvre qualifide, nous pouvons comprendre
d'une part, la faible croissance de l'6conomie libanaise et, d'autre part, son incapacitd d
crder des emplois qualifids correspondant aux besoins de la population active et surtout des
jeunes entrants sur le marchd de l'emploi. Pour expliquer ce faible taux d'investissement,
des 6conomistes de la Banque Mondiale mettent en avant la faible pression concurrentielle
qui s'exerce sur les entrepreneurs libanais du fait du caractdre oligopolistique du march6
libanais. Cependant, cette explication nous semble insuffisante et n'explique que trds
partiellement la situation de l'investissement 1i6 d la modernisation des entreprises et de
l'appareil productif. En effet, si tel est le probldme, comment alors expliquer que m6me les
entreprises industrielles qui travaillent essentiellement d l'exportation, comme par exemple
les industries des appareillages dlectriques, font peu d'investissement dans la
modernisation de leurs procds de production et de leurs entreprises ? Comment expliquer
que certains entrepreneurs dans ce domaine d'activit6, qui ont des filiales en Arabie
Saoudite et aux Emirats, procddent d la modernisation des filiales industrielles mais ne le
font pas dans leurs entreprises et usines principales au Liban ? Deux facteurs li6s nous
semblent contribuer d la faiblesse de l'investissement dans la modernisation des entreprises
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au Liban : (i) La possibilitd de recourir d une main-d'cuvre peu qualifide d un co0t
extrCmement bas en comparaison avec les salaires de la rnain-d'cuvre qualifide au Liban.
Or, nous le savons, le co0t relativement 6lev6 de la main-d'ceuvre a trds souvent 6td un
facteur incitatif ir la modernisation et aux gains de productivit6. (ii) Le deuxidme facteur
est celui de l'insdcurit6 et l'instabilitd qui continuent de caractdriser fortement la situation
au Liban. En fait, l'arr€t de la guerre civile en 1990 n'a pas pour autant d6bouch6 sur une
paix civile. C'est plut6t une sorte de paix < froide >, ou m6me une sorte de guerre civile
froide qui en a pris la place, corrme le prouve la situation politique depuis 2005. De plus,
la guerre civile, est loin d'6tre la seule guerre qui avait/qui a lieu sur le sol libanais : le
Liban a etd et continue d'6tre la caisse d'enregistrement (et d'explosion) des conflits
rdgionaux. Bref, les entrepreneurs et les entreprises restent au Liban dans une double
logique de survie et d'attente : survivre aussi longtemps que possible, avec le minimurn
d'investissement et en ayant recours d la main-d'cuvre peu qualifiee et peu coirteuse, en

attendant une normalisation de la situation. Et si certains entrepreneurs se distinguaient par
leur go0t aventurier de f investissement et de la modernisation, la guere d6vastatrice et
destructive de 2006, avec le d6sastre humanitaire qu'elle a provoqud, aura dtd bien plus
que suffisante pour les convaincre d'6pouser la logique de survie ou d'drnigration, d l'6gal
des dipldmes que l'absence de crdation d'emplois qualifi6s contribue d faire prendre les
chemins de l'exi1.

Un pays qui a la dette la plus ilevde au monde. En 2005, la dette publique a atteint
38,5 milliards de US$, soit l7l % du PIB, classant ainsi le Liban au premier rang des pays
endettds. Cependant, la particularit6 de la dette publique libanaise rdside dans le fait que,
pour l'essentiel, elle est contractde sur le marcher financier local auprds cles banques et des

investisseurs libanais privds et, pour prds de la moiti6, en livres libanaises.

Une dette qui reJlite les problimes de gouvernance. Cette dette d'lev6e refldte sans

doute, en partie, le cofit de la reconstruction aprds la gueffe, en plus de Ia dette accumul6e
pendant la guerre. Mais elle refldte dgalement de graves probldmes de gouvernance, la
difficultd ir rdformer et m6me d faire fonctionner les institutions et les sr:rvices publics en
rationalisant leurs ddpenses, le gaspillage du secteur public (estimd au Liban d 50 % du
PIB), I'exc6dent des employds du secteur public (plus de 30 % du budget de I'Etat allait en
versement des salaires et des pensions). Ainsi, comme le souligne un rapport de la Banque
Mondiale (2007), les probldmes de gouvernance et la d6faillance des institutions
constituent aujourd'hui la principale source de blocage de l'dconomie et de la croissance.
De fait, ces blocages sont le produit de la scldrose du systdme politique confessionnel qui a

transformd I'Etat, ses institutions et ses ressources, en objets de partage et de distribution
clientdliste. Ils sont 6galement le rdsultat de la mainmise syrienne qui a constamment et
longuement travailld i ddcomposer les communaut6s et les forces politiques pour les
recomposer ensuite sous la forme de rdseaux infdodds qui ne doivent leurs positions et leur
survie qu'aux liens de d6pendance qu'ils entretiennent avec le pouvoirr de tutelle et ses

services de s6curit6.

Une 6conomie ax6e sur le secteur tertiaire

Au cours de la dernidre d6cennie, la position prddominante du secteur des servrces
dans l'6conomie s'est accentude. Entre 1994 et 2007,1a contribution de ce secteur a

augmentd de 6l Yo it 72 % du PIB. Les principaux sous-secteurs sont le commerce, le
tourisme et les services financiers. L'industrie et le secteur manufar;turier, constifuds
essentiellement de petites et moyennes entreprises reprdsentent, 24 % du PIB. Dans ce

contexte, I'agriculture joue un r6le mineur dans l'6conomie. En 2007 , elle a contribud d 6 %
duPIB (12%en1994).
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L'emploi, le march6 du travail et Ie ch6mage

Les secteurs d'emploi

En 2001, le secteur public fourni actuellement au Liban prds de 16 Yo des emplois
contre 84 % fournis par le secteur priv6. Une grande partie de la population exergant une
activitd est employde dans le secteur des services (41,6 %) suivi par le commerc e (22,6 %o).

L'industrie et la construction emploient 13,6yo et 5,6Yo respectivement. L'agriculture
ernploie une petite partie de la population active (7,2 %). Cependant, il existe des
diffdrences significatives entre l'emploi fdminin et l'emploi masculin : la majoritd des
fetnmes (64 %) travaillent dans le secteur des services. Les variations rdgionales sont
egalement importantes : dans le nord et le sud, suivis par la Bekaa, I'agriculture reste
I'activite principale d'un segrnent important de la population (de ll oh, 16 oh et 12 o/o

respectivement). En revanche, dans le Mont Liban, 1,8 yo seulement y sont encore
ernploye. Ceci montre d quel point cette r6gion a achevd le processus de son urbanisation.

Distribution de la population exerqant une activitd entre les secteurs d'activitds €conomiques en 2007

Femme Hommes Population

Agriculture 4.O 8.1 t.t

lndustrie 10.1 15.0 13.8

Construction 0.0 7.4 5.6

Commerce 15.6 25.0 22.6

Transport, poste et Telecommunication 2.6 8.5 7.0

Services 64.0 34.2 41.6

Finance et assurance 3.0 1.8 2.1

Non reponse 0.2 0.1 0.'1

Total 100.0 100.0 100.0

Source : CVM 2008

Secteurs d'emploi et pauvret6

Les liens entre secteur
d'emploi et pauvret6 sont assez

fortement marquds :

L'emploi public protdge
de la pauvret6 bien plus
que l'emploi dans le
secteur priv6 : le taux de
pauvretd parmi les
employds du secteur privd
(6,3 %) est plus que le
double de celui observd
parmi ceux qui travaillent
dans le secteur public.

Ceux qui travaillent dans
l'agriculture et dans la
construction sont disproportionnellement touchds
respectivement) et par l'extr6me pauvret6. Ainsi,

par la pauvret6 (16 % et 12 %o

alors que l'agriculture ne fournit
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ts

Iii
l4

I]
I'j
s

4

l
a)

Source: UNDP 2008 (LCH 2004-05)

3E
.!t
<i

{ra$;*E
a;.:!-
.lit!,1

i-l!

=^i,
pl

![

R

L'6migration libanaise et son impact sur l'6conomie et le d6veloppement 13



que 7 o des emplois, elle regroupe 20 o/o des travailleurs pauvres au Liban, un tiers
des travailleurs pauvres ou extr€mement pauvres d Nabatiyeh et dans la Bekaa.

La situation est encore plus frappante dans le nord, la plus pauvre des rdgions
libanaises : un quart des agriculteurs et un cinquidme des personnes travaillant dans
la construction sont pauvres. Rappelons ici que ces deux secteurs sont 6galement
ceux qui recourent massivement d la main-d'cuvre syrienne.

Un faible taux d'activit6, en particulier parmi les
femmes

Selon I'enqu6te sur les conditions de vie mende en 2007,Ia population active
libanaise est estimde d 1,229 million de personnes alors que la population en 6ge de

travailler (15 ans et plus) s'dldve d2,832 rnillions de personnes. Le taux d'activite s'6ldve,
par consdquent, d 43,4 %. Il s'agit d'un taux assez faible en comparaison avec les pays de
I'OCDE.

Source.CV M2008

Selon l'enqu€te sur les conditions de vie men6e en 2007, la population active
libanaise est estim6e d, 1,229 million de personnes alors que la population

en 6ge de travailler (15 ans et plus) s'6ldve d 2,832 millions de personnes. Le taux
d'activitd s'dldve, par cons6quent, it 43,4 o/o.

Il s'agit d'un taux assez faible en comparaison avec les pays de I'OCDE.

Ce taux d'activit6 traduit en fait une trds faible activitd fdminine (21 %). Le graphique
suivant, qui pr6sente les taux d'activitd de la population, montre l'importance du fossd qui
s6pare les deux sexes ; il montre 6galement les jeunes femmes dgdes de 25 d 29 ans
enregistrent le taux d'activit6 le plus eleve (42,6 o/o).

Le taux d'activitd fdminine est aassi fortement lii au niveau d'iduction: il atteint
45 %o parmi celles qui ont un niveau universitaire, contre 20 Yo de celles qui ont un niveau
secondaire, et 13 %o pour celles de niveaux primaire et compldmentaire. Compte tenu du
niveau d'dducation de plus en plus 61ev6 des jeunes, en particulier parmi les jeunes

femmes, on peut supposer que le taux d'activitd des femmes, et par cons6quent, la
demande pour des emplois qualifids, tendra ir croitre. Cependant, la question des

d6terminants du (faible) taux d'activitd fdminine au Liban reste posde. Dans quelle mesure

ce retrait des femmes de la population active traduitil l'incapacitd du march6 du travail d

leur proposer des emplois correspondants d leurs niveaux de qualification et d leurs
attentes ?

Taux d'activite des femmes et des hommes
de 15 ans et plus par tranche d'age
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Augmentation du chdmage

Le taux de ch6mage au Liban en 2007 est de 9,2 oh.ll est en hausse par rapport d

celui enregistrd en 2004 (8 %) et est plus 6levd parmi les feurrnes (10,2 o/o contre 8,8 o

pour les hommes). De plus, d'aprds l'enqu6te de la Direction des Statistiques, les femmes
qui perdent leur emploi ont beaucoup de difficultds d en trouver un autre.

Le ch6mage est particulidrement 6levd pan-ni les jeunes et i1 baisse avec
l'augmentation de l'Age: il est de 26 Yo parmi les jeunes de 15 d 19 ans, 20,'7 o

parmi ceux qui ont de 20 d 24 ans. 12'Yo parrni les 25-29 ans, 6,7 o/o parmi les 30-34
ans.

Les jeunes ch6meurs de rnoins de trente ans constituent plus de 65 o/o de 1'ensemble
des ch6meurs. Ceux qui ont entre 20 et 24 ans constituent d eux seuls 32 o/o de
l'ensemble des ch6meurs.

Les dip16m6s universitaires constituent la composante la plus nombreuse parrni les
ch6meurs. En effet, 30 % des ch6meurs ont un niveau universitaire, contre 19 o/o qui
ont un niveau secondaire. Mais le phdnomdne est encore beaucoup plus rrarquant
chez les femmes :45 Yo des chdrneuses ont un dipl6me universitaire.

Source:CVM 2008 Source :CVM 2008

Ces donndes concernant le marchd du travail conduisent ii souligner les faits suivants :

Les personnes non qualifi6es qui travaillent dans l'agriculture et dans le bdtiment
sont sous-paydes, comme l'indique le haut niveau de pauvretd parmi eux. Ainsi, tout
se passe comme si leurs salaires tendent d 6tre alignds sur les salaires des travailleurs
syriens, trds faiblement rdmundrds, qui travaillent massivement dans ces deux
secteurs. Ceci montre la situation particulidrement difficile des personnes et des
groupes non qualifids de la population libanaise (ou rdsidant au Liban). Si les
travailleurs syriens arrivent, tant bien que mal, d vivre avec leur faible r6mundration
en jouant sur le diffdrentiel du co0t de la vie entre le Liban et la Syrie, l'alignement
vers le bas des salaires des libanais sous qualifi6s ne peut que conduire d la pauvretd
de ces derniers et d leur exclusion sociale. Autrement dit, le recours d la main-
d'Guvre sous qualifide produit un double effet d'exclusion: exclusion des jeunes
qualifids du fait de l'absence de modernisation des entreprises et de la faible crdation
d'emplois de qualitd ; et exclusion des libanais faiblement qualifids du marchd du
travail etlou leur condamnation d une extr6me pauvret6 qui est elle-m€me le
synonyme d'exclusion. Cette situation conduit, par consdquent, ir alimenter une
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double dynamique d'dmigration : dmigration des qualifids et dmigration des sous-
qualifids, d condition que les uns et les autres puissent trouver et emprunter les
filidres qui pourraient y conduire.

L'dconomie et 1'appareil productif produisent trds peu d'emplois qualifies comrne le
montre le haut niveau de ch6mage parmi les jeunes les plus dipl6mds.

Le haut niveau de ch6mage parmi les femmes et plus particulidrement parmi les plus
dipl6m6es d'entre elles montre que la structure des emplois et le marchd du travail
(sinon les processus de recrutement) tendent d les exclure. Par consdquent, le haut
taux d'inactivit6 des femmes s'explique plus peut-Ctre par cette structure
discriminante des emplois et du march6 du travail que par des facteurs socioculturels.

Reste ir s'interroger, pourquoi le ch6mage diminue trds fortement avec
l'accroissement de l'6ge ? La rdponse simple, voire simpliste, serait de supposer que
les jeunes en vieillissant arrivent d trouver un emploi. Or, il nous semble que c'est
bien ld qu'intervient le phdnomdne migratoire et ses effets. Le ch6mage dinrinue
probablement sous I'effet de 1'6migration cumulative des jeunes ch6meurs eux-
mdmes. C'est en tout cas ce que laisse entrevoir le rapprochement de la courbe de

diminution du taux de chdmage avec la courbe du taux cumuld d'dmigration des

diffdrentes tranches d'6ge.
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3. L'indigence statistique de l'6migration libanaise
et les difficultes d'une analyse quantitative

Quel est le nombre de libanais vivant etlou travaillant en dehors du Liban, dans les
diff6rents pays du monde ? Quel est le nombre d'dmigrds libanais et comment se

distribuent-ils dans les diffdrents pays d'immigration ? A de telles questions, pour simples
qu'elles puissent paraitre de prime abord, il est trds difficile d'apporter des rdponses. Les
difficultds sont en grande partie li6es d la raretd et d la ddfaillance des donndes disponibles.
Alors que l'histoire, la socidtd et l'dconomie du Liban ont 6td particulidrernent marquees
(voire, en grande partie, construites) par la migration massive et continuelle que connait le
pays depuis le troisidme quart du dix-neuvidme sidcle, cette migration a 6td et reste
aujourd'hui caractdrisde par son indigence statistique. Ainsi, en 1'absence de tout systdme
de collecte et de suivi de donndes, il est impossible de fournir avec une certaine exactitude
une image quantitative fiable des flux migratoires qui ont constituds les diffdrentes vagues
migratoires depuis la fin du 19eme sidcle, de leur distribution (destination) ainsi que des
flux des migrants de retour... D'oir le foisonnement d'estimations qui, en se basant sur des
mdthodes diffdrentes, donnent d voir des dcarts consid6rables. Les estimations du nombre
total d'6migrds libanais et de leurs descendants dans les diff6rents pays du monde varient
considdrablement en allant de 2/4 millions d, 14118 millions de personnes. Le Lebanese
Emigration Research Center (LERC), par exemple, considdre que le nombre des libanais
dans le monde se situe entre 5 et 8 millions'. L'UCL (Union Culturelle des Libanais dans
le Monde) a estimd le nombre d'6migr6s et leurs descendants d 4,3 millions en 1977 et d
13,3 millions en 19863. De son cdt6, le patriarcat maronite, en s'appuyant sur le r6seau des
6glises maronites dans le monde, a rdalisd en 2003 une enquCte sur le nombre des
maronites dans les diff6rents pays en dehors du Liban : le nombre total des maronites dans
la diaspora a 6t6 alors estimd d,7,437 millions de personnes dont 71500 en Europea. Il en
va de m6me pour les estimations des flux rdcents d'6migration (depuis 1915), et encore
plus du nombre de ceux qui se sont installds dans les diff6rents pays d'immigration (plus
ou moins ddfinitivement). En France, par exemple, alors que le recensement de la
population de 2005 donne le nombre de 30 000 personnes rdsidant en France et ndes au
Liban, le Lebanese Emigration Research Center (LERC) estime le nombre de libanais en
France, en2007, it225 OOO personnes'.

Cependant, la difficultd ne provient pas uniquement de l'indigence statistique de
l'6migration libanaise. Elle est 6galement li6e aux catdgories et aux concepts utilisds pour
quantifier l'dmigration, et surtout d la confusion quant d leur d6finition et leur
interprdtation. Il en va ainsi par exemple de la cat6gorie de < libanais >. De quoi s'agit-il
quand cette catdgorie est utilis6e en parlant de < libanais >> d l'dtranger -dmigrds et issus de
l'dmigration ? S'agit-il de la catdgorie de ceux qui sont effectivement porteurs de la
nationalitd libanaise ? Ou s'agit-il dgalement des < libanais > (dmigrds et leurs
descendants) ne portant pas actuellement la nationalitd (dans la mesure oir ils n'avaient pas
effectud la ddmarche d'enregistrement ir l'6tat civil) mais qui peuvent -en principe- la
recouvrer et dont une bonne partie ne se considdre pas moins libanais ?

Les porteurs de la nationalitd libanaise constituent une petite part des dmigrds
libanais et de leurs descendants. En effet, l'6migration libanaise est largement antdrieure d

' Cf. Gildas Simon, Migrants et migrations du monde, la Documentation Frangaise, (Dossier n.8063
mai-juin 2008).
3 The Lebanese in the ll'orld: A Century of Migration, edited by Albert Hourani and Nadim
Shehadie, London: Centre for Lebanese Studies and I. B. Tauris,1992
4 CR dans Annahar, 17 juin 2003
5 Gildas Simon, ibd.
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la crdation de l'Etat libanais (1920) et i la mise en place de la nationalitd libanaise (Traitd
de Lausanne 1926).

Ainsi, jusqu'd la fin de la premidre guerre mondiale, les libanais dtait des sujets de
l'Ernpire Ottoman, et les migrants dtaient ddsignds dans les pays d'immigration et en
particulier dans les Amdriques, comme ( turcos )) ou (( syriens )) ou (( syro-libanais >>. A la
fin de la premidre guerre mondiale, les immigres libanais, en tant qu'anciens sujets
ottornans, sont devenus des sujets relevant de la protection de la puissance mandataire. La
France est devenue, au titre de puissance mandataire, l'autoritd chargde de la protection des

dmigrds libanais et de la r6ception (d partir de 1926) de leur demande d'acquisition de la
nouvelle nationalitd libanaise. Ainsi, afin d'identifier les sujets libanais et syriens relevant
de sa protection et recevoir les dernandes de nationalitd, les autoritds frangaises ont conduit
en1926 une enqu6te dans 123 districts consulaires dans 46 pays du monde. Cette enqu6te,
(rare par la qualitd de ses infonnations sur 1'6migration) fait apparaitre que sur une
population totale estimee d 628 000 libano-syriens vivant d l'6tranger (dont prds de 90o/o

sont libanais), seuls ll3 000 (soit l8%) ont fait la demande d'acquisition de la nouvelle
nationalitd. Autrement dit, la grande majoritd des migrants libanais de la premidre grande
vague d'dmigration et leurs descendants ne portent pas la nationalitd libanaise, bien qu'ils
aient, en principe,le droit de 1'acquerir6.

Aussi, une partie non n6gligeable des enfants de ceux qui ont dmigrds dans les pays
d'Amdrique dans l'entre deux guerre et m€me dans les ann6es cinquante et soixante ne
sont pas inscrits dans les registres de 1'6tat civil et, par consdquent, ne portent pas la
nationalitd libanaise.

Cette question relative d la nationalitd des dmigres et de leur descendants, rend peut
utile et largement impertinente la mdthode qui cherche d estimer le nombre de < libanais >

d l'dtranger en se basant sur la comparaison entre la population libanaise enregistrde it
I'dtat civil et les donndes sur la population rdsidente au mAme moment.

Ainsi, par exemple. certaines dtudesT ont-elles estimd le nombre de < libanais > d

l'dtranger (donc porteurs de la nationalit6 libanaise) d 1,22 million de personnes en 2000 et
d 1,4 million en 20048. Or de telles estimations, en plus de leur caractdre sommaire,
s'avdrent difficilement utiles pour l'analyse des stocks et des flux d'6migration.

La mdthode consistant d estimer les Jlux migratoires des libanais depuis 1975, et
surtout les stocks des migrants, en se basant sur les donndes fficielles libanaises relatives
aux flux de ddparts et d'arrivdes est loin de fournir des rdsultats pertinents. C'est
cependant ce type de m,lthode qui a ,!td le plus souvent utilisd, d la suite des travaux de
Boutros Labaki sur l'dmigration libanaise pendant la guerre. Le solde du mouvement
migratoire pendant la pdriode 1975-1990 a ainsi ,!td estimd it 990 000 personnes. Cette
estimation avait ete largement accept6e par la plupart des travaux et dtudes concernant le

u Concemant l'acquisition de la nationalitd par les dmigrds de la premidre vague et leurs
descendants, lesquels sont majoritairement chr6tiens, la procddure est toujours source de nombreux
d6bats et pol6miques politiques et intercommunautaires au Liban, d l'dgale de l'attribution de droit
de vote aux 6migres.
7 Cf. Facts about Lebanese Emigration (1991-2000), Information Intemational. Etude pour le

gouvernent libanais. www.studies.gov.lb/ et Youssef Chahid el Douaihy, < Ettrde statistique
compldte sur les porteurs de la nationalitd libanaise > (en arabe), CR dans Annahar, 13 novembre
2006.t De fait, ce chiffre est le r6sultat d'une double approximation largement impr6cise : celle de la
population enregistr6e d l'etat civil (4,9 millions) qui, en l'absence de donndes fiables, est estimde
sur la base du nombre d'electeurs; et celle de la population r6sidente qui, en l'absence de tout
recensement de la population depuis 1936, se base sur l'enquCte m6nage effectu6 par le ministdre
des Affaires Sociales.
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Liban. Or il apparait clairement aujourd'hui que cette estimation est largement sur6valude
et qu'une telle surevaluation est inh6rente d la mdthode utilisde. En effet, les enqu6tes
mendes par l'universit6 Saint-Joseph (Kasparian, 2003 et 2009) sur la base d'dchantillons
reprdsentatifs de mdnages rdsidents au Liban, montrent que le nombre d'dmigrds ayant
quitte le Liban entre 1915 et 2001 et ayant des liens de famille au Liban s'6ldve d prds de
600 000 personnes, ce qui est largement infdrieur d l'estimation faite par Labaki
concernant la p6riode 1915-1990. Par ailleurs, en suivant ce m€me type de mdthode, en se

basant sur les donn6es officielles de ddparts et de retours des libanais, le nombre total de
migrants libanais, entre 1975 et 2006, (solde migratoire) est estimd d 3,2 millions de
personnes', un chiffre qui parait dvidernment irrdel compte tenu de la situation
ddmographique et de l'effectif total de la population libanaise (prds de 3,7 million de
rdsidents en 2006). Deux facteurs pourraient expliquer la d6faillance de cette mdthode
d'estimation : d'abord et principalement f incohdrence et le manque de fiabilitd des
donndes statistiques officielles sur les flux de ddparts et d'arrivdes (ce qui explique par
ailleurs la difficultd d'dvaluer la migration saisonnidre et circulaire des travailleurs syriens
au Liban) , ensuite, mais de fagon secondaire, le nombre non ndgligeable d'dmigrds
libanais qui rentrent au Liban (en visite, provisoirement ou ddfinitivement) en utilisant
leurs passeports dtrangers.

Dans ce contexte, notre analyse quantitative des stocks et des flux migratoires ainsi
que des caractdristiques de l'dmigration prendra appui sur plusieurs sources, lesquelles
nous paraissent relativement fiables (en ddpit de certaines limites) :

Les deux enqu€tes sur l'6migration des jeunes libanais entre 1992 et2007, r6alis6es
par l'universit6 Saint-Joseph d Beyrouth en 1992 et en 2007, sur la base
d'dchantillons reprdsentatifs de la population libanaise.

Ces deux enquOtes foumissent des informations quantitatives sur les 6migr6s qui
avaient encore, au moment du recueil des donn6es, des parents proches aux Liban et
dont le d6part s'est effectud au cours de deux pdriodes :1915-2001, pour la premidre
enqu6te, et 1992-2007, pour la deuxidme enquOte. Ces enqu6tes, cependant, ne
fournissent pas d'informations sur les migrants partis avant 1975 et surtout sur ceux
partis aprds le ddbut de la guerre mais qui n'ont plus de parents proches au Liban. De
plus, les destinations migratoires sont groupdes par grands ensembles (Amdrique du
Nord, Europe, Pays Arabes, etc.) et ne permettent pas, par consdquent, d'analyser les
stocks et les flux par pays de destination.

Les donndes fournies par les pays de destination de I'OCDE sur la base des diff6rents
recensements effectuds par ces pays, tels qu'elles apparaissent d travers les bases de
donndes qui ont 6t6 rdcemment d6veloppdes par l'oCDE, la Banque Mondiale et des
chercheurs universitaires. Nous utiliserons plus particulidrement trois bases de
donndes: (i) celle de I'OCDE concernant les flux et les stocks des migrants et leurs
caractdristiques, les niveaux de qualification, d'activit6, d'emploi et de ch6mage des
migrants de plus de 15 ans dans les differents pays concerndes autour de l'annde
2000 ; (ii) la base de donndes de Defort (WB 2008) concernant les stocks des 6migrds
ayant25 ans et plus et leurs qualifications entre 1975 et 2000 (par p6riode de 5 ans),
dans les six principaux pays d'immigration de I'OCDE (les Etats-Unis, le Canada,
l'Australie, l'Allemagne, la Grande Bretagne, et la France) ; la base de donndes
ddveloppde par Docquier et Marfouk (WB 2006) sur le niveau de qualification des
migrants de plus de 25 ans dans les pays de I'OCDE en 1990 et en 2000. Cette
dernidre base de donndes sera d'autant plus privil6gi6e qu'elle a fait trds r6cemment
l'objet d'une rdactualisation par Docquier, Lowell et Marfouk (2009) qui, en utilisant

'Cf. L'6migration libanaise depuis 1975 et Entretien avec B. Labaki, le quotidien Assafir (en
Arabe), 18/1212001.
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de nouvelles sources, ont homogeneis6 les catdgories concernant les donndes 1990 et

celles de 2000 et, en plus, ont d6sagrdgd ces donn6es par genre, ce qui pennet

d'analyser la structure de l'drnigration des femmes en tennes de niveaux de

qualification.

Ces donn6es pr6sentent toutefois plusieurs limites et difficultds : elles concernent les

drnigrds d6finis gdndralement par leur pays de naissance et, par consdquent, elles
incluent 1'ensemble des migrants libanais y compris ceux dont le d6part s'est effectud
depuis trds longtemps. Cette difficultd sera partiellement contournde en utilisant les

estimations des stocks dans les principaux pays d'immigration de l'OCDE en 1915.

Une autre difficultd rdsulte du fait que plusieurs pays, l'Allemagne et certains pays

de l'Europe du Nord, identifient et recensent les immigrds sur la base de leur
nationalitd, incluant ainsi les enfants < dtrangers > nds dans le pays d'immigration et,

surtout, excluant les migrants naturalisds. De ce fait, les statistiques allemandes font
apparaitre une diminution irnportante du nombre d' < dmigr6s > (dtrangers) alors
m€me que le nombre d'6rnigrds (nds dans le pays d'origine et incluant donc les

naturalisds) augmente sensiblement. Mais la grande lirnite de ces bases de donndes,

en ce qui concerne l'analyse de l'emigration libanaise, reste I'exclusion de leur
champ d'observation des 6rnigr6s qui se trouvent dans d'autres pays que ceux de

l'OCDE. Cette difficultd est d'autant plus importante que les destinations migratoires
des libanais sont loin de se limiter aux pays de I'OCDE. Les autres destinations
importantes pour les flux r6cents n'incluent pas seulement les pays arabes pdtroliers
mais egalement des destinations peu emprunt6es par les courants des migrations
internationaux : les pays d'Afrique et d'Am6rique latine. Comme nous le velrons, ces

destinations autres que les pays de I'OCDE ne repr6sentent pas moins de 45o/o de

l'ensemble des flux migratoires depuis 1992 et plus de 55% des flux depuis 2002.

Ces limites et difficultds seront soulign6es et prises en compte au cours de l'analyse.
Cependant, le croisement et la comparaison des donndes fournies par les diffdrentes
sources permettront de construire une image quantitative de l'dmigration libanaise
relativement proche de la rdalit6 et, pafrant, d'analyser ses principales caract6ristiques.
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4. Une succession de vagues migratoires

L'inscription dans une vieille tradition rnigratoire est sans doute la premidre
caracteristique importante de l'dmigration libanaise. Pour mieux cadrer 1'analyse de
l'drnigration recente que connait le Liban de fagon continuelle depuis 1975, date du d6but
de la guerre < civile >, il est utile de passer en revue les differentes vagues migratoires
libanaises depuis le dernier quart du dix-neuvidrne sidcle. Cela permet de mieux voir
comment les espaces et les filidres migratoires, que les libanais ont empruntds au cours des
dernidres ddcennies, ont 6t6, en bonne partie, construits au cours d'un long processus
historique. Cela permet dgalernent de souligner aussi bien les continuit6s que les
transformations et les discontinuites qui sont dessin6es au cours des dernidres ddcennies en
comparaison avec les prdcedentes vagues migratoires.

La vague migratoire

La premiire vflgue migratoire commence d se dessiner su ddbut des anndes
soixante-dix uvec les quelques premiers imigrants du Mont Libsn en direction des Etats-
Unis et de l'Amdrique du sud; elle s'accdldre et devient un rtouvement massif de
population au milieu des anndes quatre-vingt. Au moment du ddclenchement de la
premidre guerre mondiale, plusieurs centaines de milliers de migrants, soit prds d'un tiers
de la population de la montagne libanaise, avaient ddjd quittd le Liban en se dirigeant
principalement vers les Etats-Unis, le Brdsil et l'Argentine, et dans une moindre mesure
vers l'Egypte, le Canada et l'Australie. L'importance historique de cette premidre vague
migratoire ne provient pas seulement de son caractdre massif, mais aussi et surtout du fait
qu'elle a eu des effets largement d6terrrinants sur la nature, les origines et les destinations
des vagues et des mouvements migratoires qui se sont succddds par la suite, y compris la
vague ricente d'dmigration massive que le Liban connait depuis 1975. Cette premidre
vague migratoire, par ses effets de retour, a 6galement d6termin6 les transformations socio-
dconomiques et socioculturelles de la socidtd libanaise ainsi que les disparitds entre les
diffdrentes r6gions et communaut6s du pays.

C'est pourquoi il importe ici de souligner les principales caractdristiques de cette
premiere grande vague migratoire.

Le caractitre particuliirement massd des Jlux migratoires de cette premiire vague
s'accompagne d'une grande diversitd de destinations. Pendant longtemps, la raretd,
le manque de fiabilitd des donn6es relatives aux flux et aux destinations de cette
premidre vague d'dmigration a donn6 lieu aux estimations les plus contradictoires.
Cependant, le travail original et m6ticuleux d'un chercheur japonais, Kohei
Hachimoto, sur les documents consulaires de la puissance mandataire (la France)
relatifs aux 6migr6s libanais pendant les anndes 1920s projette un nouvel dclairage
sur cette premidre vague d'dmigration en permettant de mesurer le nombre des
6migr6s et de leur descendance, ainsi que leur distribution dans les diffdrents pays
d'immigration.
L'enqu6te conduite par les autoritds consulaires frangaises en 1926 dans 123 districts
consulaires dans 46 pays du monde, telle qu'elle est prdsentde par Hachimoto, fait
ainsi apparaitre que :
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Le nombre total des dmigrds libanais et de leurs descendants en 1926 dtail cle

628 39710 . Pour prendre la mesure du relatif gigantisrne que repr6sente un tel
nombre, on peut le comparer d l'effectif total de la population libanaise
rdsidente d l'dpoque: 609 070 personnes en 1921 et 785.543 personnes en

19321t. Autrement dil tes dmigrds libunais et leurs clescendants dtaient ddjd,
au lendemain de la premiire guerre mondiale, aussi nombreux que les
libanais au Liban.

La majoritd des migrants (87%) s'est dirigie vers le continent amdricain, et
plus particuliirement les Etats-Unis, le Brisil et l'Argentine, lesquels
regroupaient trois quarts des 6migr6s. Cependant, la diversitd et le grand
nombre de pays destinataires restent un trait saillant de cette premidre vague
d'dmigration. Ainsi, parmi les destinations importantes peut-on noter l'Egypte
(5o/o), le Canada, (3,7%) l'Australie (2,3oh), Le Mexique et d'autres pays

d'Am6rique Latine (8%). Au total,2l pays uvaient plus d'un millier d'imigrds
libanais.

Cette vagae d'imigration a touchd en particalier les communautis et les localitds
chrdtiennes du Liban. Le premier recensement de la population libanaise effectud
sous mandat frangais en l92l ne
recense que partiellement et
imparfaitement les 6migr6s (il
recense au total 129 784 6migr6s).
Il permet ndanmoins de mettre en
lumidre les onglnes
communautaires et r6gionales des

flux migratoires. Ces donn6es font
ainsi clairement apparaitre que la
grande majorit6 des 6migr6s en
l92l 6tait des maronites (46oh) et
des Grecs orthodoxes (26%). Al
total, alors que les communaut6s
chrdtiennes reprdsentaient 55%o de
la population, la part des chr6tiens
dans le total des 6migr6s 6tait de
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t0 Ce chiffre reprdsente en fait le nombre des 6migr6s libanais et syriens. Cependant, toutes les

recherches relatives au sujet soulignent le fait que les libanais repr6sentaient d l'6poque plus de 90
%o des dmigres < libano-syriens >.

' ' Recensements de la population de 1921 et de 1926. Cf. Saiid Himadeh, Economie organization of
Lebanon and Syria, Beyrouth, AUB, 1936.

Dis{ribution des 6migr6s libanais et de leurs descendants en 1926 (en milliers)

USA
Bresil

Argentine
fuvpt

Canada
lrlexique

Cuba
Autres Anerique Latine

France &furope
Australie

Autres
Af rique de l'Ouest

Source : Hachimoto 1992
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des 6migrds 6taient des musulmans, alors que les comrnunautds musulmanes
reprdsentaient 45% de la population. Cependant, au-delh des disparitds
confessionnelles, il importe de souligner la constitution de filidres et de chaines
migratoires sur la base des liens de parentd et de proximitd villageoise. C'est cette
migration en chaine qui explique la grande acc6l6ration des mouvements de ddpart
au cours des deux premidres ddcennies du vingtierne sidcle.

Cette dmigration a iti majoritairement celle de jeunes paysans souvent illettrds,
qui ont quitti la montagne d la recherche de nouvelles opportunitds permettant de
maintenir et d'amiliorer leur niveau de vie. La persdcution des chrdtiens par
l'Empire ottoman, les conflits intercommunautaires et la pauvret6 ont souvent dtd

considdrds comme 6tant les facteurs explicatifs de cette migration massive qui a fait
perdre d la montagne libanaise au moins un tiers de sa population et qui, de plus, a

souvent dtd ddcrite comme un mouvement unidirectionnel de d6part sans retour. Or,
comme le montre plusieurs travaux r6cents, cette vague migratoire a dtd prdcddde
par une pdriode (1860-1880) de sdcuritd et de prospdritd dconornique engendrde par
le d6veloppement de la culture et de l'industrie de la soie qui s'exportait vers la
France. La migration s'accroit et devient massive ensuite, dans le contexte de
stagnation et de ddclin de l'industrie de la soie. Ainsi, comme le souligne A. Khater,
ce sont les attentes 6levdes des paysans (et non pas leur pauvretd) qui poussent
beaucoup d'entre eux d quitter la montagne et d drnigrer. L'dmigration dtait pour eux
un moyen de garantir et, 6ventuellement d'ameliorer, leur niveau de vie, relativement
bon, que la culture et l'industrie de la soie leurs avaient garanties auparavant. De
plus, cette migration est loin d'avoir 6td d sens unique : elle a dgalement engendr6
d'importants mouvements de retour et de va-et-vient qui ont eu des impacts
ddterminants sur la socidtd locale.

La deuxieme phase du mouvement migratoire

ralentissement considdrable
l'6migration : la crise dconomique de l'entre
deux guerres qui a rarefi,e les opporrunit6s
pour les migrants et a conduit les pays
d'immigration d mettre en place des
mesures restrictives ; la situation florissante
de l'dconomie libanaise au lendemain de la
deuxidme gueffe mondiale (1945-1960) qui
a diminu6 les incitations au d6part. Dds la
Premidre guere mondiale, le Canada
diminue drastiquement les accds pour les
< Asiatiques )), y compris les libanaisr2. A
leur tour, les Etats-Unis ferment leurs portes
en introduisant, en 1921, le Quota Act ainsi que d'autres mesures restrictives limitant
drastiquement le nombre annuel de migrants en provenance des pays Est-mdditerran6ens.
En cons6quence, tout au plus une centaine de migrants libanais par an 6tait alors autoris6e

12 Le nombre total des libanais qui ont 6migr6s au Canada s'eldve d I 200 personnes seulement pour
la p6riode 1913-1946, et d I 400 pour la pdriode 1946 et 1955. Cf. Encyclopedia ofCanada's
peoples, The Multicultural History Society of Ontario (MHSO) www.multiculturalcanada.cal

La deuxiime phase du mouvement migratoire (1926-1960) se caractirise par
le diveloppement d'un nouveau courant d'imigration vers I'Afrique de l'Ouest, dans un
contexte de rulentissement considirable des flux migratoires.

Deux facteurs contribuent A un
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d emigrer aux USA (Khater ...). Ce sont ensuite les pays d'Amdrique du Sud (vers lesquels
les migrants se sont orientds en masse entre 1922 et 1929), qui ferment leurs portes avec la
Grande Ddpression, en prenant des mesures interdisant totalement l'arrivde et f installation
de nouveaux migrants libanais. (K. Hasimoto).

Dans ce contexte, un mouvement d'dmigration (faible mais continu) s'oriente vers
I'A.frique de I'ouest qui dtait au lendemqin de la premiire guerre mondiale le thddtre de
I'expansion coloniale franEaise et europdenne. Cette 6rnigration est alors favorisde par la
puissance mandataire, la France, qui y voyait un rnoyen pour mailler les pays de l'Afrique
Occidentale Frangaise (AOF), riches en matidres premidres, par un rdseau de courtiers et
de ndgociants intermddiairesr3. Quoi qu'il en soit, le statut de protdgd dont les libanais ont
bdn6fici6 dans les colonies frangaises a favorisd leur dmigration et le ddveloppement de
leurs activitds commerciales. Ainsi, le Sdn6gal, centre de l'empire colonial frangais en
AOF, 6tait dgalement la destination principale des drnigrds libanais et le foyer d partir
duquel ils s'essaimaient dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest : Mali, Niger, C6te-
d'Ivoire, Guin6e Haute-Volta (l'actuel Burkina), Sierra Leone... Mais quelle est

I'importance de ces flux et comment le nombre des 6migrds installds dans ces pays dvolue-
il? Les donndes sont particulidrement rares. Safa (1960) estime leur nombre d la fin des

anndes 50 d prds de 3l 000 dontune dizaine de milliers au Sdndgal ... Cependant, au delh
du nombre, il importe de souligner le changement qui s'opdre dans les origines des flux et
l'extension de la dynamique migratoire vers une autre communautd. Alors que les
pionniers qui avaient dmigrd vers l'Afrique 6taient chrdtiens pour la plupart, les migrants
d'entre les deux guerres, et encore plus par la suite, dtaient majoritairement chiites
originaires du sud Liban, en parliculier des r6gions de Nabatiyeh, de Bint-Jbail et de Tyr.

La troisidme phase du mouvement migratoire

La troisidme phase du mouvement migratoire (1960-1974) se caractdrise par une forte
dmigration vers les pays arabes pdtroliers et faible reprise de l'dmigration vers l'Am6rique
du Nord. L'acceleration du mouvement migratoire s'affirme clairement dds la fin des

anndes cinquante. Selon les estimations de Boutros Labaki, le Liban enregistre en moyenne
8.500 ddparts annuels pendant la p6riode 1960-1970, et 10.000 ddparts annuels entre 1970
et 1914. Cette nouvelle vague migratoire est fortement lide d l'6mergence et la croissance
rapide des 6conomies p6trolidres de la r6gion. Les libanais commencent d se diriger vers le
Koweil dds le milieu des anndes cinquante. Au ddbut des anndes soixante les flux de
d6parts s'accdldrent et s'amplifient en direction de l'ensemble des pays pdtroliers. A la
veille de la guerre <civile >> de 1975,le nombre des dmigrds libanais dans ces pays 6tait
estim6 d 52.700 dont 25.200 au Koweit, 8.000 en Arabie Saoudite, 7.800 aux Emirats
Arabes Unies, 10.900 en Libye (R. Tabbarah 1982, B. Labaki, 1992).

Cependant, en comparaison avec les prdcddentes vagues migratoires, un changement
radical s'opdre aussi bien au niveau de la nature de l'6migration qu'au niveau des

caractdristiques des flux d'dmigrds. Alors que les 6migr6s des deux vagues prdcddentes
6taient majoritairement des analphabdtes ou d'un faible niveau scolaire et issus du milieu
rural, les nouveaux dmigrds sont majoritairement et de fagon croissante des personnes

semi-qualifi6es et des professionnels issus du milieu urbain. Aussi, bien que les disparit6s
r6gionales persistent, les nouveaux flux migratoires proviennent-ils de plus en plus et de
fagon relativement 6quilibr6e de l'ensemble des communaut6s confessionnels libanaises.
Enfin, cette dmigration n'est pas congue ni pergue comme 6tant une dmigration d6finitive.

Quelque soit sa durde, elle reste d6finie (par les pays d'accueil) et v6cue (par les 6migrds)
comme relativement provisoire (mOme s'il s'agit d'un <<provisoire durable>) ; une part
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essentielle de la vie familiale, de f investissement social et economique reste ancrde dans le
pays et la rdgion d'originera.

Paralldlernent d ce courant migratoire, il faut noter la persistance de l'dmigration vers
les pays de 1'Afrique de l'Ouest et surtout une certaine reprise de l'drnigration vers les pays
< traditionnels > d'immigration, en parliculier le Canada et les USA et l'Australie qui, au
ddbut des annees soixante, abandonnent leurs mesures restrictives et assouplissent les
proc6dures de regroupement familial. Ainsi, deux types d'dmigration se dessinent vers ces
pays : celle de personnes hautement qualifides et dipl6m6es qui bdn6ficient du < systdme
de points > ; et celle de personnes moins qualifides qui b6n6ficient de mesures de
regroupement farniliales''. Il en rdsulte une rdactivation et un renforcement des anciennes
filidres et espaces migratoires dont la < trame >> est constitude par les rdseaux familiaux et
villageois. On peut 6galement noter l'dmigration vers le Canada, les USA et l'Australie, 2r

la fin des anndes cinquante et au d6but des anndes soixante, d'une bonne partie des libanais
d'Egypte qui ont quittd ce pays suite aux mesures de nationalisations nass6riennes d partir
de 1956 (une partie d'entre eux est < retournde > au Liban). Etant donnd qu'ils dtaient pour
la pluparl n6s en Egypte, ils n'apparaissent pas dans les statistiques Nord Am6ricaine et
Australienne dans la cat6gorie d'dmigrds d'origine libanaise.

Le mouvement migratoire depuis 1975

Depuis le ddbut de la guer:re civile de l975,le Liban connait un mouvement continuel
et massif d'dmigration. Les 15 ans de gueffe (1975-1990) ont profonddment endommagd le
capital humain du pays ainsi que l'ensemble des secteurs et des activit6s 6conomiques.
Alors que 150 000 personnes ont dtd tu6es et que plus de 810 000 personnes ont 6t6
ddplacdes, des centaines de milliers ont empruntd, provisoirement ou durablement, les
filidres de l'exil et de 1'dmigration, poussdes par l'insdcuritl,,la ddtdrioration du niveau de
vie et le manque d'opportunitds dconomiques.

La fin de la guerre, proclam6e officiellement en 1990 suite aux Accords de Taef, est
loin d'avoir mis un coup d'arr6t au courant massif d'dmigration. En ddpit d'un mouvement
de retour qui s'amorce avec les programmes de reconstruction, la vague migratoire
continue sans rupture et s'amplifie rapidement, aliment6e par la stagnation de 1'6conomie,
son incapacitd d crder des opportunitds d'emplois en nombre suffisant et en addquation
avec les attentes, l'ins6curitd et l'instabilit6 politique16, ainsi que par la dynamique propre
des r6seaux et des chaines migratoires.

la Ceci s'applique aussi, mais dans une moindre mesure, d l'6migration vers les pays de l'Afrique de
l'Ouest. On peut noter par exemple que, jusqu'au ddbut de la guerre (1975) une partie non
negligeable des familles emigrdes en Afrique inscrivait leurs enfants dans des intemats au Liban en
laissant ir des parents le soin de leur prise en charge et de leur suivi.
15 En Australie le nombre des 6migr6s libanais de naissance croit, entre 1961 et 1911 dun rythme
annuel moyen de 1.660 personnes en passant de 7.300 d23900 personnes. Au Canada, le nombre
d'6migrds libanais admis a cru de 334 seulement pendant la p6riode 1946-55 (soit 37 6migr6s par an
en moyenne) d 7226 personnes au cours de la pdriode 1956-68 (soit 602 6migr6s par an en
moyenne). En 1974, le nombre d'dmigrds libanais a atteint 1762. Sources: Calculdes d partir des
donn6es de l'Australian Bureau of Statistics et de Statistics Canada.
16 Rappelons, entre autres, l'occupation d'une partie du Sud jusqu'en 2000 ; la tutelle syrienne et sa

mainmise sdcuritaire jusqu'en 2005 ; la vague d'assassinats dont sont victimes d partir de 2004, des
hommes politiques 6minents, des journalistes et 6crivains, ainsi que des centaines d'autres citoyens ;
f ins6curitd d la frontidre sud et la guerre destructive en 2006 ; les tensions intercommunautaires et
la <guerre civile froide > qui rdgne depuis 2006. . .
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Flux et nombre des 6migr6s partis depuis 1975

Les deux enqu6tes realisdes par L'USJ en 2002 et en 2008 fournissent des

infonnations quantitatives sur les drnigrds qui ont quittd le pays au cours de deux p6riodes :

1975-2001 pour la premidre enqu€te et 1992-2007 pour la deuxidrne enqudte, et qui se

trouvaient toujours d l'6tranger au moment du recueil des donn6es auprds de leurs familles.
Ainsi, le nombre d'6rnigr6s est alors estimd d 600 000 personnes pour la pdriode 1975-
2001 et e 466 000 personnes pour la pdriode 1992-2007. Or le chevauchement entre ces

deux pdriodes d'enqudte permet difficilement la cornparaison des r6sultats et l'analyse de

l'dvolution du mouvement migratoire au cours de l'ensemble de la pdriode. Cependant,
6tant donnd la similitude et la continuitd dans la conception et la structure des donn6es des

deux enqu6tes, nous avons extrait les r6sultats concernant la pdriode 1975-1991 ir partir de

la premiere enqu€te et nous les avons ensuite agencds aux rdsultats de I'enqu€te concernant
la periode 1992-2007t7 .

Ainsi, le nombre total (stock) des imigrds dont le dipart s'est effectud au cours de
la piriode 1975-2007 et qui ont encore des parents au Liban est-il estimi d 814 000
personnes.

Rappelons que ce nombre n'inclut pas les dmigrds dont le depart s'est effectud avant
la guerre (1975).Il nous faut dgalement et surtout souligner que ce nombre n'inclut pas

non plus les drnigrds qui sont partis au cours de la periode considdr6e, mais qui n'ont plus
de parents proches au Liban (ascendants, descendants, collat6raux). Il est impossible de
donner une estimation du nombre de ces derniers vue l'absence de donnees. Mais compte
tenu de l'irnportance de la migration en chaines et la pr6dorninance du caractdre familial et
villageois de l'dmigration, il est foftement probable que ces individus et mdnages dmigrds
qui se trouvent, de fait, exclu du champ de l'observation, constituent une proportion non
ndgligeable de l'dmigration libanaise. En effet, rnalgre la generalisation du phdnomdne
migratoire, il existe toujours une disparit6 importante entre les r6gions, les villages et, ir
l'intdrieur m6me des villages, entre les groupes farniliaux. Ainsi, par exemple, il n'est pas

rare de voir que les membres de telle ou telle grande famille, de tel ou tel village se

trouvent ddsormais en trds grande majoritd ir l'6tranger. De plus, la mdthode de

construction de 1'dchantillon, (dchantillonnage d'un certain nombre d'unit6s r6sidentielles)
tend naturellement d privil6gier les mdnages rdsidents au ddtriment des mdnages 6migr6s...
Bref, il n'est pas ddraisonnable de considdrer que le nombre d'6migr6s ayant quittd le pays
depuis 1975 soit sensiblement plus dlevd que 814 000 personnes. Cependant, cette sous-
estimation ne permet nullement de rendre compte de l'6cart 6norme avec les estimations
proposdes par Boutros Labaki sur la base des sources officielles sur les flux de d6parts et
d'arrivdes (900 000 dmigrds pour la seule pdriode de la gueffe 1975-1990).

Quoi qu'il en soit, le nombre d'6migr6s depuis 1975 tel qu'il est estimd sur la base de
l'enqu6te de I'USJ (814 000 personnes), reste considdrable en comparaison avec la
population libanaise rdsidente qui est estimde en2007 d,3,759 millions de personnes. Sans
prendre en compte les dmigrds partis avant la guerre et en excluant les descendants des

6migr6s nds dans les pays d'immigration, le taux d'dmigration s'dldve d prds de l8%. Si
l'on prend 6galement en compte les descendants nds dans le pays d'immigration -la

'7 Cette op6ration comporte une approximation et peut induire une certaine marge d'erreur :

l'approximation concerne l'annde 1991 pour laquelle nous avons attribu6 les moyennes annuelles de
la pdriode 1991-1995. La marge d'erreur est li6e au fait que certains de ceux qui dtaient identifi6s
comme 6migr6s au moment de la premidre enquCte pourraient 6tre retourn6s au Liban par la suite.
Autrement dit, les donn6es concemant 1975-1991 peuvent 6tre considerdes comme ldgdrement
surestim6es. Cependant, comme nous le verrons, cette marge d'erreur reste relativement minime et
n'altdre pas les tendances d'dvolution du courant migratoire.
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deuxidme generation- le taux d'6migration pourrait alors €tre estirnd d 22%. 11 s'agit du

taux d'ernigration, de loin, le plus 6lev6 dans la r6gion.

Accildration de I'dmigration: plus de 40% de ceux qui ont dmigri depuis 1975 ont
quittd le Liban entre 1997 et 2007. La figure suivante indique les periodes de ddpart des

emigres qui ont quittd le pays depuis 1975. Elle fait apparaitre que prds de 326 000
personnes (40,1 yo) ont effbctud leur ddpart pendant les 16 ann6es de la guerre (1915-
1990), soit un rythme annuel moyen de 20 000 personnes par an. Elle montre aussi une
accdldration du courant migratoire d partir de la fin de la guerre et, surlout, vers la fin des

ann6es quatre-vingt-dix. Le nombre moyen des d6parts annuels net passe de 23 000 en

l99l-91 d 36 000 entre 2002 et 2001 . Ainsi, 350 000 personnes (43% de l'ensemble) sont-
elles parties entre 799J et 200J, dont 214 000 (prds d'un quaft du total) aprds 2002. Cette
accdldration notable de l'drnigration au cours des dernidres anndes est sans doute lide, en
partie tout au moins, d la ddgradation de la situation politique et d la guerre d6vastatrice de
2006 r8.

Distribution du nombre d'6mig16s libanais
dont le depart s'est effectu6 depuis 1975 par

p6riode et moyenne annuelle des d6parts
(par 000)
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Une grande diversit6 des destinations : mondialisation
de l'dmigration libanaise

l

Les donn6s des deux enquCtes de I'USJ sont les seules sources disponibles qui
donnent d voir une image globale de la distribution du stock des dmigrds libanais ayant
quittd le pays depuis 1975. Bien que les informations qu'elles fournissent soient relatives,
non pas aux diff6rents pays d'immigration, mais plutdt aux grands ensembles de pays de
destination, ces informations rendent possible, en particulier, la mesure du stock et des flux
d'dmigration en direction des pays arabes pdtroliers, de l'Afrique et de l'Am6rique Latine
(d propos desquels toutes les autres sources restent totalement silencieusesle), et

18 On peut toutefois noter que cette tendance croissante est en partie lide au fait que les donndes
concernent les p6riodes de ddpart des 6migr6s actuels et non pas les flux de d6part. Or il est certain
que le taux de retour reste moins dlev6 parmi ceux qui sont parti rdcemment.

1e S'il est possible de comprendre l'absence de donn6es concernant 1'6migration en direction de
1'Afrique et de l'Amdrique Latine (vu qu'il s'agit essentiellement de r6gions d'dmigration et pas
d'immigration) il est 6tonnant de voir que tous les travaux sur l'immigration dans les pays p6troliers

1 975-'1 9901 991 - 1 9961 997-200 12002-2007
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permettent, par la suite, la comparaison avec les stocks et les flux vers les grands pays
d'immigration de 1'OCDE.

Le premier trait particulidrement marquant que font apparaitre les donn6es des

enqu6tes de I'USJ, est I'extension considdrable des espaces migraloires des dmigrds
libanais.

En comparaison avec les anciennes vagues migratoires, en particulier la grande
migration de la fin du 19eme - ddbut du vingtidme sidcle, il faut sans doute souligner la
grande diversification des destinations et I'absence de destinations pridominanles.

Alors que la grande majoritd des dr,rigrds de la premidre vague (pres de 80o%) s'est
distribude aux USA, au Brdsil et en Argentine, et que les vagues suivantes se sont
principalement orientdes vers l'Afrique (pour la deuxidme) et vers les pays pdtroliers
(troisidme vague), les dmigr,les qui sont partis depuis 1975 se sont dirigds vers toutes les
destinations migraloires en se rdpartissant de fagon < ,lquilibrde D entre les grandes
rdgions d'immigration du monde.

Figures : Les destinations migratoires actuelles comparees d celles de la premidre vague d'6migration.

Distribution du stock des 6migr6s
libanais en 1926 (en pourcentage)
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Sources : calcul6es d partir de donn6es collect6es par Hashimoto (1992) pour 1926, et d partid des enqudtes de I'USJ (Kasparian 2003 et

2009)

En effet, les trois quarts du stock de ces dmigr6s se distribuent presque d dgalitd entre
l'Am6rique du Nord (213 000 soit260/o),I'Europe (203 000 dont 189 000 soit 23Yovers
l'Europe occidentale) et les pays arabes pdtroliers (220 000 soit2Toh). Quant d l'Australie,
elle accueille 92 000 dmigrds, soit 1l%o du total des migrants. Mais le champ de
mouvement des migrants libanais ne s'est pas limitd ir ces grandes destinations des

migrations internationalesz0. (Jne pqrt non ndgligeable desflux migratoires s'est en effet
dirigee vers l'Afrique subsaharienne, essentiellement l'Afrique de I'Ouest (53 000 soit 7%o)

et I'Amdrique latine (prds de 30 000, soit 40 ). Ainsi, tout s'est pass6 comme si les 6migrds
avaient mobilisd et empruntd simultandment toutes les filidres trac6es ou construites
pendant plus d'un sidcle par les vagues successives d'6migration, y compris celles qui
conduisent vers des destinations qui se trouvent depuis longtemps en dehors des sentiers

du GCC, en particulier le travail de grande valeur de A. Kapiszewski (2004), ne donnent aucune

information sur les migrants libanais dans ces pays.

20F;n2003-2006, le stock des immigres dans I'OCDE se reparti d peu prds ainsi : environ de 560/o

pour les USA, 9% au Canada, 8 o/o en Australie, 27 Yo en Europe. (OCDE database).
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battus des migrations internationales. Cependant, l'autre trait saillant du mouvement
migratoire rdside dans la nouveaut6 des destinations europdennes, lesquelles etaient,
jusqu'en 1975, pas ou peu empruntdes par les migrants libanais. Il s'agit d'un fait d'autant
plus marquant qu'il s'est produit dans un contexte de politique migratoire restrictive.

La diversit6 des destinations caract6rise 6galement
l'dmigration libanaise dans I'espace europeen.

Les seules donndes disponibles concernant le nombre des migrants libanais et leur
distribution dans les diff6rents pays de I'Europe et plus gdndralement de I'OCDE, sont
celles fournies par les pays d'accueil sur les irnrnigrds libanais.

Selon ces donndes, le stock des dmigres libanais dans l'ensemble des pays de I'OCDE
est, en 2006, de 4'76.631 personnes dont 130 000 se trouvent aux USA, 75 000 au Canada,
87 000 en Australie et 182 000 en Europe. En ddpit du fait qu'il s'agit du total des 6migrds
libanais, y compris ceux dont f irnmigration s'est effectu6e avant1975 (et qui peuvent €tre
estimds entre l0 et l5o/o du stock actuel2r), ce stock reste infdrieur d celui estimd sur la
base des enquOtes de I'USJ (475 000 personnes) et qui inclut uniquement les personnes
ayant 6migr6es depuis 1975. Cependant, malgre cet dcart significatif, la r6partition des

6migr6s entre l'Europe, l'Amdrique du Nord et l'Australie est dtonnamment identique dans
les deux sources. (Cf. le tableau suivant).

Enqu6tes USG : stock d'emigr6s dont
le depart s'est effectue entre 1 975 et

2007

Donnees pays de l'OCDE :

Stock d'6migr6s libanais en 2006

Effectifs (000) otlo Effectifs (000) ot

Europe 203 40 182 39

USA & Canada 213 42 205 43

Australie 92 18 87 18

Total 508 100 475 100

Sources : Calcul6s d partir des donn6es de |'OCDE et des enqudtes USJ (Kasparian 2005 & 2007)

La figure suivante donne d voir la distribution des 6migrds, telle qu'elles sont estim6es
par les pays d'accueil, dans les diff6rents pays de L'Europe et de I'OCDE.

2r Les donn6es disponibles des pays de I'OCDE n'indiquent pas la distribution du stock d'immigrds
par pdriode d'immigration au delir des dix demidres anndes. Cependant, le Panel Data on
Intemational Migration, 1975-2000 (World Bank) estime qu'en 1975 les six principaux pays
d'immigration de I'OCDE (USA, Canada, Australie, France, UK, Allemagne) avaient un stock de
79 211 immigres libanais de plus de 25 ans, soit un total que nous pouvons estimer entre 90 et
100 000 personnes. On prenant en compte la diminution de ce nombre du fait du retour et de la
disparition d'une partie de ces personnes, on peut raisonnablement estimer le nombre de ceux qui
restent en 2006 entre 50 000 et 75 000 personnes, soit l0 a l5o/o dl stock des immigrds en 2006.
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Distribution du stock des 6migr6s libanais dans les pays de L'OCDE en
2006, en effectifs et en pourcentage
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Ainsi, les principales destinations europ6ennes de l'6migration libanaise sont. par
ordre ddcroissant d'importance, l'Allemagne avec prds de 67 000 migrants et 17% du
nombre total des immigrds dans I'OCDE, la France (6,9 yo),le Sudde (4,8oh),la Grande
Bretagne (4%) et le Danemark (2,5%). Le reste du stock des migrants dans les pays de

I'OCDE (30 000 personnes soit 6,4 %) se distribue dans les autres pays europdens (en plus
de la Turquie qui accueille prds d'un millier de libanais). Cependant, au deld de la
diversification des destinations migratoires, la position prdpond6rante de I'Allemagne et
des pays nordiques dans I'espace migratoire europden des libanais parait surprenante : non
seulement par ce qu'il s'agit d'un ph6nomdne tout d fait nouveau, mais aussi parce que ces

pays avaient trds peu de liens linguistiques et historiques avec le Liban, d la diffdrence de
la Grande Bretagne et surtout de la France. C'est pourquoi nous tenterons plus loin de
mettre en lumidre la nature de l'dmigration vers ces pays et ses caract6ristiques spdcifiques.

Les desfinations migratoires : une comparaison avec
les autres pays de la r6gion.

La diversiti des destinutions de I'dmigration libanuise contraste fortement avec la
situation des principaux pays d'dmigration de la rigion, dont les stocks de migrants se

concentrent dans un nombre tris limiti de destinations.

En effet si I'on considdre les quatre principaux pays d'dmigration de la rdgion (les
pays du Maghreb et l'Egypte) on peut noter que, la trds forte concentration des stocks de

migrants des pays du Maghreb en Europe et des migrants Egyptiens dans les pays Arabes
pdtroliers. En effet, selon les donndes des pays d'origine, 86% du stock des 6migrds
marocains (estimd iL 3.292.599 personnes en 2006), et 83Yo des dmigr6s tunisiens
(1.018.173 en 2007) et 93%o des 6migr6s algdriens (992 000 en 1995) sont concentr6s en
Europe ; l'Australie et l'Amdrique du Nord ne comptent qu'e 5%o des 6migrds marocains et
3% des 6migr6s tunisiens et lo/o des algdriens se trouvent en Am6rique du Nord et en
Australie ; le reste des 6migrds (8% des 6migr6s marocains, l4oh des 6migr6s tunisiens et
6%o des dmigrds algdriens se trouvent dans les pays arabes. (Fargues, 2009 ; World Bank,
2006 and 2008; Corm,2008). Quant aux 6migrds dgyptiens (2.415.958 en 2006),80% se

trouvent dans les pays arabes pdtroliers, 4o/o en Europe et 16 o/o en Amdrique de Nord et en
Australie. (Fargues, 2009).

Aussi, en d6pit de la diversification des destinations migratoires que l'on peut
observer au cours des deux dernidres d6cennies pour les trois pays du Maghreb (et plus
particulidrement pour le Maroc), la grande majoritd des migrants de ces trois pays reste
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concentrde dans deux ou trois pays europ6ens. La figure suivante donne d voir la
distribution des stocks des migrants des pays du Maghreb dans les pays de I'OCDE en
1990 et en 2000 (selon les sources des pays de l'OCDE). Elle montre que 90% du stock
des migrants algdriens dans l'OCDE,8lo/o du stock des migrants tunisiens etl2oh du stock
des rnigrants marocains se trouvent dans trois pays europdens dont la France qui, d elle
seule, accuellle 84o/o des migrants algdriens, 760/o des tunisiens et39 o/o des marocains. Il
est vrai que, face aux restrictions impos6es sur l'immigration en France (pays traditionnel
d'imrnigration pour les trois pays), les pays de l'Europe de Sud et de l'Am6rique du Nord
s'affirment de plus en plus comme de nouvelles destinations migratoires importantes pour
les maghrdbins et plus particulidrement pour les marocains. Mais il n'en reste pas moins
que cette diversification reste encore limitde, surtout quand elle est comparde d la diversitd
des destinations de l'dmigration libanaise.

Figure : Distribution des stocks des immigrds des pays du Maghreb dans les pays de I'OCDE en 1990 et
en 2000 (%)

Algdrie Tunisie Maroc

1990 2000 1990 2000 1990 2000

France 91.04 84.23 France 76.35 69.89 France 44.92 38.82

Spain 1.41 3.27 Italy 7.83 12.20 Spain 14.76 19.77

Canada 0.68 2.31 Germany 5.62 4.86 Netherlands 12.60 13.49

Belgium 1.90 1.79 Belgium 2.18 2.21 Italy 7.40 9.88

United States 0.88 1.59 United States 1.53 2.10 Belgium 8.39 6.34

United Kingdom 0.56 1.47 Switzerland 1.78 2.06 Germany 4.84 3.90

Germany 0.74 1.47 Netherlands 0.93 1.33 United States 2.31 2.71

Italy 0,72 1.33 United Kingdom 0.85 1.00 Canada 1.97 1.98

Switzerland 0.94 0.96 Canada 0.97 1.61 United Kingdom 0.88 1.00

Other 1.14 1.58 Other 1.96 2.73 Other 1.93 2.12

Evolution des flux yers ,es diff6rentes desfinations
migratoires

Croissance importante des flux en
direction des pays Arabes pitroliers

Alors que le volume des flux migratoires
en direction de l'OCDE reste stable, c'est
principalement les pays arabes pdtroliers
et, d un moindre degr6, l'Afrique de
l'Ouest, qui ont absorbd la croissance des
flux annuels de d6part au cours des
quinze dernidres anndes. En effet, selon
les donndes des enqu€tes de I'USJ
concernant les p6riodes de ddpart des
6migr6s, la moyenne annuelle des flux
d'6migration en direction de l'ensemble
des pays de I'OCDE est de 15 d 16 000
personnes et reste stable tout au long de
la p6riode 197 5-2007 . Par contre, la moyenne annuelle des flux en direction des pays
arabes pdtroliers a cru de 3700 ddparts au cours de lap6riode 1975-1996 d 8400 au
cours de la pdriode 1997-2001et a atteint 16 300 au cours de la pdriode2002-2007,
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depassant ainsi les flux en direction de l'ensemble des pays de I'OCDE. De m6me,
le volume des flux en direction de l'Afrique triple, en passant de moins d'un millier
par an en 1975-1990 d prds de 3600 migrants par an au cours de la pdriode 2002-
2001. Par consdquent, la proportion des d6parts en direction des pays de I'OCDE
dirninue sensiblement en passant de prds del5o/o pour la pdriode 1975-1990 d42%
entre 2002 et 2007 . Paralldlement les ddparts en direction des pays arabes passent de

l6% d plus de 45oh. Cette orientation croissante du mouvement migratoire vers les
pays arabes pdtroliers traduit sans doute, le nombre croissant d'opportunites de

travail dans ces pays depuis la fin des ann6es 90, mais aussi les politiques de

limitation de l'dmigration des pays europdens et des autres pays de l'OCDE.

Les donn6es des pays d'irnrnigration de 1'OCDE confirment cette tendance. Selon

ces donn6es, les flux d'arrivdes dans
les pays de I'OCDE entre 1995 et

2006 s'dldvent d environ 12 000
migrants libanais par an et reste nt
relativement stables tout au long de

cette pdriode. Cependant, cette
stabilitd s'accompagne d'un
changement de f importance des

diffdrentes destinations. Ainsi,
comme le montre l'dvolution des

stocks des migrants libanais, depuis
1975. dans les 6 principaux pays

d'immigration de l'OCDE (Fig. ci-
contre), les Etats-Unis, le Canada et

l'Allemagne s'affirment de plus en

plus comme les principales
destinations des libanais au sein de

l'OCDE22' paralldlement d la
diminution de l'importance de l'Australie, de la France et de la Grande Bretagne.
Ainsi, tout se passe comme si l'Allemagne, d partir de 1985, prenait le relais de la
France et surtout de 1'Australie dans l'accueil des migrants libanais.

Evolution du stock d'6mig16s libanais de plus de 25 depuis
1975 dans les 6 principaux pays d'immigration de I'OCDE
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Source: pour 1975-2000 (d l'exception de l'Allemagne en

2000): Panel Data on lnternalional Migratlon, 1975-2000,

Doquier, WB 2008. Pour la p6riode 2000-2006 ainsi que pour

l'Allemagne en 2000, les valeurs ont 6t6 estim6es d partir des

donn6es de I'OCDE sur les flux migratoires (en consid6rant

que les moins de 25 ans repr6sentent prds de 25 % du total

de la oooulation. Cf. de Docouier et Marfouk -2008).
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22 Entre 1995 et 2006, ces trois pays ont absorb6, r€spcurrverrr€\1, )/-7o, ztTo cL loTo ues llux
d'arriv6es des migrants libanais dans les pays de I'OCDE (lesquels s'6ldvent i prds de 140 000
personnes). Source : calcul d partir des donndes de l'OCDE.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006

32 L'6migration libanaise et son impact sur l'6conomie et le dOveloppement



Les migrants sont dans leur grande majoritd des hommes. Les femmes en
reprdsentent pris cl'un tiers.

Quelque soit la pdriode de depart consid6r6e depuis 1975, les hommes constituent
environ les deux tiers de l'ensemble des migrants (de 61 d 68 o%). Aussi, cette
prddorninance des hornmes varie peu avec l'6ge au moment du d6part des adultes : la
plupart des femmes parmi ceux qui sont partis entre 18 et 29 ans est de 33 %o, contre 29 Yo

pour ceux qui avaient plus de 35 ans au moment de leur ddpart.

La forte proportion cles hommes parmi les dmigrds a profondiment ddsdquilibri lu
structure par genre de la population.

Ainsi, comme le montre la figure suivante, le taux de masculinite en 2001 passe de
110% environ pour les tranches d'Age inferieure d 20 ans d moins de 80% pour la tranche
d'6rge 40-44 ans. La comparaison avec la courbe du taux de masculinite en 1974, qui dtait
pourtant ddjd marqu6 par l'dmigration d'une forte proportion d'hommes ayant entre 25 et
35 ans, montre d quel point l'emigration massive depuis 1975 a rompu 1'6quilibre
ddmographique du pays.

Taux de masculinit6 de la population libanaise par
tranche d'age en 1970 et en 2007

130

120

110

$ o $ o) $ o) $ o $ o r+ o) $ o s o) $ !N N cO cD $ S rO rO (O (O F- F- @ C
OrO' ' ' 

(!
o ll.) o tr) o Lo o ro o ro o ro o 6 o ro
-rNNO(r$$rOrO(o(oF*N@@

Sources : Courbage & Fargues 1974, CVM 2008

Cependant, la proportion des femmes diflbre sensiblement selon les pays et les
rigions de destinutions. Elle est signilicativement plus dlevde que la moyenne purmi les
migrants au Canuda, aux USA et en Australie.

Comme le montre la figure
suivante, bas6e sur les donn6es de
l'enqu€te USJ, la proportion des
femmes parmi ceux qui ont 6migr6
depuis 1975 s'dldve d 42 % en
Am6rique du Nord et d 43 %o en

Australie. En revanche, elle reste
assez faible parmi les migrants en
Europe de l'Ouest (32 %), dans les
pays arabes (30 %) et surtout en
Afrique (17 %) et en Europe de l'Est
(9 %).De plus, ces proportions n'ont
pas enregistr6 de changements
notables depuis 1975, d l'exception
de l'Amdrique du Nord oir la
proportion des femmes a cru

R6partition des 6migr6s libanais par sexe et par

16gion de destination, et pourcentage des
femmes, p6riode de d6part 2001-2007
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significativement, en passant de 33 %o en 1975-1990 it 49 o/o en2002-2007 (calcul d partir
des donndes de l'enqu€te de 1'USJ).

Les donnies des pays de I'OCDE indiquent toutefois une plus forte proportion de

femmes dans leurs stocks de migrants libanais (de plus de l5 ans) : 48 o/o en Australie,
46 Yo au Canada, 43 Yo aux USA et 41 o/o en Allemagne, 4l o/o pour l'Europe et 45 oh pow
l'ensemble des pays de I'OCDE. Ces donnees indiquent 6galement une f6minisation
croissante des flux migratoires vers les pays de

l'OCDE : parmi ceux qui ont immigr6 depuis moins
de l0 ans (en 2000), la proportion des femmes est de

50 Yo aux USA, 49 o/o at Canada, 4J o/o en Australie,
48 %o en France, et prds de 48 oh pour l'ensemble des

pays de I'OCDE (calculs d partir de la base de

donndes de I'OCDE). Les donnees de Docquier,
Lowell, and Marfouk (WB, 2007) concernant les pays

de I'OCDE laisse apparaitre la m€me tendance : la
proportion de femmes parmi les irnmigr6s libanais de

plus de 25 ans est pass6e de 47,6 oh en 1990 d 44 oA

en 2000. De plus cette proportion est plus dlevde que

celle que l'on peut observer parmi les migrants des

autres pays de la rdgion.

Proportion des ,emmes
parmis les migrants de plus de
25 ans dans les pays de I'OCDE
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cependant, en ddpit de cette f6minisation i||:::,3',::i::: 
Lowerr et Marrouk' 200e;

croissante du stock des migrants dans les pays de

l'OCDE, l'dmigration libanaise reste fortement marqude par la part minoritaire des femmes
dans l'ensemble des flux migratoires. Cette tendance globale est clairement confirmde par
le dds6quilibre de la structure ddmographique de la population libanaise r6sidente, laquelle
se caractdrise par des taux de fdminitd trds dlevds des classes d'6ges les plus touch6es par
l'6migration.

Faut-il voir dans ces dcarts concernant la pr6sence feminine entre les diffdrentes
destinations le reflet de stratdgies migratoires propres aux femmes, lesquelles choisiraient
de fagon privildgi6e les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et, de fagon moindre l'Europe,
en d6laissant quelque peu aux hommes les pays pdtroliers et surtout l'Afrique ? De fait, les

raisons de l'dmigration des femmes et leur situation familiale, sur lesquelles nous
reviendrons plus loin, tendent d invalider une telle interprdtation. Ces 6carts sont
probablement le reflet de stratdgies familiales de migration : alors que l'dmigration vers les
pays de I'OCDE, et en particulier vers l'Amdrique du Nord et les I'Australie est une
6migration familiale (pour les hommes mari6s), la migration vers les pays p6troliers et

l'Afrique reste encore pour une partie non ndgligeable des hommes mari6s, une 6migration
plus ou moins provisoire d'hommes seuls qui laissent leur femmes et leurs enfants au

Liban.

Ainsi, au deld de la question quantitative de la part des femmes dans les flux
migratoires, ce qui importe c'est la part qu'elles prennent dans la ddcision et dans le
processus migratoire ; ce sont les nouveaux r6les et les nouvelles exp6riences, en
particulier sur le plan socioprofessionnel, auxquels elles accddent gr6ce d la migration. Or,
comme nous le verrons, l'accroissement de la part des femmes dans les flux migratoires est

loin de se traduire par une am6lioration de leur statut socioprofessionnel.

Ce sont les hommes qui jouent le rdle diterminant dans le projet de migration, y
compris pour la plupart des femmes. Pour la majoritd des femmes dmigrdes, la migration
n'a pas dtd lide d la recherche d'un travail ou d l'accomplissement d'un projet personnel,
dconomique ou professionnel, mais plut6t d des raisons familiales (mariage, regroupement

familial...). En effet, d'aprds les rdsultats de l'enqu6te USJ, pour les deux tiers des femmes
6migrdes (68 %\le ddpart a dtd motiv6 par des raisons familiales ; tandis que celles dont

tr 1990 ! 2000
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1'emigration a 6td rnotivee par le travail ne constituent qu'une petite minoritd (16 %). On
peut egalement noter la grande diff6rence entre la situation familiale des femmes et des

hommes qui ont emigrd au cours des quinze dernieres anndes : alors que la part des

cdlibataires panni les hommes atteint 49 % (el 63 oh parmi ceux qui ont entre 18 et 35 ans),
elle n'est que 15 o/, panni les femmes (et 19 oh parni celles qui ont entre 18 et 35 ans).
Cette trds faible proportion de femmes cdlibataires confirme que les motifs
socioprofessionnels jouent un r6le mineur dans la rnigration des femmes, et s'opdre
essentiellement par l'accompagnement de leur conjoint.

Emigration et taux d'activit6 des femmes

La migration a accenlud I'insctivitd des femmes.

Les femmes emigrdes de plus de l8
pdriode 1992-2001) avaient, avant leur
d6part, un faible taux d'activite : la
moitid d'entre elles 6taient inactives, 14
o% poursuivaient des dtudes, 32 %o avaient
un emploi, et 4 o/o dtaient d la recherche
d'un emploi23. Un tel taux d'activitd (36
%) est toutefois proche de celui que l'on
observe au Liban parmi les femmes de
tranches d'6ges et de niveaux d'6tudes
similaires d ceux des femmes 6migr6es2a.

On aurait pu s'attendre i ce que
1'dmigration conduise d l'am6lioration de
la situation professionnelle des femmes
et, plus particulidrement, d une
augmentation de leur taux d'activit6. De
fait, c'est le contraire qui se produit :

alors que la proportion d'dtudiantes passe

de 14 % d 13 o/0, le taux d'inactivitd

ans (dont le d6part s'est effectud au cours de la

augmente de dix points, passant de 49,5 o/o d, 59,3 %. Quant d celles qui exercent une
activitd professionnelle, leur proportion n'augmente que de 4 points en passant de 32 d 36
% (Kasparian,2009).

L'uccentuution de l'inactivitd des femmes contraste fortement avec I'amilioration
de la situation professionnelle des hommes: paralldlement d la diminution du taux de
ch6mage qui passe de 15 d, 2 yo, la proportion de ceux qui exercent une activitd
professionnelle augmente de 62 o/o avant le ddpart d, 91 % dans les pays d'immigration (en
2007).

Les donnies des pays d'immigration de I'OCDE confirment lafaible inscription des

femmes libanaises migrantes dans la vie active, mais elles donnent toutefois une image
plus nuancde.En effet, le taux d'inactivit6 des femmes libanaises 6migr6es ayant plus de

23 I1 faut noter que le taux d'activite des femmes migrantes varie en fonction de la pdriode de
ddpart : il passe de 27 o/o pour celle qui ont dmigrd entre 1992 et 1996 d 35 % pour celles qui ont
6migr6 entre 1997 et 2001 et atteint 4l o/o polur celles dont le d6part s'est effectud entre 2002 et
2007.

'o Le tatx d'activitd des femmes au Liban est encore trds faible (21 Yo en 2007 pour l'ensemble des
femmes de plus de 15 ans contre 67 o/o potJr les hommes). Ce taux est plus 61ev6 pour les femmes
qui ont entre 25 et 39 ans (39 %) ainsi que pour celles qui ont un dipl6me universitaire (45,4 %). Cf .
Enqudte Niveau de Vie des Mdnages 2007, MSA 2008.

Source :Kasoarian 2009: donn6es calcul6es
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l5 ans est de 60 % dans l'ensemble des pays de l'OCDE (d l'exception de I'Allemagne
pour laquelle les donn6es sont indisponibles). Ce taux, bien qu'il soit < nominalement >

trds proche de celui que prdsentent les donndes de l'enqu6te USJ, refldte un niveau
d'inactivitd moins 6lev6, puisqu'il inclut la tranche d'dge 15-18 ans qui se caractdrise,
gdndralement, par un fort taux d'inactivitd25 . Il est donc.forr probable que le tqux d'activitd
des femmes migrantes dans les pays de l'OCDE soit plus dleve que celui de l'ensemble des
dmigrdes libanaises et, en particulier de celles qui se trouvent dans les pays arabes
pdtroliers et en A.frique de l'Ouest.

Il n'en reste pas moins que le taux d'inactivitd des dmigrdes libanaises dans les pays
de l'OCDE (60 %) est beaucoup plus 6levd que celui des hommes (29 %) ; il est dgalement
le plus dlevd en comparaison avec celui des migrants provenant des autres pays de la
rdgion : 56 oh pour les migrantes alg6riennes, 57 %o pour les marocaines, et 58 o% pour les
migrantes tunisiennes et dgyptiennes.

Le taux d'activiti (et d'inactivitd)
niveuu d'dduction.

Comme on peut le constater it
travers la figure suivante, basde sur les
donn6es des pays de I'OCDE d

l'exception de l'Allemagne pour l'annde
2000, l'activitd des femmes augmente
sensiblement avec l'augmentation de
leur niveau d'dtude. Ainsi, plus d'un
cinquidme des femmes ayant un niveau
d'dducation primaire travaillent et plus
de trois quarts d'entre elles sont
inactives. En revanche, celles qui ont un
niveau universitaire ont un taux
d'inactivitd beaucoup plus faible (38 %)
et une majorit6 d'entre elles (57 %)
exerce une activit6 professionnelle.

Aussi, l'6cart entre le taux
d'activit6 de ces dernidres et celui des
hommes du m6me niveau d'dtude, bien
qu'il reste significatif (62 % pour les
femmes contre 73 %o potx les hommes),
femmes d'un niveau d'6tude primaire
hommes).

des femmes varie toutefois fortement avec leur

Statut d'em ploi des 6m ig16s libanais de
plus de 15 ansdans les pays de I'OCDE
par genre et niveau d'6duction (en 7o)
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est moins marquant que celui qui caract6rise les
(23 % pour les femmes contre 54 o% pour les

Plus globalement, compte tenu de la proportion dlev6e de femmes inactives, le taux
d'activitd de I'ensemble des migrants libanais dans les pays de L'OCDE (hommes et
femmes) atteint de 43 %o. Ce niveau est similaire d celui des migrants tunisiens, mais plus
6lev6 que ceux des marocains (39 %) et des dgyptiens (40 %). Seuls les migrants algdriens
prdsentent un niveau d'inactivit6 sup6rieur d celui des libanais (47 %).

25 De plus les donn6es de I'OCDE concernent I'ensemble des migrants et pas seulement ceux qui
ont 6migr6 r6cemment, lesquels sont plus jeunes et ont un niveau d'dducation plus 6levd, ce qui
laisse supposer un niveau d'activitd plus dlevd.
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Le niveau de chdmage des migrants libanais

Le taux de chdmage des migrants libanais
varie selon le genre et le niveuu d'dducation.
Le taux de ch6mage des 6migrds dans les pays
de I'OCDE est plus dlev6 parmi les femmes (12
o% contre 9 Yo parmt les hommes) et surtout
parmi ceux et celles qui ont un faible niveau
d'dducation (16 % des femmes et 15 % des
hommes). En fait, l'6cart entre les taux de
ch6mage des femmes et des hommes n'est
significatif que pour ceux qui ont un niveau
d'dducation secondaire ou universitaire (un dcart
de trois points).

En comparaison avec les migrants des
autres pays de la rigion, le taux de chAmage
des migrants libanais (10 %) est
signiJicativement infdrieur d celui des migrants
maghrdbins (20 d 22 %) et ldgdrement
supirieur d celui des migrants igyptiens et
jordaniens (8 %). Comme on peut le constater d

travers la figure ci-contre, 1'6cart entre les
migrants des diffdrents pays reste significatif
quelque soit le niveau d'dducation considdrd.
Aussi, quelque soit le pays d'origine, ce sont
toujours les migrants ayant un faible niveau
d'6ducation qui sont les plus touch6s (23 % d 29
% des maghrdbins ;15 % des libanais, 19 0% des
iraniens et 12 d 13 o/o des 6gyptiens et des
jordaniens). En revanche, le taux de chdmage de
ceux qui ont un niveau universitaire se situe
entre 6-1 % (pour les libanais, 6gyptiens,
iraniens et jordaniens) et 10-12 % (pour les
maghrdbins). Ces dcarts entre les migrants selon
leurs niveaux d'6ducation sont sans doute le
reflet de la transformation de la "demande" des
pays d'immigration, laquelle est de plus en plus
orient6e vers les migrants dipl6m6s au ddtriment
de la main-d'Guvre peu ou pas qualifi6e.

Taux de ch6mage des migrants
libanais dans l'OCDEpar genre

et niveau d6ducation (%)
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5. Structure des qualifications de l'6migration
libanaise et fuite des cerveaux

Cette partie a pour objet d'analyser la structure de l'6rrigration libanaise, et plus
particulidrement de la dernidre vague d'6migration, en termes de niveaux de qualification
des migrants.

Il s'agit en particulier de prendre la mesure de l'dmigration de la main-d'ceuvre
hautement qualifide et du phdnomdne de la fuite des cerveaux et de leur dvolution au cours
des trois dernidres ddcennies, en comparaison avec les autres pays d'dmigration de la
r6gion. Une attention particulidre sera accord6e d l'dmigration des femmes et d la manidre
dont celles-ci participent au phdnomdne de la fuite des cerveaux. Partant d'une
photographie quantitative globale, il s'agira ensuite d'analyser, dans la limite des donndes
disponibles, la differenciation sociale des territoires de l'immigration libanaise telle qu'elle
se donne ir voir d travers les niveaux de qualification des migrants et leurs situations
professionnelles dans les diff6rentes destinations rnigratoires. Nous tenterons enfin de
comprendre la fagon dont l'interaction entre les politiques des pays d'immigration et les
dynamiques propres de l'dmigration et de la diaspora libanaise ddterminent les 6volutions
et les tendances observdes.

Cette analyse s'appuiera d'abord sur les rdsultats des enqu6tes USJ qui sont les seuls
d nous pennettre de dresser une photographie quantitative globale sur les niveaux de
qualification de l'ensemble des dmigrds libanais qui ont quitt6 le pays au cours des
dernidres ddcennies. Malheureusement, ces donndes sur le niveau d'6duction des migrants
ne sont pas ddsagrdgdes par destinations migratoires. Cependant, elles sont les seules qui
incluent les migrants dans les pays non membres de I'OCDE, lesquels constituent prds de
38 o/o de l'ensemble des 6rnigr6s dont le d6part s'est effectu6 depuis 1975 et plus de la
moiti6 de ceux qui sont partis au cours des dix dernidres ann6es.

L'analyse se focalisera ensuite sur le niveau de qualification de l'dmigration libanaise
dans les pays de I'OCDE en s'appuyant sur les bases de donndes concemant les niveaux de
qualification des migrants et la fuite des cerveaux vers ces pays qui ont 6t6 rdcemment
ddveloppdes par I'OCDE, la Banque Mondiale et des chercheurs universitaires. Nous
utiliserons plus particulidrement trois bases de donn6es : celle de l'OCDE concernant les
migrants de plus de 15 ans autour de l'annde 2000 ; la base de donndes de Defoort (WB
2008) sur les niveaux d'6duction des migrants entre 1975 et 2000 (par pdriode de 5 ans)
dans les six principaux pays d'immigration de I'OCDE (les Etats-Unis, le Canada,
l'Australie, l'Allemagne, la Grande Bretagne, et la France) ; la base de donndes
ddvelopp6e par Docquier et Marfouk (WB 2006) sur le niveau de qualification des
migrants de plus de 25 ans dans les pays de I'OCDE en 1990 et en 2000. Cette dernidre
base de donndes sera d'autant plus privil6gi6e qu'elle a fait trds rdcemment l'objet d'une
rdactualisation par Docquier, Lowell et Marfouk (2009) qui, en utilisant de nouvelles
sources, ont homogdn6is6 les catdgories concernant les donn6es 1990 et celles de 2000 et,
en plus, ont d6sagr6g6 ces donndes par genre, ce qui permet d'analyser la structure de
l'dmigration des femmes en termes de niveaux de qualification.
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La structure de I'dmigrution libanaise, toutes destinations confondues, est de

plus en plus marqude par la prddominance des migrants hautement qualiJids.

Parmi les emigrds qui ont quitt6 le
pays entre 1992 et 2007, d l'6ge de I 8 ans

ou plus, 43 % ont un dipldme
universitaire,24 oh ont le Baccalaurdat, et

32 % ont un niveau infdrieur au Bac
(donndes calculdes d partir des rdsultats de

l'enqu0te USJ 2008) En comparaison, les

rdsultats de I'enqu6te conduite en 2001

montrent que, parmi les dmigrds ayant
quittd le pays au cours de la pdriode 1975-
200l,la proportion de ceux de plus de l8
ans qui avaient un dipl6me universitaire
etait environ 30 % (Kasparian 2003).
L'augmentation du niveau de qualification
des migrants est donc trds significative.

Niveaux de qualification des migrants
libanais de plus de 18 ans partis entre

'1992 et 2007

tr FaiblenEnt qualif i6s

o FlautenEnt qualif ies

! tt/"y"*;;;iar"Nie.l

Ensentrle

Les femmes imigrdes au cours de la pdriode rtlcente (1992-2007) ont un niveau
d'iduction plus dlevi que celui des hommes. La proportion de ceux qui ont un diplOme
universitaire est de 42 o/o parmi les hommes contre 47 Yo des femmes. Ce fait est d'autant
plus remarquable que, parmi les dmigrds de la p6riode 1975-2001, le niveau d'dducation
des femmes 6tait infdrieur d celui des hommes (21% contre 28 o% tous 6ges confondus).

Le mouvement migratoire au cours de la seule pdriode 1992-2007 o conduit d

l'dtranger un quart de l'ensemble des personnes hautement qualiJides du pays.

L'enqu6te sur le niveau de vie des mdnages en 2007 montre que les personnes r6sidentes
ayant un niveau universitaire reprdsentent 550 000 personnes, soit l5 o/o dela population
totale et prds de 20o/, de la population ayant l5 ans et plus. Le croisement des donndes de

cette enqu6te avec celle de I'USJ sur l'dmigration (2007) fait apparaitre, pour la seule
p6riode 1992-2007, un taux global d'dmigration de ll o% et un taux d'imigration
hautement qualifiee de 25 %. La ddsagr6gation par genre montre une forte disparitd entre

hommes et femmes: le taux global de migration s'dldve d 15 et 8 oZ, respectivement et le
taux d'dmigration hautement qualifi6e atteint 3l % pour les hommes et 19 o/o pour les

femmes.

Si l'on prend en compte l'ensemble de la p,lriode 1975-2007, on pourrait
approximativement estimer le tqux global d'dmigration d 17-lB %, et le taux d'dmigration
hautement qualifide d 32-33 %o. Ces taux apparaissent d'autant plus consid6rables qu'ils ne

prennent en compte qu'une part de l'dmigration. On note de plus que ces taux ddpassent, et

de loin, ceux que l'on peut observer dans les autres pays d'dmigration de la rdgion, de sorte
que le Liban apparait parmi les pays les plus touch6s au monde par la fuite des cerveaux.

La structure de l'immigration libanaise dans les pays
de l'OCDE

Augmentation signiJicative de la proportion des dmigris hautement qualifiis dans
les pays de I'OCDE.

Le nombre d'es migrants libanais dans l'ensemble des pays de I'OCDE a plus que

quadrupl6 au cours des trois dernidres d6cennies et atteint 476000 personnes environ en
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2006 (OCDE). Afin d'analyser l'evolution du niveau de qualification de cette 6migration
depuis 1975, nous avons utilis6 la base de donndes construite par Cecily Defoort sur les

stocks des migrants internationaux de plus de 25 ans et leur niveaux d'dducation26 entre
1975 el 2000, sur la base des recensements de population nationaux, dans les six
principaux pays d'irnmigration de 1'OCDE (les Etats-Unis, le Canada, 1'Australie,
l'Allemagne, la France et la Grande Bretagne). Ces six pays qui regoivent prds de 77 oh de

l'ensemble de I'immigration internationale rassemblent, en 2006 prds de 86 % des

migrants libanais (un peu plus de 410 000 migrants tous 6ges confondus). Selon les

donndes rassembldes par Defoort,le nombre de migrants libanais de plus de 25 ans dans
ces slvpays estpassei, entre 1975 et 2000, de 79 2Tl personnes d 271 466 migrants2T.

La figure suivante pr6sente l'evolution de la composition du stock des migrants
libanais en tennes de niveaux d'education dans les six pays considdres depuis 1975.

Elle fait apparaitre une auglnentation continuelle de la part des personnes hautement
qualifides dans le stock des rnigrants. Cette proportion passe de 31 %o en 1915 it 48 %o en
2000. Paralldlement, alors que la proportion de ceux qui ont un niveau d'eduction moyen
reste relativement stable, la proportion des migrants faiblement qualifies baisse
continuellement de 45 o/n en 1915 it28 oh en2000.

Evolution des niveaux de qualification des 6migres libanais dans les
6plus importants pays d'immigration de I'OCDE 1975-2000 (y")

E Hrrt
I Moyen

a Faible

Source : donn6es calcul6es d partir du Panel Data on lnternational Migration, 1975-2000,

Defoort, WB, 2008

Les donn6es actualis6es rdcemment par Docquier, Lowell et Marfouk (2009)
concernant l'ensemble des pays de I'OCDE montrent qu'en 2000, la population de
migrants libanais hautement qualifids de plus de 25 ans, est passde de 95 000 personnes en
1990 d 140 000 personnes en 2000, soitune augmentationde4l oh. Au cours de la m6me
p6riode la part dans le total des migrants libanais des plus de 25 ans a cru de trois points en
passant de 42 d 43 oh.

26 Les diff6rents travaux sur la migration internationale, notamment ceux qui ont eu pour objet de
construire des bases de donndes sur la fuite des cerveaux ddfinissent les migrants hautement
qua1ifi6s comme dtant ceux qui ont un dipl6me universitaire ou post secondaire ; les migrants
faiblement qualifi6s possddent un niveau d'6ducation primaire (entre 0 et 8 anndes d'6tudes) ; les
moyennement qualifi6s ont un niveau secondaire (entre 9 et 12 anndes d'dtudes). Docquier et
Marfouk, 2004,2006,2008, Dumont et Lemaitre, 2004).
27 Ces stocks sont donn6s par pays de naissance ir l'exception de l'Allemagne, ou la distribution des
migrants est donnde par nationalit6. D'oi la sous-estimation du nombre des migrants libanais en
Allemagne, car une bonne partie a 6t6 naturalis6e.
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Les sfructures de qualification de l'6migration libanaise
en comparaison avec celles de l'6migration des
autres pays de la r6gion

La figure suivante prdsente les niveaux de qualification du stock des dmigrds libanais
de plus de 25 ans et ceux des 6migrds originaires de diffdrents pays de la region dans

l'ensemble des pays de I'OCDE en 1990 et 2000, en utilisant la base de donnees
d6velopp6e et actualisde par Docquier, Lowell et Marfouk (2009).

Niveaux de qualification des 6migr6s Libanais et de la r6gion dans les
l'ensemble des pays de I'OCDE 1990-2000 (%)
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Source : Docquier, Lowell et Marfouk,2009 ; donnees calcul6es

La comparaison de la structure de qualification des dmigrds libanais et celles des

autres pays conduit d souligner plusieurs faits marquants :

Lapart de l'6migration qualifide dans les stocks d'6migr6s dans les pays de I'OCDE
augmente entre 1990 et 2000 pour tous les pays d'dmigration de la r6gion d

l'exception de l'Irak. Cette augmentation est relativement moddrde pour le Liban (3

points) alors qu'elle est assez importante pour l'Alg6rie (8 points), la Tunisie (4

points) ainsi que pour l'Egypte (6 points) et la Jordanie (8 points). Cette augmentation
dans ces deux derniers pays est d'autant plus remarquable que leur dmigration 6tait
ddjd marqude par une trds forte sdlectivitd.

La structure de l'dmigration libanaise dans les pays de I'OCDE est assez proche de

celle de l'dmigration originaire de la Syrie et de l'Irak : ces trois pays ont une
proportion de migrants qualifi6s qui se situent autour de 40-45 o/o, mais ils ont
dgalement une proportion importante de migrants faiblement qualifids (35 it 4l %).
Mais cette structure d'dmigration se diffdrencie de fagon significative de celles de
l'dmigration dgyptienne, jordanienne et iranienne qui se caractdrisent par une trds

forte sdlectivitd en faveur des migrants hautement qualifids (56 e 59 % en 2000) et
par une trds faible proportion de migrants non qualifids (20 d 24 o/o en 2000).

Il n'en reste pas moins que la part des migrants qualifids dans le stock de l'dmigration
libanaise est bien plus elevd que leur part dans le stock de l'ensemble de
l'immigration dans les pays de I'OCDE,laquelle 6tait de 30 %o en 1990 et de 35 oh en

2000.(Docquier, Lowell & Marfouk, 2007).
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L'emigration libanqise ainsi que celles qui viennent d'Atre dvoqudes se distinguent

fortement de l'dmigration des pays du Maghreb et de la Turquie. Ces derniers sont en

m6me temps les plus grands pays d'immigration de la region en direction de l'OCDE
(l'Europe) et, 6tonnamment, ceux dont la proportion de migrants qualifids est la plus
faible. En d6pit de l'accroissement sensible du nombre de rnigrants hautement
qualifids au cours des deux dernidres ddcennies (allant de pair avec une
diversification des destinations migratoires), l'dmigration maghrdbine et turque reste
trds majoritairement et massivement compos6e de travailleurs faiblerrent qualifids,
alors que les migrants hautement qualifi6s constituent, relativement, une petite
minoritd (9 ir 15 %).

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ces diffdrences :

les niveaux de vie, de revenus et d'dducation relativement dlevd au Liban, mais
dgalernent en Jordanie et en Iran, en comparaison avec les pays du Maghreb et de

la Turquie28 se traduisent par une plus grande proportion de migrants qualifids et
par une faible incitation d 6migrer pour occuper des emplois non qualifids, y
compris pour des personnes ayant un faible niveau d'6ducation. De fait, la
migration de main-d'auvre occupant des emplois sous-qualifids a toujours
reprdsentee une trds faible parl de l'dmigration libanaise, d la diff6rence de

I'dmigration maghr6bine et turque en Europe (en France et, r6cemment, en

Europe du Sud pour les maghrdbins, et en Allemagne et, dans une moindre
mesure, en Europe du Nord pour les turques). M€me au temps de la premidre
grande vague d'dmigration, au dix-neuvidme sidcle, quand la montagne libanaise
ddversait au courant migratoire son surplus ddmographique de paysan illettrds, la
migration n'a pas dtd une migration de pauvres, mais une migration d la recherche
de l'am6lioration d'un niveau de vie qui 6tait alors relativement bon. En tout dtat
de cause, les attentes sociales et socio6conomiques des migrants, telles qu'elles
sont socialement construites, ont fait et font que peu d'entre eux se sont dirigds
vers le travail non qualifid et peu payd.

La dif.fdrence avec l'emigration dg,,ptienne va bien au deld de ce que laisse
apparaitre l'dcart en termes de structure de qualification et mdrite d'0tre
expliqude. En effet, les migrants 6gyptiens dans les pays de I'OCDE ne
constituent au bout du compte qu'une trds faible part de l'ensemble de
1'6migration 6gyptienne, laquelle est majoritairement constitude de travailleurs de
faible qualification et dont les flux se dirigent essentiellement vers les pays
arabes pdtroliers. Autrement dit,la proportion dlevie de migrants qualifies dans
les pays de I'OCDE traduit laforte dichotomie de I'espace migratoire,ig,tptien et
sa diffdrenciation socio-spatiale. Sous l'effet conjugu6 de l'absence de tradition
migratoire vers les pays de I'OCDE et de leurs politiques de plus en plus
sdlectives, l'6migration vers ces pays se limite essentiellement aux personnes
ayant un niveau sociodducatif assez 6lev6. Ce n'est que rdcemment qu'un flux de
migrants faiblement qualifi6s commence d se diriger vers l'Europe du sud, et en
particulier vers l'Italie. Cependant ce fait confirme ce qui vient d'6tre dit sur la
diffdrenciation sociale de l'espace migratoire dgyptien, dans la mesure oir ce
courant est composd pour une bonne partie d'dmigr6s illdgaux et qu'il s'est mis
en place sous l'effet des politiques et du processus de substitution, dans les pays
p6troliers, des travailleurs dgyptiens par des travailleurs asiatiques (A.
Kapiszewski, 2006). Or c'est loin d'Otre le cas de l'6migration libanaise :

" En 7999-2000, le taux de scolarisation brut dans le niveau universitaire dtait de 33 o/o au Liban,
contre 9 o/o au Maroc, 74 %o en Algdrie et 17 o/o en Tunisie. En 2006-2007, ce tatx eAft 52 yo aD

Liban, 17 oh au Maroc, 24oh et Alg6rie et3l %o en Tunisie. WDI.
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contrairement d l'hypothdse avancde par Qadlar Ozden (2006), selon laquelle la
proporlion 6levd de migrants libanais qualifids dans les pays de I'OCDE
s'expliquerait par l'emigration des non qualifids vers les pays arabes pdtroliers,
rien ne permet de dire que les migrants libanais dans les pays du Golfe soient
moins qualifids que ceux qui se trouvent dans les pays de I'OCDE. Ma1gr6
1'absence de donnees d ce propos, les observations qualitatives laissent mOme
supposer que l'dmigration libanaise dans les pays du Golfe est de plus en plus
constitu6e par des personnes hautement qualifi6es et des techniciens de niveaux
interrnddiaires. En tout cas cette dmigration comprend trds peu de personnes sans
qualifications professionnelles et, certainement, trds peu (ou pas) d'ouvriers
faiblernent qualifies.

Au bout du compte, c'est peut €tre moins la proportion dlevde de migrants
qualifies que la part relativement importante de migrants faiblement quali/ids
dans I'emigration libanaise dans les pays de I'OCDE qui constitue lefail le plus
marquant. C'est un fait d'autant plus remarquable que cette dmigration a
essentiellement eu lieu rdcemment (prds de 80 % des migrants libanais dans les
pays de I'OCDE ont dmigr6 aprds 1975), dans un contexte fortement marqud par
les politiques s6lectives des pays d'immigration. De plus, les donn6es sous
estiment visiblement leur nombre du fait de la particularitd des statistiques de
l'Allemagne et de certains pays nordiques, vers lesquels, comme nous le verrons
plus loin, s'est dirigde une bonne partie des migrants faiblement qualifids.

La fuite des cerveaux

L'augmentation du nombre de migrants qualifids et m6me leur part 6levde et
croissante dans le nombre total des migrants ne constitue pas une mesure ni m6me une
indication pertinente de I'importance du phdnomdne de fuite des cerveaux. Cette
augmentation pourrait en fait r6sulter du haut niveau d'dducation de la force du travail et
de I'augmentation de la part des personnes qualifi6es en Age de travailler dans le pays
d'origine.

C'est pourquoi, il est gdn6ralement admis que la fuite des cerveaux est mieux
mesurde par le taux d'6migration des personnes ayant un haut niveau d'dducation, c'est-d-
dire la proportion de migrants dans le nombre total des personnes hautement qualifides
dans la force du travail du pays consid6r6. L'dvolution de ce taux et sa comparaison avec le
taux global de migration, ainsi que la comparaison entre la structure de qualification du
stock des migrants avec la structure de qualification de la force de travail du pays d'origine
permet de mieux circonstancier l'intensit6 du ph6nomdne.

Le Liban est, de loin, le pays de la rdgion qui souffre le plus du phdnomine de la
fuile des cerveaux. Le niveuu de fuite des cemeaux est parmi les plus dlevis au monde.

La figure suivante prdsente le nombre des migrants hautement qualifi6s en 1990 et en
2000 originaires du Liban et des autres pays de la rdgion dans l'ensemble des pays de
I'OCDE, ainsi que leur proportion dans la force de travail qualifide dans ces diffdrents pays
en 2000 (base de donndes actualisde par Docquier, Lowell et Marfouk, 2009). Elle conduit
d souligner plusieurs faits importants :"

Les migrants libanais hautement qualifids, dgds de plus de 25 ans, dans les seuls pays
de I'OCDE, reprdsentent en 2000 prds de 44 % de la force de travail qualifide du
Liban. Ce taux est considdrable. Mais il l'est d'autant plus qu'il ne prend pas en
compte les dmigrds dans les autres pays du monde, lesquels constituent une part
importante de l'6migration libanaise. Ce taux est aussi trois fois plus 6levd que le taux
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global d'6migration vers les pays
estim6 d 15 % en 2000.

de I'OCDE, tous niveaux confondus, lequel est

Stock d'6migr6s hautement qualifi6s (en milliers) en 1990 et en
2000 et taux d'6migration hautement qualifi6e (7o) en 2000

dans les pays de la r6gion

Skilled emigration rates 2000
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o En comparaison, le taux d'dmigration qualifide en direction de I'OCDE est de 9 %o

pour la r6gion MENA et de 8 o% pour l'ensemble des pays Arabes. Rapporter ces taux
aux effectifs des populations permet de mieux situer l'6cart: les 140 000 migrants
libanais hautement qualifids (en 2000) reprdsentent 16 o/o de l'ensemble des migrants
qualifids des pays arabes (869 000 migrants) et 12,4 o% de ceux de l'ensemble de la
rdgion MENA (1,125 million de personnes), ceci alors m€me que la population
libanaise (un peu plus de 3 millions) reprdsente moins de I Yo de la population de la
rdgion MENA et prds de 1,3 Yo de la population des pays arabes.

o L'6cart avec les diffdrents pays de la rdgion, pris individuellement, y compris les
grands pays d'dmigration, est trds 61ev6. L'Egypte et la Turquie dont les stocks de
migrants qualifids dans les pays de I'OCDE sont (uste aprds l'Iran) les plus dlevds
dans la rdgion, ont en fait les taux de migration qualifi6s les plus faibles (5 et 6 o/o

respectivement). Parmi les autres pays, l'Iran et surtout le Maroc se distinguent par la
proportion 6lev6e de migrants qualifids (14 et 18 %). Mais l'dcart reste consid6rable
avec le taux enregistr6 par le Liban.

Le taux trds dlevd d'emigration libanaise qualifide en 2000, est pourtant inferieur d
celui enregistrd en 1990. En effet la proportion d'6migrds libanais hautement qualifids
dans les pays de I'OCDE reprdsentait en 1990 plus de la moiti6 (53,4 %) du nombre total
des personnes qualifides du pays.

Variation du slock et du taux d'6migration
hautement qualifi6e entre 1990 et 2000 (7d

o % increase of stock Skilled enigration r % increse of Skilled erngration rate

Source : Donn6es calcul6es i partir de la base de donn6es actualis6e par Docquier, Lowell et Marfouk, 2009
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En d'autres temes, l'augmentation du stock d'dmigrds libanais hautement qualifids
entre 1990 et 2000 (47 %) a 6td plus faible que celle enregistrde par la force de travail
qualifide du pays. Cette diminution de l'intensitd de la fuite des cerueaux en direction des
pays de I'OCDE au cours de la p6riodel990-2000 s'applique, en fait, d la plupart des pays
de la region qui, en ddpit de l'augmentation sensible de leurs stocks de migrants qualifids
dans les pays de l'OCDE, enregistrent des baisses significatives de la proportion de ces

migrants dans le nombre total de la force de travail qualifide (plus de 40 Yo pour l'Iran,
prds de 30 % pour la Tunisie et la Turquie). Cependant, l'Irak et 1'Alg6rie font figures
d'exceptions: alors que leur stock d'dmigr6s qualifids augmente de 180 o/o et de 200 o 

,

respectivement, leur taux d'dmigration hauternent qualifide augmente de 37 o/o et de 14 oh.

La situation politique et l'insecuritd que ces deux pays connaissent au cours des ann6es
quatre-vingt-dix explique sans doute ces augmentations.

La fuite des cerveaux est plus intense parmi les femmes.

En effet, 47 oh des femrnes libanaises ayant un haut niveau de qualification sont
dmigrdes dans les pays de l'OCDE (contre 42 o/o des homrnes). C'est dgalerrent le cas pour
le Maroc (20 % pour les femmes contre l7 oh pour les hommes), l'Iran (17 % contre l3
oh), l'Algerie (11 oh contre 9 %).Par contre trois autres pays prdsentent un taux
d'dmigration qualifide f6minine significativement infdrieur ii celui des hommes : la Tunisie
(11 % contre 13 o/o),la Jordanie (6 %o contre 9 %o) et le Y6men (5 o/o contre 7 Yo).

Le taux d'Emigration des libanais huutement qualifids vers les pays de I'OCDE est
cinq fois plus dlevd que celui des libanais faiblement qualiJiis. Ndanmoins, ce taux
d'imigration non quali/iie reste signiJicativement plus dlevd que ceux enregistris par
tous les pays de la rdgion.

C'est ce que l'on peut constater d travers la lecture du tableau suivant qui prdsente les
taux d'dmigration globaux et par niveaux de qualification dans les pays de la r6gion vers
les pays de l'OCDE. Comme on peut le constater d propos du Liban, quelque soit le niveau
de qualification considdrd, le taux d'dmigration des libanais est significativement plus
dlev6 que celui du niveau corespondant dans tous les pays de la rdgion. Ainsi, le taux
d'emigration faiblement qualifi6e au Liban d6passe celui qui caractdrise les grands pays
d'6migration de la r6gion, traditionnellement < fournisseurs > de main-d'cuvre peu
qualifide d l'Europe : la Turquie et les pays du Maghreb.

Table : Taux d'€migration des personnes de plus de 25 ans vers l'OCDE par niveaux de qualification dans
les pays de la rdgion en 2000

Taux

global d'€migration

Taux d'€migration par niveau de qualification Ratio
Haut/FaibleFaible Moyen Haut

Lebanon 15.20 8.8 % 12.4 o/o 43,8% 5.0

Morocco 7.5Yo 6.5 % 8.3 % 18.0 0/o 2.8

Turkey 5.4Yo 5.6 0/o 4.2To 5.8 % 1.0

Tunisia 5.3Yo 5.1Yo 3.5 % 12.4 o/o 2.4

Algeria 4.4 o/o 4.6Yo 2,1Yo 9.4 Yo 2.1

Jordan 2,9Yo 1.5Yo 1.8% 7.4To 4.8

lraq 2.6 0/o 1,5% 3.0 % 10.9 % 7.4

Syria 1.9 Yo 1.1 o/o 1.9 Yo 6.1Yo 5.5

lran 1.9Y0 0.6 % 1.7 Yo 14.3 o/o 23.4

Egypt 0.9 o/o 0,3Yo 0.7 Yo 4.7 Yo 16,8

Source : Donn6es calcul6es i partir de la Base de donn6es actualis6e par Docquier, Lowell et Marfouk, 2009.
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L'intensitd de la fuite des cerveaux au Libun est parmi les plus dlevdes uu monde.
Comme le montre le tableau suivant, ce taux ddpasse, de loin, le taux moyen d'dmigration
qualifide de tous les groupes de pays, y compris le groupe des 54 pays les plus pauvres et

les moins ddveloppds (qui ont un taux de migration qualifiee de 25 % environ), et ceux de

toutes les rdgions, y compris l'Afrique sub-saharienne (30 %).Le seul groupe de pays qui a
un taux proche de celui de l'dmigration libanaise est celui des petites iles en voie de

d6veloppernent (essentiellement les iles du Caraibe et du Pacifique) dont le taux
d'emigration qualifide s'dldve d 42 %. Aussi, toutes les bases de donndes disponibles sur la
migration internationale, s'accordent-elles pour classer le Liban parmi les < top 30 > de

quelques 200 pays du monde en terme d'intensitd de la fuite des cerveaux. Ainsi, par
exemple, la base de donndes de Docquier, Lowell et Marfouk classe le Liban au 26dme
rang en 1990 et au 29dme rang en 2000. Les autres pays dans la liste des < top 30 ) sont
dans leur grande majorit6 des iles du Carai'bes et du Pacifique qui exportent leurs dipl6mds
aux USA, en Australie et en Nouvelle Zelande ainsi que quelques pays parmi les plus
pauvres de 1'Afrique subsaharienne. De plus, rappelons encore que ce classement du Liban
parmi ces pays caractdrisds par une grande intensitd de fuite de cerveaux, ne prend pas en

compte une partie essentielle de l'emigration hautement 6duqu6es du pays, en particulier
celle qui s'est dirigde vers les pays arabes pdtroliers, alors que I'dmigration des autres pays
dans la liste des < top 30 ) se trouve dans leur quasi-totalit6 dans les pays de l'OCDE.

Table : Taux d'€migration des libanais de plus de 25 ans vers l'OCDE par niveaux de qualification
compares i ceux des diffdrentes regions et groupes de pays du monde en 2000

Taux

global
d'€migration

Taux d'6migration par niveau
de qualification Ratio

HauUFaible
Faible Haut

Lebanon 15.2 0/o 8.8 % 43.8% 5.0

World 1.8% 1.3Yo Eeot 4.2

High income countries 2.9% 3.6To 3.8 % 1.1

Developing countries 1.5% 1.0 To 7 .3 o/o 7.3

Upper Middle income countries 3.5 % 3.6To 6.2 o/o 1.7

Lower middle income countries 1.3 Yo 0.9 % 8.1Y0 9.0

Low income countries 0.7 Yo 0.3 % 7.5To 25.0

Least developing countries 0.9 o/o 0.5 % 12.3% 24.6

South-Eastern Europe 11.1% 11.0 Yo 15.5 o/o 1.4

Sub-Saharan Africa 0.9 To 0.4% 12.3% 30.8

LAC region 5.3 % 4.1% 11.0 o/o 2.7

MENA region 2.7 Yo 2.0% 9.1Y0 +.o

Arab countries 2.6Yo 2.1Y0 8.2Y0 ?o

Small island developing states 13.8 Yo 9.0 % 42,4To 4.7

Landlocked developing countries 1.0% 0.5 % 6.0 % 12.0

Large countries 0.9 % 0.6 % 3.0Yo 5.0

Source : Marfouk (2008)

Mais au-deld des questions du nombre et du classement, ce qui importe d travers la
comparaison avec les autres pays et la typologie des pays d haute intensitd de fuite de
cerveaux c'est de mieux comprendre la dynamique propre d la situation libanaise. Ainsi,
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pour rendre compte de la situation des pays les plus intensdrnent touch6s par la fuite des
cerveaux et tenter de l'expliquer, les diffdrents travaux sur la rnigration internationale ont
mis en avant un certain nombre de caract6ristiques plus ou moins colrlnunes entre ces
pays : la petite taille en terme de population ; une proximitd geographique avec les grands
pays d'immigration de I'OCDE ; des anciens liens de colonisation ; un faible niveau de
ddveloppement et un faible niveau d'6ducation des populations rdsidentes ; une forte
instabilitd politique et une fragmentation communautaire, ethnique ou religieuse.

On voit bien que la situation libanaise partage peu de ces traits qui caracterisent la
plupart des pays qui souffrent le plus de la fuite de cerveaux : parmi ces traits, l'instabilitd
politique et la guerre ont sans doute dtd un des facteurs d6terminants. Mais, d la diffdrence
des autres pays, la dynamique d'dmigration s'appuie sur un niveau d'6ducation de plus en
plus 6levd et qui s'explique en partie par les effets de l'dmigration et par les attentes et les
perspectives qu'elle nourrit ; elle s'appuie moins sur une proximit6 gdographique que sur
une < proximit6 culturelle > ou, mieux, sur un cosmopolitisme culturel et linguistique qui a

6t6 en bonne partie produit et renforcd par l'dmigration elle-mOme. Aussi, c'est moins des
liens historiques de type colonial qui renforcent la dynamique migratoire que les liens et
les traditions construits par les vagues successives d'dmigration.

Le Liban : une fabrique d'hommes au service d'autrui ?

Dans son Histoire de la M6diterrande, Fernand Bradel a vu dans la montagne
rn6diterrandenne une sorte de fabrique d'hommes au service des dconomie-mondes qui se

sont succdd6es et qui ont mis en mouvement le monde mdditerraneen et ses villes. Faut-il
alors inscrire le Liban dans cette continuit6 historique et y voir un pays qui, pour vivre,
fabrique des hommes pour les mettre au service d'autrui ; un pays qui aprds avoir envoy6,
hier, ses paysans illettrds au continent Am6ricain, instruit aujourd'hui ses jeunes citadins
pour les envoyer au quatre coins du monde, s'enfermant ainsi dans une sorte de < mdtier de
migrant )) comme on s'enferme dans un cycle qui se nourrit de lui m€me ? Mais en posant
la question de cette manidre n'est-ce pas une manidre de s'enfermer dans une approche
territoriale et sddentariste qui ne voit une communaut6 ou un pays qu'd I'intdrieur de ses

limites territoriales et qui, par cons6quent, ne voit dans les migrants que des enfants perdus
par leur pays d'origine au profit des pays d'immigration ? Ne faut-il pas plutdt penser le
Liban et son 6conomie m0me dans cette tension constante entre le territoire du pays et les
espace-mouvements que les migrants dessinent et construisent d travers leur mobilitd et
leur va-et-vient ? Au lieu d'appr6hender l'6migration hautement qualifide uniquement sous
l' angle de < la fuite des cerveaux >>, ne faut-il pas plutdt se demander dans quelle mesure
cette 6migration s'inscrit, au moins partiellement, dans cet espace au contour flou et aux
frontidres toujours mouvantes d'une diaspora transnationale ? Car cette diaspora est aussi
constitude par des rdseaux et des activit6s dconomiques, plus ou moins d6localis6es et
transnationales, qui s'inscrivent partiellement au Liban, ou du moins produisent des effets
importants sur l'dconomie libanaise. Peut-on alors penser l'dmigration des ingdnieurs qui
travaillent d Londres, en France, ou dans les pays du Golfe dans certaines grandes
entreprises de bdtiment ou d'ingdnierie, plus ou moins libanaises, tel que Oger ou Dar
Elhandasa, comme dtant tout simplement une fuite de cerveaux ? Certes, il ne s'agit pas de
< nationaliser >> et d'<<annexer) au Liban la diaspora et ses rdseaux dconomiques (comme le
font certains chercheurs quand ils assignent d l'identit6 libanaise toutes les g6n6rations
issues de l'6migration depuis la deuxidme moiti6 du dix-neuvidme sidcle). Mais i d6faut de
voir et de comprendre la nature des liens, y compris 6conomiques (et pas seulement sous le
seul angle des transfdres financiers), qui se construisent entre le Liban et cet univers
mouvant de la diaspora on s'interdit de comprendre la socidtd et I'dconomie libanaises et
leur devenir. De m6me, d d6faut de prendre en compte la diaspora et ses multiples rdseaux,
il parait difficile de comprendre la dynamique d'dmigration, en particulier l'6migration
hautement qualifide.
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6. Les filidres de !'6migration et !a
transformation des communaut6s !ocales

Dynamique migratoire et disparit6s locales

L'6migration libanaise au cours des trois dernidres ddcennies, aussi massive soit-elle,
n'a pas engagd dans sa dynamique et dans son mouvement les populations et les territoires
libanais de fagon dgale et homogdne. L'inscription dons le courant migratoire, I'intensiti
de I'imigration, les destinutions migratoires, et surtout les formes d'insertion
dconomique dans les pays d'immigration dffirencient fortement les territoires libanais
et leurs populations.

A la diff6rence des prdcddentes vagues rnigratoires qui 6taient marqu6es par la
prddominance des chr6tiens et de la rdgion du Mont Liban, 1'6migration depuis 1915 a
touchd de fagon quasiment dgale les chrdtiens et les musulmans. Au niveau des rdgions,
alors que Beyrouth se distingue par le taux le plus dlevd d'dmigration des jeunes de 1 8 d 35

ans (prds de 25 o/o contre une moyenne nationale de 17 oh), les dcarts entre les rdgions
semblent d6sormais beaucoup moins marqu6s que prdcddemment. Cependant, deux faits
m6ritent d'6tre soulignds :

Le Mont Liban n'est plus le foyer majeur de l'dmigration, comme cela a dtd le cas au
cours des prdcddentes vagues d'6migration. Ayant un taux global d'6migration (des
jeunes de 18 d 35 ans) de 18% au cours de la pdriode 1992-2007, il a dtd rattrapd et

largement ddpassd par les deux rdgions (Mohafazats) du sud du pays, lesquelles
enregistrent le taux d'6migration le plus dlev6s du Liban (21 %).L'd,cart est encore
plus significatif quand on prend en compte les hommes seulement : plus de 32 Yo dans
les deux r6gions du Sud contre 22 oh pour le Mont Liban et pour l'ensemble du pays.
Ces taux dlev6s pour le sud traduisent en fait les conditions particulidrement difficiles
dans cette rdgion dont une partie est restde sous l'occupation isradlienne jusqu'en
2000.

o Seule la rdgion de la Bekaa continue toutefois de prdsenter un taux d'6migration
significativement inferieur d celui des autres r6gions (12 % des jeunes au cours de la
m6me pdriode) (Kasparian, 2009).

Mais, en realite,les 6carts et les diffdrences sont bien moins significatifs d l'6chelle
des rdgions (Mohafazats) qu'au niveau des micrordgions et mdme des localitds et des
communautds villageoises. En effet, si l'on considdre la pdriode 1975-2001pour laquelle
nous disposons de donndes d l'dchelle des districts (Cazas), des dcarts importants
apparaissent dL I'intdrieur des r6gions. Ainsi, par exemple, les districts d'Akkar (dans le
Nord), Hermel et Baalbek (dans la Beqaa) enregistrent, entre 1975 et 2001, les plus faibles
taux d'dmigration : de 131 d 490 migrants pour 1000 m6nages, alors m6me que les districts
de Minieh-Dennyeh voisin d'Akkar dans le Nord et Bint-Jbeil au Sud ont des taux
d'dmigration supdrieur e I100 6migrds pour 1000 mdnages (Kasparian, 2003). Par ailleurs,
de nombreuses observations qualitatives soulignent des dcarts considdrables entre des
localitds et des communaut6s villageoises, parfois voisines, ir l'int6rieur m€me des

districts.

Certes, la guerre et son lot d'ins6curitd, I'occupation prolongde d'une partie Sud
Liban, l'instabilitd politique, la stagnation dconomique et la situation de l'emploi ont
lourdement pesd dans les choix des individus et des familles et ont favorisd et acc6ldr6
l'6migration. Cependant, ce ne sont ni les conditions 6conomiques des m6nages et leurs
conditions d'accds d l'emploi, ni leur pauvretd, ni m6me le niveau d'insdcuritd auquel ils
ont fait face qui ont constitud les facteurs discriminants, pouvant expliquer les dcarts et les
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diffdrences observables, au niveau de l'intensitd et des caractdristiques de l'dmigration
rdcente, entre les districts d'une m6me r6gion et surtout entre des localit6s voisines d

I' intdrieur des districts.

Capital social et migrations en chaine : l'6migration est
d'abord une affaire de famille et de communaut6
locale

Ces dcarts s'expliquent d'abord et surtout par les traditions migratoires des
communautis locales et les groupes familiaux et par leur inscription dffirencide dans
les filiires d'imigration qui avaient dtd construites au cours des pricddentes vsgues
d'dmigration.L'd,migration a dtd, en fait, particulidrement massive parmi les groupes qui
ont pu mobiliser les liens familiaux et communautaires avec les dmigr6s installds depuis
plus ou moins longtemps en Amdrique du Nord, en Afrique, dans les pays arabes
pdtroliers, ou m6me dans les pays d'Amdrique latine. Ces liens de parent6, rdels ou fictifs,
qui avaient dtd parfois distendus ou < congel6s > (selon l'expression d'Ahmed Baydoun d
propos des migrants originaires de Bint Jbeil d Michigan) pendant de longues ddcennies,
ont 6t6 activds, rdactivds ou < rdchauff6s >, conduisant ainsi d la reprise et d l'accdldration
de l'dmigration en chaine vers les destinations migratoires que les migrants libanais
avaient empruntdes depuis la fin du dix-neuvidme sidcle.

Le choix des destinations migratoires, du pays et de la ville d'immigration, a 6td en
bonne partie ddterrnind par la structure des chaines et des espaces migratoires liant le
groupe familial ou villageois d un certain nombre, plus ou moins restreint, de pays et de
rdgions oi les anciens migrants du m€me groupe familial ou villageois s'6taient ddjd
installds. Ainsi, par exemple, l'dmigration vers l'Australie est restde une ( spdcialitd >
presque rdservde aux villages et aux familles de la rdgion du nord du pays: depuis 1975,
plus d'un tiers de l'ensemble des 6migr6s de cette rdgion ont pris cette destination, contre 2
it 8 % des 6migrds des autres r6gions. Inversement, l'Afrique apparait comme une
< spdcialit6 > des villages et des familles du sud du pays (plus de 15 % des migrants de
cette rdgion contre 3 it7 % des migrants des autres rdgions).

La structuration de l'dmigration et des filidres migratoires sur la base des liens de
parentd a 6td renforcde par les politiques des grands pays d'immigration, en particulier les
Etats-Unis et le Canada. En effet, les politiques restrictives et sdlectives mises en place par
ces pays ont fait des multiples formes de regroupement familial les filidres d'dmigration
privildgides, sp6cialement pour ceux qui n'avaient pas un haut niveau d'dducation,
excluant de fait ceux qui n'avaient pas de relais familial leur permettant d'6migrer. Il est
vrai que ces pays ont, dans le contexte de la guerre, assoupli les conditions d'immigration
pour les libanais, comme c'est le cas pour le Canada et l'Australie, pendant plusieurs
ann6es d partir de 1976, et pour les Etats-Unis qui, entre 1982 et 1991, ont permis aux
libanais, quelles que soient leurs conditions d'entr6e aux USA d'y rester en attendant la
stabilisation de la situation au Liban. Ces mesures ont sans doute permis d un certain
nombre de personnes d6pourvues de < capital social > d'dmigrer vers ces pays. Il n'en reste
pas moins que la majorit6 des b6ndficiaires ont dt6 ceux qui disposaient ddjd de liens et de
relais dans ces pays. Il faut aussi souligner que les mesures d'assouplissement ( sur une
base humanitaire > mises en place par l'Australie en 1976 dtaient explicitement rdservdes
< to any relatives of Australian residents who have suffered extreme hardship as a result of
the war2e >.

2eDepartmentoflmmigrationandEthnicAffairs, Review'78,Canberra, 1978,p.28
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Cette activation des chaines et des filidres migratoires sur la base des rdseaux
familiaux et comlnunautaires a 6te favoris6e par le mouvement de solidarit6 que la guerre
et son lot de rnalheurs ont suscitd parmi les 6migr6s et leurs descendants, y compris ceux
dont les liens avec leurs familles et villages d'origines semblaient avoir 6td depuis
longtemps rolnpus. Aider un membre plus ou moins proche de sa famille ou de son village
A drrigrer, faciliter son installation et son insertion professionnelle dtaient alors, en temps
de guerre, un geste courant et ordinaire de solidarit6 que de nombreux dmigrds ont
accompli.

Les chaines migratoires ont 6t6 d'autant plus efficaces que la diaspora libanaise dans
la plupart des pays d'irnmigration 6tait ddjd, depuis longtemps, structurde, sur le plan
6conomique, autour de p6les commerciaux et entrepreneuriaux. Les activit6s et les
entreprises 6conomiques des anciens migrants de la diaspora, dont le ddveloppement et le
fonctionnement 6taient, en bonne partie, basds sur la dynamique des rdseaux familiaux et
communautaires, ont alors joud un rdle important dans l'insertion 6conomique d'une partie
non n6gligeable des nouveaux arrivants, en particulier ceux lids aux anciens migrants par
des liens de parent6 actives, soit en les int6grant d'une fagon ou d'une autre dans leurs
propres entreprises, soit en leur fournissant les relais et le soutien leur permettant de
construire leur parcours dconomique et professionnel. Inversement, les nouveaux arrivants
ont souvent contribud, par leur nombre, par les activit6s nouvellement ddveloppdes et par
la diversit6 de leurs comp6tences et qualifications, au renforcement des rdseaux et des
activitds dconomiques des communaut6s libanaises ou d'origine libanaise ddjd installdes ;

ils ont aussi contribud d l'dmergence ou au renforcement de < niches> dconomiques
ethniques constitudes par des commerces et des services qui s'adressent partiellement ou
totalement d une clientdle communautaire ; ils ont 6galement contribud d la dynamisation
et au renforcement des rdseaux sociaux et socioculturels communautaires, tant ceux
propres aux pays d'immigration que ceux liant les dmigrds aux autres membres de leurs
groupes familiaux et villageois qui se trouvaient encore au Liban.

L'6migration massive qui a particuliirement affect6e les localit6s et les groupes
familiaux qui s'6taient engag6s depuis plusieurs g6n6rations dans le mouvement
migratoires a d6localis6 ces communaut6s i tel point que, dans de nombreux cas, la
part qui continue i r6sider au Liban ne constitue plus qu'une toute petite minorit6.
Dans certains cas les groupes locaux se trouvent ddsormais sous la menace de l'extinction
et de la disparition alors que certains villages se transforment en simple < lieu de
mdmoire > frdquentds pendant les vacances. Mais dans d'autres cas, < la culture de la
mobilit6 > construites au fil des vagues d'6migration successives, conjugude avec l'usage
intensif des nouvelles technologies de la communication et avec la soliditd des r6seaux
familiaux et villageois, lesquels s'adossent parfois d des activitds et des int6r6ts
dconomiques plus ou moins partag6s, ont permis la reconstruction de communautds
vivaces et renouveldes. Ce qui semble ainsi 6merger d travers le processus d'6migration et
de dispersion dans diff6rents pays d'immigration, ce sont des < villages et communautds
translocales > fondds sur une histoire commune, et structur6s sous la forme de rdseaux
multiples qui transcendent les frontidres locales et nationales.

L'Exemple de la ville de Bint Jbeil et de sa r6gion

Bint Jbeil, est la seconde ville de la Mohafazat de Nabatiyeh au sud Liban, et le chef-
lieu du Caza dt m6me nom. Elle 6tait autrefois l'un des principaux foyers de l'6lite
intellectuelle et religieuse du sud et de la communautd chiite du pays. Ayant une
population de prds de l0 000 personnes registr6es au milieu des anndes 1970s, et de prds
de 30 000 aujourd'hui, cette ville est la plus importante de la zone frontalidre qui a 6td
occup6e par Israel de 1982jusqu'en 2000.
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Bint Jbeil est parmi les localitds qui ont aujourd'hui des taux d'drnigration
particulierernent dlevds. La grande partie de ses flux migratoires au cours des dernidres
ddcennies a eu pour destination principale les Etats-Unis. Cette emigration a eu lieu en

ddpit du fait qu'une bonne partie des migrants avait un faible niveau scolaire et une faible
connaissance de l'anglais. Comment les migrants ont-ils pu contourner les politiques
restrictives et sdlectives d'immigration mises en place par les Etats-Unis ? L'exemple de

cette ville permet de rdpondre ir cette question. Mais c'est loin d'6tre son seul intdr€t.

Une dmigration relativement ancienne

Bint Jbeil s'est engagde dans l'dmigration au ddbut du dix-neuvidme sidcle en
direction du continent Amdricain. Au milieu des ann6es 1920la ville comptait ddja prds de

I 15 emigrds adultes aux USA, 22 emigres iL Cuba et prds de 28 en Argentine (Jaber, 1999).
L'dmigration se ralentit ensuite pour reprendre d la fin de la deuxidme guerre mondiale,
d'abord en direction des Etas-Unis, en utilisant essentiellement la procddure du
regroupement familial, de l'Amdrique du Sud et, ensuite, vers le milieu des anndes

cinquante, en direction du Koweit. Par la suite, les destinations rnigratoires se diversifient
pour inclure l'Afrique de l'Ouest, le Canada et les pays arabes p6troliers. A la veille de la
guere, en 19J3, selon une enqu6te effectude dans la zone frontalidre du sud, la ville
cornptait dejd 2 000 migrants environ, soit prds de 16 %o de l'ensemble de sa population
registrde (y compris ceux qui rdsidaient d Beyrouth et dans d'autres villes du pays). A la
m6me date, la population qui continuait d rdsider de fagon permanente dans la ville 6tait
estimde d prds de 6 900 personnes, soit trois fois et demie le nombre des migrants (Rammal
1993, crte par Jaber 1999).

Une forte diffdrenciation locale: certains villages proches sont restds d l'dcart du
mouvement migratoire

L'enqu€te conduite en 1973 montre egalement que les villages de la zone frontalidre
constituent deux groupes qui s'opposent clairement : le premier groupe, qui inclut les
petites villes de Bint Jbeil et de Marjeyoun ainsi que quelques autres villages, a 6t6

fortement entraind par le mouvement migratoire. Le taux d'6migration dans ces localit6s va
de 10 Yo d plus de 50 %r. Le deuxidme groupe inclut des villages qui sont rest6s ir la marge
des dynamiques migratoires et qui ont des taux d'dmigration allant de moins de I oh it 8 %o

(pour sept villages ce taux est inf6rieur d 3 %).

Taux d'6migration des localit6s des districts de Bent Jbail et de
Marjeyoun en 1973 (%)
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Cette diffdrenciation semble, s'expliquer par plusieurs caractdristiques : l'isolement et
le relatif eloignement des cinq villages qui sont restes totalement d l'dcart du mouvement
migratoire; l'dconomie totalement agricole et l'absence d'activit6s commerciales et
artisanales dans les villages qui ont dtd peu touchds par l'6migration ; en revanche, les taux
d'dmigratiotl sont dlevds dans les deux villes et dans les village.s dont I'economie est en
partie basde sur les activitds artisanales et commerciales, ainsi que dans les villages
chrdtiens.

Cette diffdrence observde avant la guerre se confirme et s'amplifiepar la suite apris
1975.Ce sont, en effet, les m6mes villages qui dtaient d6jd impliqu6s dans 1'dmigration et
qui se sont fortement engag6s dans la rdcente vague d'dmigration, non en diversifiant les
destinations migratoires mais en s'orientant de fagon privildgide vers les m€mes
destinations qui avaient etd emprunt6es auparavant. Quant aux autres villages, ddpourvus
de relais et de tradition migratoires, ils restent dans un premier temps en marge de
1'6migration qui s'accdldre aprds 1915 et, ensuite, pour dchapper aux conditions
particulidrement difficiles de l'occupation isradlienne, une partie des jeunes de ces villages
emprunte la filidre d'drnigration vers I'Allemagne et les pays de l'Europe du Nord en tant
que < refugids humanitaires >.

Une ville qui habite dtisormais loin de chez elle

Concernant la ville de Bint Jbeil, l'enqu6te conduite en 1994 par M. Jaber montre
1'accdl6ration du mouvement migratoire, la diversit6 des filidres d'6migration mais aussi la
prddominance de l'dmigration vers les Etats-Unis, et plus particulidrement vers Michigan.
Ainsi, entre 1973 et1994,le nombre de m6nages dmigrds passe-t-il de prds de 400 (2 000
dmigrds environ) d 3 000 environ (soit 15 000 personnes). Pendant la m€me p6riode, le
taux d'6migration (par rapport d l'ensemble de la population enregistr6e) passe de 16 % it
48 %. Mais en comparaison avec la population qui rdsidait encore dans la ville, les dmigrds
qui en repr6sentaient un tiers en 1973, sont en 1994 cinq fois plus nombreux (15 000
dmigrds contre 3 000 r6sidents). Dans la seule ville de Michigan, aux Etats-Unis, les
6migr6s comptaient, en 1994, I 601 mdnages (prds de 8 000 personnes), soit presque le
triple de la population encore rdsidente dans la ville d la m6me date. Bref, Bint Jbeil, en
1994,n'etait ddjd plus chez elle. Elle 6tait ddsormais, pour une grande partie, d Michigan.

Distribution de la population de Bent Jbail au Liban et dans les pays

d'6migration en 1994 (en nombre de m6nages)
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Afrique de I'Ouest
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Anerique Latine
Canada

USA
Beyrouth et

Bent Jbail

Source : Jaber 1999

L'dmigration est clairement une affaire de famille et de chaine migratoire.
L'enqu€te de M. Jaber montre clairement que la proc6dure de regroupement familial a ete
le moyen privil6gid qui a permis aux familles d'6migrer aux Etats-Unis. En effet, sur les I
601 mdnages qui se trouvent en 1999 d Michigan, 888 m6nages (soit 55 %) sont entrds aux
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USA par cette procddure ou, pour reprendre les termes utilisds par la population locale, ont
dtd < tirds ) par un membre de leur famille30. Par ailleurs 466 chefs de mdnages (29 %) ont
dmigrd par mariage avec des personnes qui dtaient ddjd rdsidentes aux USA, dont une
grande partie dtait, de fait, de Bint Jbeil et mdme souvent lide aux dmigrds par des liens de

parentd plus ou moins proches. Ld aussi, on peut souligner le fait qu'il s'agit de stratdgies

matrimoniales qui visent, d'une part, de la part des residents de Bint Jbeil, d echapper d

l'occupation isradlienne et d rdaliser leur projet d'dmigration et, d'autre part, de la part des
jeunes dmigrds et de leurs familles, d se marier avec quelqu'un du pays et d sauver un
membre de la famille dont la vie 6tait menacde par 1'occupation et ses r-r-rilices. Il s'agit
d'une stratdgie tellement explicite que ce type de mariage a pris le nom de < mariage
d'6migration > (zawaj el tasfir). Ainsi, le total de ceux qui ont drnigrd gr6ce aux liens de

parentd (regroupement familial et mariage) s'6ldve-i1 d prds de 85 % des mdnages. Pour le

reste, 130 chefs de mdnages sont nds aux USA et 36 chefs de mdnages sont entrds aux

USA en tant qu'dtudiants et ont pu, d la fin de leurs dtudes, obtenir le statut de rdsidents.

Au bout du compte, c'est une toute petite minoritd qui est arriv6e aux USA en utilisant la
proc6dure officielle d'dmigration : 67 chefs chef de m6nages, soit moins de 5 % de

l'ensemble des m6nages originaires de Bint Jbeil.

Le processus de mobilitd social et residentielle dans le pays d'accueil est alimente par
une dynamique collective basde en grande partie sur les rdseaux familiaux et

communautaires.

L'6tude de Barbara Aswad (1988) et l'analyse particulidrement rninutieuse de

Mounzer Jaber (1999) ddcrivent le processus de mobilitd sociale et residentielle de la
communautd dmigrde de Bint Jbeil. Alors que les premiers migrants travaillaient dans leur
quasi-totalitd comme ouvriers dans les usines Ford, la majoritd est ddsormais constitude de

chefs de petites entreprises commerciales et de services et par des travailleurs
inddpendants. Cette mobilitd sociale est allde de paire avec une mobilitd rdsidentielle au

terme de laquelle la majoritd des familles est pass6e du quartier relativement ddfavoris6 de

Southend d la zone r6sidentielle de Dearborn destin6e aux classes moyennes. Sans

reprendre les d6tails de l'analyse, trois constats nous paraissent ici importants ir souligner :

(i) Le rdle majeur des diffdrentes formes d'association et d'entraide, basdes sur les liens de
parentd, dans les processus de mobilitd aussi bien professionnelle que r6sidentielle. Les

activit6s commerciales par exemple, en particulier les 133 stations de services recensdes en

1994 d Michigan et dont les propridtaires sont des 6migr6s de Bint Jbeil (en 1994 le prix
d'une station de service ddpassait un million de US$), dtaient en fait des affaires de

familles et de rdseaux de parent6. (ii) Le r6le important des nouveaux migrants et de leurs
apports en terme de qualification mais aussi parfois en terme d'apports financiers dans le
processus de mobilit6 sociale et rdsidentielle. (iii) La reterritorialisation de la communautd
de Bint Jbeil dans une sorte de < ville alternative > d Dearborn : il s'agit d'une autre Bint
Jbeil avec sa zone rdsidentielle, ses activit6s commerciales et ses services communautaires.

Cette nouvelle Bint Jbeil d Michigan, plus que la Bint Jbeil du Liban, et peut 6tre

m6me plus que Beyrouth, constitue le pole de centralitd d'une communaut6 ddlocalis6e
dans les diffdrents continents du monde. Les r6seaux (dconomiques, sociaux, culturels,
religieux, familiaux et communautaires) qui lient les diffdrentes destinations migratoires et

ceux-ci d Bint Jbeil et ir Beyrouth restent d analyser. Mais de nombreux signes et

indicateurs montrent d6jd qu'au-deld de la ddlocalisation, ces rdseaux < trans-locaux ) ou
<< transnationaux )) sont multiples et que la Bint Jbeil de Michigan en constitue un pole de

30 Un dmigrd peut utiliser cette procddure pour faire venir ses ascendants ainsi que ses descendants

c6libataires. Mais les dmigres libanais contournent cette procddure pour faire venir leurs freres et
saurs ainsi que leurs descendants marids : ils font d'abord venir leur parents qui, une fois qu'ils ont
obtenus la nationalitd am6ricaine, font venir leurs autres enfants. Dans le cas of ces derniers sont
mari6s, ils effectuent un < divorce blanc > et se remarient par la suite, aprds leur 6migration.
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centralitd important (sinon le plus irnportant). On pourrait d cet 6gard souligner deux faits
significatifs : (i) Le rrouvernent important de transfert de capitaux par les emigrds de Bint
Jbeil en Afrique et dans les pays arabes pdtroliers d des membres de leurs familles d

Dearborn pour qu'ils les investissent pour leur compte aux USA. D'aprds les informations
qualitatives recueillies par M. Jaber, ce n'dtait plus le Liban qui constituait, au debut des

ann6es 1990, le pole d'attraction de la diaspora de Bint Jbeil mais Michigan aux USA. (ii)
Le nombre significatif de mdnages de la communautd de Bint Jbeil d Dearborn qui a

dmigrd aux USA d partir d'autres lieux d'imrrigration. En effet, dans son enqudte sur les
familles d Dearbom, M. Jaber rdcence 76 mineurs nds dans des pays autres que le Liban et
les USA et dont les parents dtaient installds dans ces pays avant d'dmigrer aux USA (35 en

Afrique, l2 au Koweit l2 Au Venezuela,6 en Syrie,6 en Jordanie, 5 en Arabie Saoudite).

Bint Jbeil : une ville en survie ou une ville en sursis ?

Bint Jbeil- Michigan ainsi que la diaspora, ont joui un rdle primordial duns la
survie de la ville natale et de ses habitants.Il est difficile de circonscrire la contribution de

la diaspora dans la survie de la ville et de ses habitants. Mais on peut en distinguer
plusieurs formes :

La premidre contribution est sans doute l'effort consid6rable (allant jusqu'aux
mariages) ddployd par les 6migres pour ddlivrer les membres de leurs farnilles et de leur
village, en particulier les jeunes, des conditions ddsastreuses de I'occupation, en leur
permettant d'6migrer. Bint Jbeil-Michigan, de m€me que les autres lieux d'dmigration
mais certainement plus qu'eux, a ainsi d'abord constitu6 un espace refuge pour Bint Jbeil-
Liban et pour ses habitants. On devrait, 2r ce propos, souligner le fait que, d la diff6rence
des villages pauvres en relais migratoires, dans la m6me zone frontalidre, il y a trds peu de

personnes de Bint Jbeil qui ont empruntd la filidre de < refugids humanitaires > conduisant
vers les pays de l'Europe du Nord.

La deuxidme contribution est celle de l'aide financidre adress6e par les 6migrds aux
membres de leurs familles qui dtaient et qui sont restds dans la ville natale. Cette aide est

difficilement chiffrable en 1'absence de donndes et d'estimations. Cependant, il ne fait pas

de doute que sans cette aide substantielle, les << gardiens des clefs > de la ville natale
auraient sombrds dans la pauvretd.

La troisidme contribution, laquelle laisse entrevoir l'importance de la pr6cddente, est

l'aide financidre adressde aux familles pauwes et ddpourvues de soutien familial. Cette
aide a dtd formalisde et institutionnalis6e d Bint Jbeil-Michigan sous la forme du < projet
de 5 US$ >>, mis en place en 1983 : il s'agit d'une contribution mensuelle minimum payde
par chaque mdnage dmigr6. Les montants sont alors adressds d Bint Jbeil-Liban et
distribu6s aux familles enbesoin. Entre 1983 et 1988, prds de 530 000 dollars ont ainsi dtd

collectds et distribuds.

La quatridme forme d'aide avait pour objet la construction d'dquipements et de

services collectifs dans le village. On peut d6jd signaler la construction d'une 6cole en
1957 grdce ir la contribution des dmigrds aux Etats-Unis et d'Afrique. D'autres
contributions ont suivi. L'une d'elle a 6td le financement de puits artdsiens pour mettre un
terme ir la d6pendance de la ville vis-d-vis de l'occupation isra6lienne qui utilisait
l'approvisionnement et la vente d'eau comme l'un des moyens de pression sur la
population.

La guerre isra6lienne en 2005 a 6td particulidrement destructive pour la ville de Bint
Jbeil. Nombreux ont 6t6 les morts et les blessds. Et, en plus de plusieurs quartiers
rdsidentiels, le centre historique de la ville a 6t6 totalement ddtruit. La diaspora de la ville,
aux Etas-Unis et ailleurs, a contribu6 d la reconstruction. Mais cette dernidre guere a aussi
pouss6 d l'dmigration de nombreuses personnes, dont certaines avaient effectud une
migration de retour aprds la fin de l'occupation en 2000....
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Au bout du compte, l'drnigration a 6td un dchappatoire pour une grande partie des
habitants, et un moyen de survie pour la partie restante. Mais au terme de ce processus
migratoire, qu'en est-il de la ville elle-m6me et de son avenir?

L'historien Ahrned Baydoun, originaire de Bint Jbeil, avait ddjd de la peine, en 1989,
d triompher d'une peur absolue : < La guene actuelle a d6truit des villages et dgalement
des quartiers de villes. Mais l'espoir que portent leurs habitants de les ressusciter de la
destruction adoucit l'intensitd de la peur. Quant aux villages que l'6migration et la famine
avaient effac6s, trois quarts de sidcle plus t6t, leurs habitants n'y sont pas retournds. C'est
pourquoi leur 6tat dtait une source de peur absolue. Le souvenir de cette peur ld m'est
revenu. Car Bint Jbeil-Liban s'dvanouit trds vite, et trds vite aussi grandit Bint Jbeil-
Michigan. > (A. Baydoun, 1989, -traduction MAS).

56 L'6migration libanaise et son impact sur l'6conomie et le d6veloppement



7. Les filidres d'6migration des pauvres et des
d6pourvus de relais migratoires

Nous l'avons ddjd vu : le taux d'dmigration des individus appartenant aux groupes
farniliaux et villageois pauvres en capital social, c'est-d-dire ddpourvu de tradition de

mobilit6 et de relais migratoires, est relativement faible.

Pourtant, ce n'est ni le d6sir ni la volontd d'6migrer qui leur ont manquds, surtout
quand ils faisaient face, parfois simultandment, aux probldmes 6conomiques (ch6mage et
pauvret6) et aux probldmes de sdcuritd (guerre dans les diff6rentes rdgions du pays et
guerre isra6lienne presque ininterrompue au Sud et, ensuite, occupation de la zone
frontalidre). Mais, d la diff6rence de ceux qui avaient un parent proche en Amerique ou
ailleurs qui pouvait les < tirer >, ils dtaient ddpendants presque entidrement, des politiques
d'accueil des grands pays d'immigration de l'OCDE.

Ceux qui avaient un haut niveau d'dduction ont alors tent6 d'dmigrer en passant par la
porte entrouverte des filidres s6lectives institudes par les grands pays d'immigration, ou par
les filidres et les r6seaux de recrutement de la main-d'cuvre qualifide pour le compte
d'entreprises qui se trouvent g6ndralement dans les pays arabes p6troliers3r.

La filidre d'6tudes ou de poursuite d'6tudes universitaires d l'dtranger aete aussi une
filidre irnportante d'6migration. Faire ses dtudes en France ou au Canada ou aux Etats-
Unis, et y trouver ensuite un emploi, aprds les avoir termin6es, correspondait d une
stratdgie explicite d'6migration mise en place par une partie non ndgligeable des 6tudiants
concern6s. Cette filidre d'6migration a ete d'autant plus importante que plusieurs dizaines
de milliers d'6tudiants, dont une grande partie est issue de familles modestes, ont pu
l'emprunter grdce d des bourses octroy6es pendant la guerre par de multiples institutions et
fondations publiques et surtout privdes (La Fondation Hariri d elle seule, a octroyd, d prds
de 40 milles dtudiants libanais, des bourses d'6tudes d l'dtranger).

Cependant, l'absence de tradition et de relais migratoires et le faible niveau
d'dducation et m6me la pauvretd sont loin d'€tre des variables inddpendantes au Liban. Les
liens 6troits qui lient 6migration, niveau d'dduction et niveau de vie et de ddveloppement
constituent sans doute un des traits les plus marquants qui caractdrisent le Liban et la
socidtd libanaise. Ainsi, comme nous le veffons plus loin, les groupes et les localitds les
plus ddpourvus de traditions et relais migratoires, ont toutes les chances d'avoir 6galement
un faible niveau d'dduction et un haut niveau de pauvretd. Autrement dit, la plupart des
individus qui ne disposent pas de relais migratoires n'ont pas non plus le haut niveau de
qualification qui pourrait leur permettre d'accdder aux filidres sdlectives de l'6migration.

Il n'en reste pas moins qu'une partie des jeunes et des familles ayant un faible
< capital social migratoire >> et un faible niveau de qualification, confront6s d des situations
difficiles sur le plan 6conomique (ch6mage et pauvretd) et de s6curitd (situation de guerre
et situation d'occupation au Sud) a, malgrd tout, trouvd des issues et des filidres de sortie
conduisant vers les pays d'immigration.

3' Ce type de recrutement se fait assez couramment dans les universit6s, parmi les dtudiants en fin
d'6tudes, en particulier parmi les dleves ing6nieurs. De grandes entreprises et des soci6t6s de
recrutement organisent annuellement des prdsentations sur leurs activitds et leurs besoins dans la
plupart des universitds au Liban et engagent parfois des processus de recrutement avant m6me que
les 6tudiants finissent leurs 6tudes, sp6cialement celles les plus cot6es telle que l'Universit6
am6ricaine et I'USJ, mais dgalement la facultd d'ingdnieurs de l'universit6 libanaise et de
l'universitd Arabe de Beyrouth. Le recrutement se fait 6galement par les entreprises libanaises qui
travaillent ir l'dtranger. . .
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Quels sont alors les moyens qu'ils ont mis en ceuvre pour parlir ? Quelles filidres ont-
ils ernpruntdes et quelles ont dte leurs destinations migratoires ? Quelles sont les
caracteristiques de leur insertion dconomique et professionnelle dans les pays
d'immigration et y a-t-il, de ce point de vue, un profil corlmun qui leur serait propre et qui
les distinguerait de l'dmigration qui s'est appuy6e sur la dynamique des rdseaux et des
chaines migratoires ?

Les programmes spdciaux d tilre hamunitaire en faveur des libansis mis en place
par I'Australie et le Canada entre 1975 et 1980

Au ddbut de la guerre civile, devant les horreurs de la violence qui a fait dds la
premidre annde de la guerre, en 19J5, des rnilliers de morts et des centaines de milliers de
personnes ddplac6es, l'Australie et le Canada ont dtd les seuls pays occidentaux d avoir mis
en place, en 1976, des programrnes spdciaux en faveur des libanais, permettant d certains
d'entre eux d'obtenir des visas d'entrde dans ces pays sur une base humanitaire.

Au total, 11000 < quasi r6fugi6s > libanais ont 6td admis par le Canada entre 1976 et
1979, et prds de 18000 en Australie entre 1976 et 1981. Ces programmes seront
pratiquement suspendus d la fin de I'annde 1979 par le Canada et au ddbut des ann6es

1980s par l'Australie. L'afflux des < refugids humanitaires > vers ces deux pays sera alors
fortement ralenti.

Cependant, ces flux en direction de l'Australie et le Canada se diff6rencient fortement
sur les plans sociodconomiques et sur le plan du niveau de qualification. Alors que ceux
qui ont 6td admis par le Canada sont dans l'ensemble issus des classes moyennes etlou ont
un haut niveau d'dducation, les quasi r6fugi6s qui se sont dirig6s vers l'Australie sont
g6ndralement pauvres et ont un faible niveau de qualification. Comment expliquer ces

diffdrences, en particulier sur le plan du niveau de qualification ? S'agit-il d'un processus
d'auto sdlection ou plut6t de l'effet d'une approche canadienne qui aurait consist6 ir

sdlectionner les rdfugids humanitaires sur la base de leur niveau de qualification ? On peut
dgalement souligner que, dans l'ensemble, les libanais qui ont dmigrd en utilisant les
filidres << ordinaires > de sdlection et de regroupement familial, ont gdndralement un niveau
de qualification plus dlev6 au Canada qu'en Australie.

Les nouveaux arrivants en Australie et leur insertion
6conomique

Les < anciens v et les K noaveaux v libanais d'Australie : une < communauti >

fortement dffirencide

Le nombre d'immigrds libanais (nds au Liban) en Australie s'est accru de 24 mille en
1911 it prds de 50 mille en 1981, puis 71 mille en 1996 pour atteindre 75 mille en2006
(Australian Bureau of Statistics). Les < nouveau arrivants >, y compris les < rdfugi6s dont
le nombre total est estimd d prds de 20000 personnes, forment donc prds des trois quarts

des migrants libanais en Australie.

Plusieurs traits marquants distinguent fortement les migrants r6cents, et plus
particulidrement les rdfugi6s, des anciens migrants libanais en Australie :

Les anciens migrants arrivds avant l9J5 se caractdrisent d'abord par leur coh6sion
sociale qui r6sulte en grande partie de leur migration en chaine, essentiellement d
partir de quelques villages chr6tiens du Nord Liban (Imar, Meziara, Kahf el Malloul
et Zgharta et Becharrd). A l'6gale de la plupart des communautds libanaises en
Am6rique et en Afrique, les liens et les rdseaux de parentd qui ont 6t6 la base de cette
migration en chaine ont dgalement dtd la force motrice de la dynamique de mobilitd
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sociale qui a permis d ces migrants d'origine rurale, travaillant ir leur arrivde comme
petits marchands ambulants (pedlars), petits < boutiquiers d 1'6paule > vendant des

tissus et des vdtements, de se constituer progressivelnent en une communaut6
rnajoritairement entrepreneuriale et commergante. En 1947, ddjd, 60 % des libanais
6taient soit employeurs soit travailleurs ou comlnergants inddpendants. Dans les
ann6es soixante-dix et quatre-vingts, une partie de ces anciens migrants dtaient d la
tete de grandes entreprises industrielles et commerciales, toujours dans le secteur du
textile et de l'habillement. L'un d'eux par exemple, Joe Gazel, arriv6 en Australie en

1950, s'est spdcialisd dans l'exporl des produits de la laine australienne au Liban. ll
est aujourd'hui d la tete d'un ernpire industriel et commercial sp6cialisd dans le textile
et l'habillement. Mais toutes les grandes rdussites, embl6matiques de cette vieille
migration en chaine, sont en fait des affaires familiales : la famille Scarf et son empire
d'habillement pour homme ; la farrille Aboud et son groupe Nile Industries ; la
famille David et son David's Holdings, le plus grand 6tablissement inddpendant de
vente en gros en Australie ; les familles Bchara et Wehbd qui, elles, ont fait leur
marques dans l'industrie de la construction... (J. Collins, 1997 & 2005; M.
Humphery,2005).

Les r6fugids et les nouveaux rnigrants, sont originaires dans leur majorit6 de la m6me
rdgion du Nord, mais d'autres villages que les < anciens >. Ils se caractdrisent par une
faible cohdsion sociale et sont < largement pauvres et parfois destituds ) (M.
Humphery, 2005). La diff6rence sociale se double ici d'une diffdrence en termes de
communautd religieuse : alors que les < anciens migrants ) sont trds majoritairement
chrdtiens, un peu plus que la moitid des r6fugi6s et des nouveaux migrants sont
tnusulmans. Ayant un faible niveau d'dducation et un faible niveau de qualification
professionnelle, la majorit6 d'entre eux, musulmans et chrdtiens, se sont dirig6s vers
les travaux manuels peu qualifids et peu payds. Mais c'est surtout le haut niveau de
ch6mage qui semble les caractdriser le plus. En 1993,le taux de ch6mage parmi les
migrants libanais arrivds aprds 1970 s'dlevaitd,30o pour les hommes (trois fois plus
que celui des autres migrants) et 50%o pour les femmes (cinq fois plus que celui des
autres migrantes) (J. Collins, 2005), de telle sorte qu'une grande partie des familles
(60% des musulmans et 32Yo des chrdtiens) n'assure sa survie que grdce aux
allocations ch6mages et autres bdnefices sociaux (Humphries, 1998).

La migration en direction de l'Allemagne et de I'Europe
du Nord

Ni les traditions et les relais migratoires, ni les liens historiques, linguistiques,
culturels ou m6me dconomiques, ne destinaient l'Allemagne et, encore moins, les pays de
l'Europe du Nord, ir devenir des destinations migratoires pour les libanais. En 1915, dla
veille de la guerre civile, le nombre de libanais en Allemagne s'dlevait tout au plus d 1500
personnes. Quant aux pays de l'Europe du Nord, il n'y existe pas de traces statistiques de
migrants libanais avant la guere. Et pourtant, l'Allemagne est aujourd'hui le premier pays
europden en termes de stock de migrants libanais et le quatridme parmi les pays de
I'OCDE, d la suite des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie. En 1995, l'Allemagne
comptait 55 mille personnes de nationalit6 libanaise, sans compter les libanais naturalisds.
De 1995 d 2006,Ie total des flux de migrants libanais (30 mille personnes) fait m6me de
l'Allemagne la deuxidme destination migratoire parmi les pays de I'OCDE, i la suite des
USA (45 mille) et avant le Canada (25 mille) et l'Australie (17 mille). Au total, le nombre
de personnes de nationalitd libanaise rdsidantes en Allemagne et celles d'origine libanaise
qui ont dtd naturalis6es peut 6tre estimd d prds de 85 mille personnes. Dans l'Europe du
Nord, la Sudde et le Danemark comptent, respectivement 23 et 12 mille migrants nds au
Liban (soit prds 23 mille et 40 mille, respectivement, en prenant en compte leurs
descendants).
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Ces migrants sont en fait, pour la plupurt, des refugids et des demandeurs d'asile.

Dds la fin des anndes 1970s, l'Allemagne et les pays de l'Europe du Nord deviennent
les principales destinations migratoires des libanais qui avaient le double handicap de

l'absence de relais migratoires et du faible niveau de qualification, et qui, malgrd ces

handicaps, cherchaient d trouver un pays refuge.

Ce ne sont pas des raisons economiques qui conduisent ces migrants libanais, dds

1976,d emprunter les chemins de l'exil en direction de l'Allernagne et, par la suite, irpartir
des anndes quatre-vingt, en direction des pays de l'Europe du Nord. Dans un premier
temps, entre 1975 et 1980, ces migrants, en nombre encore limitd, proviennent
essentiellement des zones qui dtaient devenues le th66tre de la guerre civile d Beyrouth et
ailleurs. Le mouvernent ralentit dans la premidre moitid des anndes quatre-vingt pour
s'amplifier et prendre de l'ampleur par la suite, d partir de 1984-1985 : il est alors alimente
par des individus et des m6nages qui sont, dans leur grande rnajoritd, originaires du Sud
Liban et, plus precisdment, de lazone frontalidre soumise d l'occupation isradlienne (1978-
2000). Leur grand afflux, au milieu des annees quatre-vingt, correspond en fait, d

< l'installation > durable de I'occupation et surtout au durcissement des conditions de vie
qu'elle impose d la population. Ainsi, le nombre de migrants libanais de plus de 25 ans
passe de 1459 personnes en 1975 it 5250 en 1980, et e 6685 en 1985. Mais ce nombre
quadruple presque en cinq ans en passant d,22379 en 1990, et atteint 29310 en 1995 (soit, d

cette date 55 mille personnes tous dges confondus) (Base de donndes Docquier 1975-
2000).

En Sudde, ou les migrants libanaise sont estim6s e 23 000 en2006,1'analyse des flux
des libanais demandeurs d'asile entre 1984 et2006, soit l4 735 personnes, montre d'une
part que ces derniers constituent en fait la majorit6 des migrants libanais dans ce pays et
d'autre part que 80oZ d'entre eux ont immigre entre 1984 et 1992.

C'est dgalement cette m6me pdriode qui correspond au grand afflux des libanais au

Danemark : prds de 70o% sont arrivds avant 7992.

L'exemple du village de Blida, dans le Caza de Marjeyoun

Ce village, situ6 dans la zone frontalidre qui a 6t6 occup6e par lsrael, pr6sente une situation exemplaire
quant d l'6volution du mouvement migratoire. Ayant une population enregistr6e de 2700 personnes en 1972, il

es{ d'abord rest6 en marge du mouvement migratoire. En 1972, il ne comptait que 30 personnes 6migr6es (y

compris femmes et enfants), soit 1% de la population enregistr6e d cette date (Rammal, 1973). Onze ans plus

tard, en 1983, le taux d'6migration n'a pas enregistr6 de hausse significative:le nombre de migrants du village

6tait alors 10'1 personnes, soit 2,3 % de la population enregistr6e (A. Jaber, 1983, cit6 par M. Jaber 1999). Mais
la situation 6volue radicalement par la suite: selon une enquOte r6alis6e par Dalia Tarraf en 1995, Blida

comptait49T m6nages 6migres (2763 personnes), soit 37,6% de la population enregistree,laquelle 6tait alors

estim6e d 7350 personnes. Cependant, la comparaison avec la population r6sidente du village est encore plus

frappante:alors qu'en 1972|e nombre de r6sidents 6tait de 1150 (contre 30 emigr6s), en 1995Ie village ne
comptait plus que 890 personnes contre 2763 dmigres (ou 160 m6nages r6sidents contre 497 m6nages

6mig16s).

Les destinations migratoires des 497 m6nages 6migr6s se distribuent de la faqon suivante : 375 menages

en Allemagne (75%); 50 en France (10"/');25 aux USA et au Canada (5%); 15 au Sudde (3%); 7 au

Danemark (1,5%) ; 15 en Australie (3%) ; et 12 dans les pays arabes p6troliers(2,4oh).

Source: D. Tarraf 1996

Quel ne serait pas l'effroi d'un historien observant Blida comme Ahmad Baydoun
qui, en voyant Bent Jbail-Liban s'6vanouir au profit de Bent Jbail-Michigan, fut saisi par le
souvenir de la peur absolue ?
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De la guerre et de l'occupation aux camps allemands
de r6fugi6s

I1 ne fait pas de doute que.iusqu'en 1980, l'Allemagne offrail aux demundeurs
d'asile, les conditions d'accueil les plus libdrales et les plus gdndreuses qu'ils puissent

trouver. Les lois de l'Allemagne de l'Ouest etaient en effet les seules au monde d faire de

l'asile un droit individuel fondamental inscrit dans la constitution. Il suffisait au

demandeur d'asile d'arriver d la frontiere aller-nande et de dire < Asyl ) pour que les

autoritds soient obligdes de le laisser entrer et, ensuite, de le prendre en charge. En cas de

refus de la demande d'asile, toute personne pouvait alors porter son cas devant la justice et,

en cas de besoin, faire appel du jugement du tribunal. Un tel processus pouvait prendre
entre cinq et huit ans. Mais en attendant, les demandeurs d'asile bdndficiaient des droits
qui sont propres d ceux qui ont le statut de rdfugid politique, lesquels sont exceptionnels en

comparaison avec d'autres pays : droit de travailler, droit aux allocations ch6mage, droit
aux b6n6fices sociaux, y compris les allocations logement, facilitds pour faire venir sa

famille m6me si le refugid est encore au chdmage et ne prdsente pas les garanties de

revenus suffisantes.

En rdalit6, ce n'est pas le contexte libanais des anndes 70 et 80 qui est d l'origine de

ce cadre ldgislatif exceptionnel, mais bien plut6t le marquage dans les textes de l'histoire
de la seconde gueffe mondiale et de ses cons6quences en Europe. La loi d'asile a en effet
dte dlaborde et inscrite dans la constitution en 1949 dans un contexte fortement marqud par
la guerre froide : elle s'adressait essentiellement aux r6fugids provenant de l'Allemagne de

l'Est et des autres pays se trouvant de l'autre c6td du Rideau de Fer. Les rdfugi6s libanais
en ont alors bdndficid ... mais pas pour longtemps.

Faisant face d un nombre croissant de rdfugi6s en provenance des pays du Sud, dont
les libanais, en paralldle d la diminution des r6fugids en provenance des pays de l'Est, les

autoritds allemandes dlaborent alors une politique visant d dissuader les < rdfugids
6conomiques > et d faire de l'Allemagne un pays moins attractif pour les demandeurs

d'asile. A partir de 1980, une sdrie d'amendements successifs d la loi d'asile ont alors
limitd et restreint les droits et les bdndfices attribu6s aux demandeurs d'asile et d la
catdgorie des r6fugi6s de guerre et de guerre civile, dont les r6fugi6s libanais.

Une prdcaritd du statut de risidence
A l'6gal des autres demandeurs d'asile, les libanais obtiennent 2r leur arrivde en

Allemagne une ( permission de rdsidence > (Aufenshaltsgestattung) valable pour la
dur6e du traitement de leur demande d'asile. Par la suite, les libanais sont class6s en

deux catdgories : (i) Ceux dont la demande d'asile est accept6e obtiennent alors le
statut de < rdfugi6s de guerre civile > en rdfdrence d la convention de Gendve pour les
Rdfugids (art 33). Cependant, selon les nouveaux amendements, ce statut appel6

souvent < le petit asile > ne garantit pas d ceux qui en bdndficient un droit de

rdsidence, comme c'est 1e cas pour les rdfugi6s politiques, mais seulement une
< autorisation de rdsidence >> provisoire, valable deux ans et renouvelable en fonction
de la situation dans le pays d'origine. (ii) Ceux d qui ce statut est refus6 mais qui ne
peuvent pas 6tre, pour autant, renvoy6s au Liban compte tenu des risques li6s d la
situation de guerre. Aucun droit ou titre de r6sidence n'est alors attribud aux
personnes class6es dans cette catdgorie, mais simplement ( un certificat de toldrance
limit6e > (duldung) qui diffdre temporairement leur d6portation. Ces certificats de

tol6rances, valables pour trois mois, seront alors renouvelds en attendant la
normalisation de la situation au Liban. Selon Ralph Ghadban (2005), la majorit6 des

rdfugids libanais au cours des anndes quatre-vingts a 6td class6e dans la deuxidme
catdgorie, celle des < tol6r6s > en attente de ddportation.
Ces deux catdgories, que les libanais 6taient les premiers d inaugurer en Allemagne,
seront ensuite utilis6es pour classer et prendre en charge les rdfugids de la Bosnie et
du Kosovo.
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Une restriction de I'accis au marchd du travail
Le principe gdndral qui a orientd la politique du gouvernement allemand d partir de
1980, dans un contexte marqud par l'augmentation du taux de ch6mage, est celui de
l'exclusion d'une grande partie des rdfugids de l'accds au marchd du travail. Les
demandeurs d'asile et les titulaires des < certificats de toldrance > (duldung) ont 6t6
ainsi formellement interdits de travailler. Quant d ceux qui b6n6ficient du statut de
< rdfugids de guerre civile > et, par cons6quent, d'une < autorisation provisoire de
rdsidence >>, ils sont exclus du marchd du travail pour une pdriode d'un an au terme de
laquelle ils peuvent avoir < un accds secondaire au marchd du travail > : un permis de
travail spdcifique d une offre d'emploi pourrait leur 6tre accordd en cas d'absence de
candidat allemand ou r6sident dtranger au poste en question. Cette condition, ajoutde
dL la complexit6 de la procddure, s'est traduite par une exclusion de fait pour une
grande partie de ceux qui ont le statut de < rdfugid de guerre civile >. De plus, les
dpouses et les descendants de ces derniers sont maintenant contraints d une pdriode
d'attende de quatre ans avant de pouvoir prdtendre d un tel < accds secondaire >.
Comme de nombreuses 6tudes l'ont soulignd, ces exclusions et restrictions ont
conduit une partie des r6fugi6s et leurs enfants vers le travail illdgal et les trafics en
tout genre.

Exclusion et restriction des allocations et des bdni.fices sociaux
Les demandeurs d'asile et les < tolerds ) sont exclus de toutes les allocations et
b6n6fices sociaux attribu6s aux allemands et aux immigrds ayant le statut de
r6sidents. Ces allocations et b6ndfices sont alors remplac6s par une aide en nature
destinde ir maintenir les demandeurs d'asile et les < tol6rds > d un < standard de vie
minimum >. Leur survie est alors organis6e sur la base d'une r6ponse fonctionnelle
aux besoins les plus 6l6mentaires et les plus urgents : distribution de tickets
(vouchers) ou de ( carte intelligentes > (d Berlin) que les rdfugids utilisent pour
s'approvisionner dans des magasins ddtermin6s en produits alimentaires de base et en
produits d'hygidne,2r l'exclusion du tabac et de I'alcool (pour une valeur de 150
Euros par mois en 2006); distribution annuelle (en principe) de v€tements ;

distribution d'un petit montant d' < argent de poche > (40 Euros par mois par adulte et
20 Euros par enfants de moins de 15 ans en 2006). Quant aux < rdfugids de guerre
civile >, c'est-d-dire ayant une < autorisation de rdsidence > provisoire, ils ont un
accds partiel aux allocations et b6n6fices sociaux.

Obligation de vivre dans des camps d'hibergement collectd
Les demandeurs d'asile et ceux d'entre eux qui seront class6s d l'issus de l'dtude de
leur demande dans la cat6gorie des << toldrds > sont assignds dans des camps
d'hdbergement collectif mis en place en 1982. Seuls ceux qui obtiennent le statut de
<r6fugi6s de guerre civile> et l'autorisation de r6sidence provisoire qui lui est attachde
peuvent quitter ces camps pour accdder d un logement normal dans un Lander qui leur
est d6termin6. L'isolement est sans doute la premidre des caractdristiques de ces
camps. Dispersds sur le territoire allemand, ils ont dtd construits d l'dcart, loin des
zones rdsidentielles, sur les sites d'anciens camps militaires, dans des zones
industrielles ddsaffect6es, ou m6me dans les forets. Les r6fugids hdberg6s ainsi sont
interdits de sortir des limites du district ou de la municipalitd (pour les grands
districts) dans lequel se trouve le camp. En plus de cet isolement qui vise d pr6venir et
d empdcher toute insertion et tout enracinement dans la soci6t6 locale et, par ld m6me,
i perpdtuer une position d'externalitd, les conditions de vie dans ces lieux isolds sont
alors rdgies par un principe de prdcarit6 qui maintient les rdfugids < toldrds >> et les
demandeurs d'asiles dans un cadre de vie sommaire et prdcaire, de sorte i 6ter toute
attractivit6 dL leur sdjour provisoire et d faciliter leur d6portation quand la situation au
Liban le permet. L'espace de vie est collectif et se mesure en mdtres carrds. Les
rdfugids sont distribuds en chambres collectives, gdndralement une chambre pour 4
personnes, sur la base de 6 m2 par personne, avec un coin cuisine 6quipd
sommairement. Ils ne disposent pas de lignes tdldphoniques et ne peuvent recevoir
des visites de personnes extdrieures au-deld de l0 h le soir; les enfants ne disposent
d'aucun 6quipement sp6cifique ni d'espace de jeu ; l'accds aux services de santd est
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limitd e la prise en charge des situations et des besoins strictement ndcessaires et

urgents...
Promotion de I'analphubdtisme
De toutes les restrictions et les conditions impos6es aux refugids, dont les libanais, les
plus graves sont sans doute celles li6es d la scolarisation des enfants. En effet, les
enfants des demandeurs d'asile (au statut encore en instance) et des rdfugids
< tol6r6s ) ne sont autorisds d frdquenter l'dcole (situde souvent d une distance qui se

mesure en Km) que durant 1'Age de scolaritd obligatoire (cycle primaire
correspondant d 10 anndes de scolarisation). Par la suite, le cycle secondaire, la
formation professionnelle ainsi que l'universitd leur sont totalement interdits. Seuls,
donc, les enfants de ceux qui obtiennent une << autorisation de rdsidence ) ont le droit
d'accds aux 6tudes post-primaires et d la formation professionnelle. De fait,
l'interdiction de poursuivre des 6tudes secondaires et universitaires frappant les
enfants des demandeurs d'asile et des to16r6s, est largement superflue : les conditions
de vie des parents, l'isolement et la vie des enfants dans un univers clos ou la langue
allemande est totalement absente, l'absence de toute forme d'assistance, tant aux
parents qu'aux enfants, leur permettant d'apprendre la langue, sont autant de facteurs
qui font que les ann6es de scolarisation ne produisent, le plus souvent, qu'un dtat de
semi-analphab6tisme g6ndralis6. Nous devons signaler 6galement que les enfants de
ceux qui obtiennent < une autorisation provisoire de rdsidence >, aprds une pdriode
d'attente gdndralement assez longue dans les caffrps, n'obtiennent aucune assistance
significative leur permettant d'apprendre l'allemand. De ce fait, leurs rdsultats
scolaires ne semblent pas beaucoup plus concluants. Une enqu6te effectu6e par Ralph
Ghadban en 1987 auprds d'un dchantillon de 334 enfants de rdfugids libanais et
palestiniens qui ont 6td scolaris6s laisse apparaitre que trois seulement parmi eux ont
atteint la dixidme ann6e scolaire et ont obtenu leurs << completion certificats >
(R.Ghadban 2005).

Comment alors expliquer le flux croissant de r6fugi6s libanais qui, d partir du milieu
des anndes quatre-vingts, se pr6cipitent par milliers pour emprunter la filidre allemande
aboutissant souvent d ces camps de promiscuitd et de ddgradation collective ? Comment de
telles conditions de vie n'ont-elles pas produit un effet dissuasif ? De fait, l'effet dissuasif
6tait < concurrenc6 > et annuld par la capacitd de l'amde isra6lienne d produire et d mettre
en place des conditions d'occupation rendant les camps allemands, en comparaison, des
lieux d6sirables de s6curit6. Les dures conditions d'occupation s'accompagnaient m6me de
facilitds offertes aux habitants pour se rendre d Tel Aviv afin de pr6senter une demande
d'obtention de visa de demandeur d'asile auprds du consulat d'Allemagne. Des rdseaux et
des petites mafias sont alors apparues, sous l'ail bienveillant de l'arm6e d'occupation et
avec sa complicit6, et se sont chargdes de faciliter et d'organiser le d6part des candidats d
l'6migration (de l'obtention des visas jusqu' d l'organisation du voyage d partir de
l'adroport de Tel Aviv) moyennant une somme qui est passde rapidement de 1000-1500
US$ d 4000-4500 US$ (M. Jaber, 1999). Des mdnages ont ainsi d6pensd leurs maigres
6conomies et m6me vendu des propridtds pour se refugier dans les camps d'hdbergement
collectifs de l'Allemagne. Mais le paradoxe de cette situation reste la facilitd dtonnante
avec laquelle le consulat allemand de Tel Aviv semblait octroyer des visas pour les
candidats au ddpart dans la zone occupde (M. Jaber, 1999), alors m€me que l'on durcissait
les conditions de vie dans les camps d'h6bergement dans le but de dissuader l'afflux de
nouveaux rdfugids.

La lente marche i reculons vers la r6gularisation

R6gularisation de 1987

En 1987, le ministre de f intdrieur a donnd des directives permettant de donner aux
libanais qui avaient ddjd le statut de < r6fugi6s de guerre civile > (et, par consdquent, une
autorisation provisoire de r6sidence) d'obtenir un << permis de r6sidence ) et, donc, un
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statut similaire d celui des travailleurs immigr6s. Cette rdgularisation ne semble pas avoir
concernd les < tolerds >, lesquels ont 6td maintenus dans leur situation. De plus, ceux qui
sont arrivds aprds la date de la directive ministdrielle ont continud d'6tre soumis au m6me
systeme de catdgorisation et aux restrictions qui lui sont 1i6es.

R6gularisation de 1990

En 1990, le parlement allemand a reformd la Loi des Etrangers donnant un droit de

rdsidence d tous les r6fugids < toldrds > ainsi qu'aux demandeurs d'asile. Cette rdforme,
comme le souligne Eric Leise de Migration Policy Institute (2007), est en fait intervenue d

un moment oir le nombre des < toldrds > et des d6bout6s du droit d'asile avait atteint des

proportions considerables (pres de 450 mille personnes, compos6es, en plus d'une minoritd
significative de libanais, d'une majorit6 de polonais et de turques). Un tel nombre ddpassait
largement les capacit6s des camps et des institutions d les prendre en charge, et faisait
peser sur l'Etat une charge financidre de plus en plus importante. En l'absence des

conditions permettant leur deportation vers leur pays d'origine, leur mise au travail a

sembld la solution la plus economique.

Cependant, le parlement n'a pas pour autant modifid le systdme de catdgorisation des

demandeurs d'asile ni le traitement et le type de prise en charge rdservds d chacune des

catdgories. Il en est a116 ainsi pour la catdgorie des < toldrds > : les rdfugi6s libanais arriv6s
en Allemagne aprds 1990 ont alors rejoint cette catdgorie toute pr€te dL les recevoir et ont
aussipris la place, dans les camps, des anciens rdfugi6s libanais rdgularisds en 1990.

Ainsi, dix ans plus tard, en 2000, alors mOme que la guerre du Liban avait pris fin
(1991) et que la bande frontalidre d'oi provient la grande majoritd des r6fugi6s libanais
n'etait plus sous occupation isra6lienne, 22065 personnes, soit un peu plus que la moiti6
des 6migrds/r6fugi6s libanais qui se trouvait en Allemagne et pour lesquels on dispose

d'informations sur leur statut (43412 personnes), avaient encore des statuts de r6sidence
prdcaires. 14541 etaient des < rdfugi6s de guerre civile> et avaient des autorisations de

sdjour provisoires, 5397 avaient des < certificats de tol6rance > en attente de d6portation et

2121 personnes etaient des demandeurs d'asile dont on n'avait pas encore ddcidd le statut
et qui, dans l'attente, 6taient regroupds avec les < tol6rds > dans les camps d'h6bergement
collectif.

Quant aux autres, un peu moins que la moiti6, alors qu'une toute petite minoritd (363
personnes) avait le statut de rdsident permanent, la plupart avait des < permis de rdsidence
limitde ou illimit6 > : deux catdgories qui devraient en principe conduire, aprds un certain
nombre d'anndes, d l'obtention du statut de < rdsident permanent >> qui ouvre la porte d la
naturalisation.

Statuts de residence des libanais en Allemagne au 31 dCcembre 2000 et 2002

Permis de
r€sidence

limiree illimitee

Residents
permanents

Allocation
de

R6sidence

Autorisation
de r6sidence

Permission
de

16sidence

Certificat
de

tol6rance

Statut
inconnu

Total

au 31 ddcembre 2000

12798 7636 363 550 14547 2121 5397 7963 51 375

31 decembre 2002

12,268 7,588 374 900 13,037 5,282 47827

Source : Central Register for Foreigners, citd par G.Will & S. Ruhl, 2002

Federal Statistical Office (2002)G.Will & S. Ruhl, 2004
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Quand le Gouvernement libanais ne veut pas de ses ressortissants.

De fait, le sort des rdfugi6s libanais est restd suspendu aux longues ndgociations entre
les gouvemements allemand et libanais qui ont commenc6 des 1992. En effet, suite d la fin
de la guerre civile, le gouvemement allemand a entam6 des contacts et des pourparlers
avec le gouvernernent libanais dans le but de rapatrier la vingtaine de milliers de libanais
ayant le statut de < rdfugids de guerre civile > et celui de < toldrds > en attente de
ddportation. Cependant, tout au long des anndes quatre-vingt-dix, les autoritds libanaises
mettaient en avant le fait que ces rdfugi6s dtaient originaires de la bande frontalidre,
toujours occupde, pour refuser leur rapatriement et leur prise en charge.

A partir de 2000, suite au retrait isradlien de la bande frontaliere, le gouvernement
libanais ne pouvant plus refuser le principe du rapatriement de ses ressortissants pr6sentds
par le gouvernement allemand comme ayant un statut illdgal en Allemagne, donnait
f impression de chercher toutes sortes de prdtextes pour retarder autant que possible et,
dventuellernent, dviter le rapatriement de ses ressortissants : difficult6s d prendre en charge
l'accueil et la rdinsertion d'un si grand nombre, incertitudes sur f identit6 de certains
d'entre eux, situation dconomique et sdcuritaire toujours instable dans la zone frontalidre,
n6cessit6 d'dtudier les dossiers des personnes concerndes cas par cas pour statuer de leur
sort et prdparer leur retour, etc. Finalement, aprds de nombreuses rdunions entre les
ministres des affaires dtrangdres et de f intdrieur ainsi que des services de sdcuritd des deux
pays, un accord semblait se dessiner en 2004-2005 sur le principe d'un rapatriement
progressif d'une dizaine de milliers de libanais aprds l'6tude des dossiers individuels par
les services libanais de sdcurit632.

A la veille de la guerre isradlienne de juillet 2006, le rapatriement des r6fugids
libanais n'avait pas encore commenc6. Mais prds de 5500 d'entre eux avaient ddjd regu un
ordre de ddportation. Dans le contexte de la crise humanitaire provoqude par la guerre, le
rninistre allemand de l'Intdrieur, Wolfgang Sch2iuble, a alors ddcid6, le 4 ao0t 2006, de
suspendre la d6portation de ces 5500 rdfugi6s pour au moins six mois, ( compte tenu de
l'escalade de violence dans leur pays> (AFP,4 aout2006).

L'affaire semblait alors retourner ir la case de ddpart...

Cependant, en avril 2007, le parlement allemand d6cide d'octroyer un permis de
rdsidence aux demandeurs d'asile ayant des << certificats de tol6rance >> et dont la
ddportation a dtd diffdrde pour des raisons ldgales ou dconomiques. Cette ddcision a deux
objectifs : le premier, identique d celui qui a motivd la rdgularisation de 1990, est d'alldger
le fardeau financier qui rdsulte de leur prise en charge ; le deuxidme est de mettre leur
statut en conformitd avec l'Immigration Act de 2005 qui n'autorise plus le statut des
< toldrds > (E. Leise, 2007).

-' Le 2l janvier 2004, le ministre allemand de l'Int6rieur, Otto Schily, en < visite surprise > d
Beyrouth, ddclare d l'issue d'un entretien avec son homologue libanais : (( nous avons discut6 la
question des refugi6s libanais en Allemagne et nous allons bientdt signer un accord pour r6soudre
leur question. > Bien que le ministre allemand soit < apparu ferme concernant cette affaire,
demandant au c6td libanais de prendre les mesures ndcessaires pour arranger le rapatriement des
libanais r6sidants illdgalement en Allemagne >>, la d6claration du ministre libanais de I'Int6rieur
d6note encore l'hdsitation des autoritds libanaises : < Le Liban est contre l'immigration ill6gale vers
n'importe quel pays. Nous allons dtudier chaque cas et si nous trouvons que certains des refugi6s
n'ont pas de raison pour rester, nous 6fudierons alors leurs dossiers. > German News, 2l janvier
2004
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Des camps de I'Allemagne aux camps du Danemark

Le Danemark sernblait au milieu des anndes quatre-vingts suivre une direction
opposee d celle que l'Allemagne avait suivie: la rdvision de l'Alien Act en 1984, a rendu
possible d tout individu qui se trouve A la frontidre danoise et qui prononce le mot magique

<< asylum > d'entrer sur le territoire danois et de pr6senter une demande d'asile. Du coup,

un afflux de rdfugies libanais, dont certains ont fui les conditions d'hebergement et de vie
dans les camps allemands, s'est dirig6 vers le Danemark. Au cours de 16 mois, entre juin
1985 et octobre 1986, prds de 3000 libanais se sont ainsi prdsent6s d la frontidre danoise et

ont demandd le statut de rdfugi6s politiques (B. Mc Guire).

Mais la parenthdse a etd trds courte:en octobre 1986, le parlement danois a revisd

I'Alien Act en abandonnant les mesures libdrales prises en 1984. Les libanais ont alors 6td

installds dans des camps provisoires-durables en attendant qu'il soit possible de les

renvoyer vers leur pays d'origine. Aprds quelques ann6es de vie dans les camps, ils ont pu

accdder au droit de travail. "lls sont devenus un proldtariat qui a rejoint les rangs des

travailleurs etrangers qui avaient 6td emmen6s au Danemark dans les anndes 1960s pour
travailler dans les entreprises industrielles et qui n'a jamais rdussi d apprendre correctement

le danois et d s'intdgrer dans la soci6t6". L'historien danois spdcialisd dans I'Europe du

Moyen-Age, B. Mc Guire, qui a suivi de prds la situation de ces r6fugi6s, dcrit dans un

tdmoignage d leur propos : "nombreux parmi ces jeunes restent enfenn6s dans le
cauchemar de leur vie au Liban ou de leur temps d'attente dans les camps danois (...).

Certains sont tellement marquds par le long temps d'attente dans les camps qu'ils sentent

qu'ils ne seront jamais capables de fonctionner, de nouveau, comme des 6tres humains

normaux, et ils vont probablement consacrer une partie de ce qui reste de leur vie d faire
des entrdes et des sorties des institutions de sant6 mentale" (B. Mc Guire).

Les salaires des 6migr6s libanais en Allemagne et au
Danemark sonf nettement inf6rieurs d ceux des
autres migrants

Les rdsultats d'une 6tude compar6e sur l'insertion sur le march6 du travail en

Allemagne et au Danemark, r6alisde en2004 (A. Constant, sep 2004), pourraient peut-€tre

servir de bilan -trds partiel- des politiques d'exclusion, ou d' < int6gration d reculons >, des

r6fugids de guerre libanais en Allemagne et au Danemark.

Les r6sultats de cette dtude montrent clairement que dans les deux pays, les

travailleurs libanais sont ceux qui ont les plus bas salaires. Mais la diff6rence est

particulidrement marquante en Allemagne oi un grand foss6 s6pare les immigrds libanais
de tous les autres groupes : ils gagnent 47o/o de moins que les citoyens allemands et4loh de

moins que les polonais et 33o/o de moins que les turcs qui viennent juste aprds eux, en bas

de la distribution. Concernant les femmes, la diffdrence est moins marqude mais reste

significative : les libanaises gagnent moins que les femmes de tous les autres groupes i
l'exception des femmes turques (+3%). De plus, ces 6carts restent trds significatifs quand

les caract6ristiques individuelles sont prises en compte et contr6l6es.

Au Danemark, les libanais sont 6galement situ6s en bas de l'6chelle, gagnant 26Yo de

moins que les citoyens danois et l9o/o de moins que les polonais.
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8. D6localisation des activit6s economiques et
circulation migratoire

Emigration et d6localisation des activit6s 6conomiques

Cette 6tude s'est principalement focalisde sur l'analyse de l'dmigration des hommes
et des populations. Or la rnigration libanaise, en particulier depuis 1975, est loin de se

r6duire d cette dimension, aussi importante soit-elle.

L'autre dimension de 1'6migration libanaise est celle d'une migration-ddlocalisation
des activitds et des entreprises. Le prdsent rapport n'a fait qu'dvoquer cette dimension qui
est pourtant essentielle pour comprendre la dynamique migratoire et les forrnes de mobilitd
et de circulation qui caractdrisent l'dmigration libanaise ainsi que les liens dconomiques
qui lie le Liban et sa diaspora.

En effet, la grande originalitd de la rdcente vague d'dmigration r6side en ceci que le
mouvement des hommes et des populations s'est effectud paralldlement d une
ddlocalisation et ir un transfert d'une partie des activitds 6conomiques et culturelles qui
faisait de Beyrouth une importante mdtropole r6gionale. Face d la guerre et d la situation
d'insdcuritd, l'dmigration/ ddlocalisation a 6t6 le moyen par lequel de nombreuses activitds
commerciales culturelles et de services se sont reconstitudes ailleurs, dans des espaces de
repli qui ont pris le relais de Beyrouth en assurant, partiellernent, les fonctions et les r6les
qu'elle jouait dans la r6gion.

Cette d6localisation d'une partie des fonctions et des activitds financidres,
industrielles, commerciales et culturelles s'est fortement appuyde sur les ressources et les
opporhrnitds ouvertes par les multiples espaces migratoires des libanais : ressources
humaines, savoir-faire, marchds, r6seaux 6conomiques prdexistants de la diaspora, etc. En
retour, cette ddlocalisation des activit6s a elle-m€me 6td un facteur qui a favorisd
l'dmigration et a fortement contribud d l'insertion dconomique des migrants. Elle a ainsi
fortement renforc6 le caractdre commercial et entrepreneurial de la diaspora libanaise et a,

en m6me temps, d6multipli6 et densifid les r6seaux transnationaux liant les diffdrentes
communautds libanaises dmigrdes entre elles et celles-ci et le Liban.

Ce deuxidme visage de l'dmigration libanaise et de sa dynamique devrait faire l'objet
d'une analyse ultdrieure. Nous nous limitons dans le cadre du prdsent rapport d tracer les
grands traits de ce processus de d6localisation d travers deux exemples : le secteur bancaire
et celui des mddias, de la presse, et de la publicitd.

La d6localisation des banques libanaises ef Ie
d6veloppement de leurs activit6s r6gionales et
internationales

Dds le ddbut de la guerre le Liban enregistre une fuite massive des capitaux vers
1'6tranger, en particulier vers la grande Bretagne, la Suisse et surtout vers la France qui
devient 6galement la destination migratoire privildgide par les entrepreneurs et les hommes
d'affaires libanais. En 1987, les ddpdts des libanais (du Liban mais dgalement d'Afrique)
dans les banques en France sont estim6s d 30 milliards de francs, soit 4,5 milliards de
dollars (le montant total de ddp6ts des libanais d l'dtranger dtait alors estimd d l5 milliards
de dollars). (P. Kemp 1992) Les banques libanaises suivent le m6me mouvement et
ouvrent des filiales dans plusieurs pays europdens et surtout en France. En 1985, Paris
comptait une vingtaine d'6tablissements bancaires libanais ou d participation libanaise. En
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1987, douze banques libanaises en France totalisent plus de 615 millions de capitaux
propres et un chiffre d'affaire de 19 milliards de francs (Amir Abdulkarim 1993).

La popularit6 de la France pour les banques libanaises provient aussi du fait que c'est
d partir de Paris que ces banques reconstruisent et ddveloppent leurs activitds en direction
de l'6migration libanaise en Afrique et dans les pays arabes pdtroliers. Cette ddlocalisation
ddbouche rapidement, ir partir des annees quatre-vingt-dix sur le ddveloppement des
activitds rdgionales et intemationales. Aujourd'hui, c'est un v6ritable mouvement de

rdgionalisation des activit6s des banques libanaises qui se ddveloppe comme en tdmoigne
l'ouverture de branches d'une partie importante de ces banques dans les pays du Golfe, en
Egypte, en Afrique de l'ouest, au Soudan, au Kurdistan irakien, en Afrique du Nord. Pour
la banque Audi, par exemple, qui est la plus importante banque libanaise par le montant
des ddp6ts et qui a dte recemment classde en troisidme position parmi les 15 plus
importantes banques arabes, les op6rations internationales en 2008 comptent pour 21%o des
actifs et environ 22o/o des bdn6fices (Banque Audi, 2009).

La d6localisation et la r6gionalisation des m6dias, de la
presse, et de la publicit€

Avant la guerre, Beyrouth s'affirmait comme le centre r6gional de la presse panarabe,
de l'ddition et de la publicitd. Cette position de centralitd s'appuyait sur l'exp6rience
accumulde pendant des d6cennies, le pluralisme et la libert6 d'expression, l'ouverture sur
le monde occidental, le cosmopolitisme et la tradition polyglotte de l'dlite intellectuelle ; le
r61e central du pays dans l'6conomie des services dans la rdgion a fortement contribud d

cette centralitd. Le contexte r6gional marqud par l'6mergence d partir des anndes cinquante
de rdgimes autoritaire, en particulier en Egypte, ont renforcd la position dominante de
Beyrouth.

Face d la guerre, l'dmigration et le transfert des activit6s vers d'autres pays ont
constitu6 une strat6gie de survie adoptde par 1'ensemble des acteurs :

Les entreprises et les professionnels du secteur de la publicit6 se dirigent vers les
pays du Golfe. Ils s'installent d'abord au Koweit et au Bahrein avant de s'orienter vers
Dubai qui, dds les anndes 1980s, prend clairement le relais de Beyrouth et s'affirme
comme le p6le incontestable de l'activitd publicitaire au Moyen Orient. Cependant, la
marginalisation de Beyrouth s'accompagne d'une trds forte dominance, voire d'une
monopolisation, de ce secteur par les rdseaux libanais dont les activit6s enregistrent une
expansion considdrable avec le boom des 6conomies pdtrolidres. A partir de Dubai, ces
r6seaux 6tendent leurs activitds vers le Caire et deviennent, dds les anndes quatre-vingts,
des acteurs clefs dans le marchd Egyptien. Dans les anndes quatre-vingt-dix, ils se

ddploient en Jordanie et, avec la fin de la guerre et le lancement du processus de
reconstruction, font un retour marqu6 vers Beyrouth qui, sans contester la position de

centralitd que Dubai continue d'occuper, retrouve toutefois une part du r6le qu'elle avait
perdu avec la guerre.

La fin des anndes quatre-vingt-dix est marqude par le rachat de la quasi-totalit6 des

agences libanaises de publicitd par les grands groupes internationaux. Cependant, cette
mondialisation ne signifie pas pour autant le ddclin des r6seaux libanais. Ces rdseaux
continuent, dans et ir travers les grands groupes internationaux, d'affirmer leur
prddominance de ce secteur.

Le secteur de l'6dition suit une trajectoire diff6rente. A la diff6rence du secteur
de la publicit6, ce milieu ne d6serte pas la capitale libanaise mais opire une
d6localisation partielle, plus ou moins importante en fonction de la situation au Liban,
permettant ainsi d Beyrouth de sauvegarder son statut de capital de l'ddition et de la
distribution du livre dans le monde arabe. Cependant, dans le sillage de cette ddlocalisation
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partielle, de nouvelles maisons d'edition importantes libanaises et libano-arabes voient le
jour d Paris et surtout ii Londres (Dar el-saki qui publient en Arabe et en Anglais, Dar el-
Rayes), au Caire ou la Maison du Livre Libanais fonde la Maison du Livre Libano-
Egyptien (Dar el Kitab al-Lubnani al-Masri), d Casablanca qui voit naitre une maison
d'edition libano-marocaine et m6me en Malaisie ou le propri6taire de la Maison du Livre
Libanais fonde la Maison du Livre- Malaisie.

L'6migration de la presse ir Londres et i Paris. Dds le d6but de la guerre civile,
plusieurs journaux libanais et arabes quitte Beyrouth. Compte tenu de l'absence de libert6
d'expression dans les pays arabes, ils 6migrent vers Londres et Paris. Le mouvement se

poursuit et s'acc6ldre aprds l'invasion isradlienne de 1982 et l'occupation de Beyrouth par
l'arm6e isradlienne. En 1983 prds d'une vingtaine de titres se trouvaient d Paris et plusieurs
autres dtaient publids d Londres. La plupart de ces titres font leur retour au Liban dans les
anndes quatre-vingt-dix. Mais cette expdrience parisienne et londonienne a renforcd le
caractdre panarabe d'une partie de la presse libanaise et a donnd lieu d de multiples formes
d'interaction et de collaboration avec les journalistes et les intellectuels du monde Arabe
dont une partie non n6gligeable se sont refugids d Paris et d Londres (de m6me qu'une
bonne partie des refugi6s politiques arabes). Un bon exemple de cette r6gionalisation est
fourni par le quotidien libanais Al-Hayat (rachetd par les Saoudiens), qui est aujourd'hui
considdrd comrne le plus important journal panarabe.

Les relseuux libanais jouent un rdle diterminant dans le ddveloppement des
tdlivisions satellitaires et duns la rdgionalisation des medias audiovisuels,

La premidre tdldvision satellitaire panarabe (MBC) et la plus importante par son
audience et par ses revenus publicitaire a dtd lanc6e d Londres en 1991. Il ne s'agit pas
d'une t6ldvision libanaise puisqu'elle est ddtenue par des capitaux Saoudiens. Cependant,
les rdseaux et les professionnels libanais jouent un r6le prdponddrant sur les plans de la
conception et de la production, et des activit6s techniques et de gestions. Les libanais
constituent plus de la moitid de l'ensemble du personnel et la majorit6 des programmes
sont en dialecte libanais.

Le r6le des professionnels libanais dans ce secteur et dans le processus de
r6gionalisation des medias s'affinnent davantage avec la crdation des deux tdldvisions
satellitaires libanaises Future (financd par l'ex premier ministre assassind R. Hariri) et
LBC. Au-deld de la population et de la diaspora libanaise, ces deux chaines s'adressent ir

une audience panarabe. Avec MBC, elles ont fortement contribu6 d transformer et d
fagonner le paysage mddiatique dans le monde en marquant le passage des tdl6visions
nationales contr6l6es par l'Etat aux t6l6visions rdgionales priv6es. MOme aprds le succds
d'Al-Jazzera et, dans une moindre mesure, Al-Arabiya (dans lesquels les professionnels
libanais jouent dgalement un r6le non n6gligeable), ces chaines libanaises continuent
aujourd'hui d dominer le marchd panarabe des mddias audio-visuels : leur audience et leurs
revenus publicitaires d6passent largement ceux de toutes les autres tdldvisions, y compris
les t6ldvisions dgyptiennes.

Cette pr6dominance des rdseaux mddiatiques libanais, rend d Beyrouth une part de la
position et des fonctions de centralit6 qu'elle avait perdue avec la guere, et ceci de deux
manidres. En s'appuyant sur les r6seaux et les compdtences de l'6migration, elle s'affirme
de nouveau comme un p6le r6gional important de l'activitd de production et de diffusion
tdldvisuelle. Cette centralit6 se situe dgalement sur les plans culturel et symbolique : Les
tdldvisions satellites et leurs programmes produits au Liban ont fortement contribud d la
diffusion r6gionale du dialecte libanais et d lui accorder le statut d'une lingua franca, ir
l'6gal du parler dgyptien. Ils ont dgalement contribud d diffuser une certaine << culture
beyrouthine > faites de manidre de vivres, de codes vestimentaires, d'attitudes et de fagons
de se comporter en public...
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Au bout du compte, la migration a joue un rdle capital dans ce processus de

rdgionalisation des mddias, de la presse, de l'edition et de la publicit6. En effet 1'ensemble
de ces activit6s se sont appuyd sur les nombreuses compdtences d'une nouvelle g6n6ration
qui a dte en partie form6e dans les universitds europdenne et am6ricaines et qui d parfois
acquis une expdrience pratique en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Cette nouvelle
generation a joue un r6le important dans la rnodemisation < technique > des mddias. Aussi,
l'ernigration des libanais et leur prdsence dans la plupart des pays de la r6gion ont-elles
pennis aux entreprises mddiatiques (qu'il s'agisse de la presse transplant6e d Paris et d

Londres, des agences de publicit6 qui se sont dirig6es vers Dubai, de s'appuyer sur des

d6sirs et des rdseaux professionnels disponibles et ayant une profonde connaissance des

diffdrents pays et de la rdgion dans son ensemble.

Migration de retour, mobilit6 et circulation migratoire

En ddpit de leur grande visibilit6 dans 1es domaines dconomique, culturel et politique,
les emigr6s qui sont retournds au Liban restent totalement absents de toutes les donndes et
6tudes concernant la migration libanaise. Dominds par des paradigmes et des approches
< sddentaristes > qui ne congoivent \a migration que comrne un mouvement
unidirectionnel, conduisant le migrant d'un point de depart vers un point d'arrivd of il est

cense s'6tab1ir d6finitivement, les dtudes et les recherches sur la migration libanaise, aussi
bien ancienne que rdcente, a totalement ignords la rnigration de retour et ses impacts, et
encore plus les formes de mobilit6 et de circulation entre les diffdrents espaces de la
diaspora.

Par exemple, dans l'important volume consacr6 d un sidcle de rnigration libanaise, sur
les trente cinq articles qui composent le livre, seul l'article de Kohei Hashimoto aborde la
question de la migration de retour en soulignant la n6cessitd de cornbler le ddficit de
connaissance concernant cette question. "While stress has been placed on Lebanon as a
major population exporting region in the Middle East in the nineteenth and twentieth
centuries, another important reality was unintentionally set aside: the reality that Lebanon
was also a receiver of population flow from the New Continent-in the form of Lebanese
return migration" (Hashimoto 1992).

La distinction qui est souvent opdr6e entre une migration provisoire de travail (vers
les pays du Golfe) et une < migration ddfinitive >> (vers l'Amdrique et l'Australie) est loin
d'6clairer la question, car cette distinction n'a donn6 lieu ir aucun travail d'dvaluation et
d'analyse des flux de retour et de leurs impacts sur la socidtd libanaise. De plus, le
provisoire dans les pays du Golf peut bien se prolonger durablement, et le la migration vers
les pays du Nouveau monde est (et a toujours dt6) bien moins d6finitive qu'on ne l'affirme.

lmportance de la migration de retour

En d6pit de l'instabilit6 politique et des difficult6s 6conomiques la migration de
retour est loin de constituer un ph6nomine mineur.

Les donndes disponibles ne permettent nullement de savoir et m6me d'estimer le
nombre de migrants qui sont retournds au Liban. Cependant, des informations et des

donn6es partielles soulignent l'importance du phdnomdne.

Parmi les deux enqu6tes de I'USJ, seule la premidre effectude en 2001 donne une
indication sur la migration de retour : 6,8 pourcent des rdsidents libanais avaient
sdjournd plus de six mois d I'dtranger entre 1975 et 2001. En prenant en compte le
taux d'dmigration au cours de la m6me pdriode, on peut estimer que, en 2001, prds de
30 pourcent de ceux qui ont dmigrd entre 1975 et 2001 sont retoumds au Liban au

cours de la m6me p6riode. Le taux de retour parmi ceux qui ont dmigr6s vers les pays
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arabes est plus que le double de celui des rrigrants en direction de

l'Amdrique du nord.
et de

La comparaison des donndes canadiennes concernant le nombre de libanais ayant
obtenu un permis de r6sidence avec celles du recensement de 2006 fait apparaitre un
ecart consid6rable qui ne peut s'expliquer que par la migration de retour. En effet,
116.369 libanais ont obtenu un permis canadien de rdsidence au cours de la pdriode
1946 et 2006 (dont 101.882 personnes entre 1975 et 2006). Par contre, selon les
donndes du recensement le nombre de migrants libanais en 2006 s'dldve d 15 275
personnes seulement, soit 64,7 pourcent de ceux qui ont obtenu un permis de

residence entre 1946 et2006 et73,9 pourcent de ceux qui avaient obtenu un permis
de rdsidence entre 1975 et2006 (Statistics Canada,2009).

Les donndes des consulats de plusieurs pays occidentaux sur leurs ressortissants
d'origine libanaise qui dtaient rdsidents au Liban en 2006fournissent des indications
prdcieuses sur l'importance du phenomdne de migration de retour. D'ordinaire, de
telles donndes sous estiment consid6rablement le ph6nomdne du retour, car une
grande partie des libanais binationaux rdsidents au Liban n'effectuent pas les
ddmarches d'enregistrement auprds des consulats des pays dont ils portent la
nationalitd. Cependant, en 2006, dans le contexte de la guerre meurtridre, un grand
nombre de libanais binationaux ont entrepris cette ddmarche pour 6tre dventuellement
evacuds du Liban. Certes, rien ne garanti que tous (en particulier ceux qui rdsidaient
dans les rdgions qui sont rest6s ir l'abri des bombardements et des raids adriens
isradliens) se soient faits recensd par leurs consulats respectifs. Cependant le nombre
de ceux qui ont 6td recens6s par ces consulats s'est rdvdl6 impressionnant et a
fortement surpris les autoritds et la pluparl des pays occidentaux concernds. Ainsi,
parmi les libanais binationaux qui se trouv ait en 2006 au Liban signaler :

Prds de 17 000 libano-franqais, d comparer d 33 000 imigrds libanuis en
Frunce'. le nombre des ressortissants frangais enregistrds au consulat frangais
en 2006 comme rdsidents au Liban est de 19.279 personnes dont la trds grande
majoritd est d'origine libanaise (prds de 17 000 selon certaines sources
d'information). Ce nombre n'inclut pas les < touristes > et les personnes de
passage dont le nombre a 6td estimd au cours de l'6td 2006 d prds de 5000
personnes. Au total 13800 personnes (dont 10800 frangais), y compris les
personnes de passage, ont dtd 6vacu6es vers la France en Aout 2006. Autrement
dit, la grande majorit6 des libano-frangais n'a pas demandd d Otre 6vacude et a
choisi de rester au Liban.

Pris de 50 000 libano-canadiens. En comparaison, le nombre des migrants
libanais au Canada (nds au Liban) est de d 75 275 en2006 et le nombre de touts
les personnes qui ont une origine ethnique libanaise (y compris celles ndes au
Canada) s'6ldve d prds de 165 000 personnes.

25 000 libano-australiens. A h mAme dute, le nombre de migrants libanais
rdsidents en Australie est de 86 599 personnes ; le nombre de ceux qui
revendiquent une origine ethnique libanaise s'dldvent e l8l 751 personnes. A
ces donndes nous pouvons ajouter prds de 10 000 libano-britanniques, la
grande majoritd des 25000 citoyens amiricains et des 7000 citoyens suddois,
une bonne partie des 4100 citoyens danois.

Ces donn6es contrastent fortement avec le faible nombre de libano-
allemands surtout au regard du nombre dlevd des dmigrds libanais en
Allemagne (plus de 67000 personnes en 2006.) Au total, 2600 citoyens
allemands retrouvaient au Liban en 2006, qu'ils soient d'origine libanaise ou
non. Ce faible nombre est probablement li6 au processus tardif de naturalisation
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(d partir de 1995-1996) des migrants libanais en Allemagne (27800 ont et6

naturalisds entre 1995 et 2006), et ir leur assignation pendant de longues anndes

au statut prdcaire de < rdfugies humanitaires >. Mais ne traduit-t-il -il pas

dgalement un taux de retour des migrants (refugids humanitaires) libanais en

Allemagne (qu'ils soient naturalis6s ou non) infdrieur a ceux enregistrds par les
migrants en direction des autres pays de l'OCDE ? Il est difficile de r6pondre d

cette question compte tenu des inforrnations disponibles. Cependant de
nombreuses observations qualitatives laissent apparaitre que l'incapacitd des

migrants d r6aliser et d afficher une certaine rdussite socio6conomique et une
amdlioration de leurs situations anterieures tend souvent d d6courager la
migration de retour.

Circu I ati on m i g ratoi re

De m0me que l'6migration ne signifie pas pour autant une s6dentarisation
d6finitive dans les pays de destination, la migration de retour est loin de signifier un
retour d6finitif qui met un terme i la migration. Le dEpart comme Ie retour sont
souvent des 6tapes dans des parcours migratoires faits de retours altern6s, de va et
vient, de mobilit6s et de circulations dans l'espace d6localis6 de la diaspora.

Le grand nombre de libanais ayant une double nationalitd qui se trouvait en 2006 au

Liban, ainsi que le mouvement massif d'dvacuation et de ddpart d'une bonne partie d'entre
eux pendant la guerre de 200633 constituent dejd des indicateurs de mobilitd et
< circulation migratoire >>.

Un autre indicateur nous est apportd par les lieux des rdsidences ant6rieurs des

6migrds libanais au Canada : D'aprds les donndes du recensement canadien de 2006, parmi
les 75 mille immigrds libanais, prds de 10000 personnes (soit 13 pourcent) r6sidaient, avant
d'immigrer au Canada, dans un pays autre que ceux du Moyen Orient : 3913 dtaient en

Afrique du Nord (essentiellement en Egypte) ; 1075 6taient dans les pays d'Afrique sub-
saharienne (essentiellement en Afrique de l'Ouest) ; 1420 dtaient aux USA ; 1170 6taient
en Amdrique du Sud ; 1065 dtaient dans d'autres pays du continent am6ricain ; 940 dtaient
en Europe. Aussi, les pays d'obtentions des dipldmes post secondaires montre que sur prds
de 20 mille immigr6s libanais dipl6m6s ayant obtenu leurs dipl6mes en dehors du Canada,
plus de 2060 ont des dipl6mes amdricains, 490 ont des dipldmes britanniques ; 845 ont des

dipldmes frangais...

La circulation migratoire dans I'espace rigionaL Nous avons soulignd plus haut les
liens entre dynamique migratoire, les rdseaux dconomiques de la diaspora et la
ddlocalisation/ r6gionalisation d'une partie des activitds et des fonctions dconomiques du
Liban d'avant guerre. Les exemples abordds ainsi d'autres qui n'ont pas pu €tre analys6s
(les entreprises libanaises de travaux public, d'ingdnierie, de tdldcommunication) laisse
entrevoir un espace rdgional de mobilit6 et de circulation des migrants libanais incluant le
Liban, les pays du Golfe et certaines villes europ6ennes, en particulier Paris et Londres.

33 L" .ror.rb.e particulidrement dlevd de libanais doubles nationaux qui se trouvaient au Liban en

2006 et le cout des opdrations d'evacuation (13.800 personnes rapatrides par la France pour un co0t
de 9,3 millions d'euros ; 15000 personnes rapatrids par le Canada pour un cofrt de 94 million de

dollars; prds de 6500 personnes rapatrids par l'Australie; 15000 personnes rapatries par les Etats-
Unis) ont suscitd dans plusieurs pays, en particulier en Australie et au Canada et aux Etats-Unis des
d6bat sur les politiques d'6migration et de naturalisation. Au Canada, alors que des voix se sont
6levdes pour demander I'interdiction de la double- nationalitd, le gouvernement conservateur a mis
d l'6tude la possibilitd d'imposer de nouvelles conditions aux canadiens vivant ir l'dtranger
(paiement des imp6ts, paiement d'une taxe spdcifique, etc.). Aux Etats-Unis, le d6bat a port6 sur la
possibilitd de faire payer les depenses occasionndes par l'op6ration d'6vacuation aux personnes qui
ont 6td 6vacu6es.
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Cependant, en plus des rdseaux dconomiques des libanais, cet espace regional de mobilite
et de circulation s'appui egalement sur la rnultiplication des migrations courtes et des

retours alternds, et surtout sur le d6veloppement de nouveaux modes de vie fondes sur une
faible ou partielle sddentarisation. Ainsi, le ddveloppernent des technologies de la
communication et les distances relativement courtes qui separent les pays de la r6gion
conduisent un nombre de migrants, de plus en plus croissant, d construire leur vie sur la
base d'une double rdsidence, d'une migration cyclique ou alternde, d'un temps partage
entre pays d'irnmigration et pays d'origine, d'une sdparation entre lieu d'activite
professionnelle et lieu de vie familiale. Bref, au-deld de la question de la migration de

retour, il serait important d'analyser finement ces nouvelles formes de mobilitd, ces
nouvelles manidres de migrer, de vivre et de travailler qui semblent de plus en plus
caractdriser la circulation migratoire des libanais dans l'espace rdgional.

Les mobilitis des migrants libanais en Afrique de I'ouest restent d analyser.
Cependant, on peut d titre provisoire et indicatif souligner l'importance de la circulation
migratoire entre les diffdrents pays africains, en fonction des opportunitds dconomiques et
de la stabilitd politique dans ces pays, et entre ces pays, d'une part, et la France et le Liban,
d'autre part. Cette circulation < triangulaire ) qui mobilise des hommes, des flux
financiers, des biens et des services s'est fortement renforcde avec la guerre et la
transformation de la France et surtout de Paris, en un ( espace refuge ) pour un certain
nombre d'activit6s dconomiques et financidres de la diaspora libanaise.

Cette circulation migratoire explique notamment la situation de polarite de la France
et l'inddtermination et les icarts entre I'estimation du nombre des migrants libanais qui
s'y trouvent, lequel va du chiffre officiel de 33000 d plus de 100000 personnes. En effet,
pour une partie non ndgligeable des libanais qui se trouvent en France, leur prdsence
s'apparente d un sdjour en < rdsidence secondaire > (P.Camp), d un passage dans un espace
relais.

On peut trouver l'dcho de cette circulation migratoire et de < fonction relais >
qu'assure Paris dans une question adressde, en octobre 2005, au Ministre frangais
de l'dconomie et des finances par Mme Christiane Kammermann, sdnateur repr6sentant les
Frangais dtablis hors de France :

< Mme Christiane Kammermann attire l'attention de M. le rninistre de I'dconomie, des finances et de
I'industrie sur les comportements discutables de l'administration fiscale d I'dgard de certains citoyens
libanais et franco-libanais. Les Libanais sont 90 000 i rdsider en France. On compte en outre des
Libanais et Franco-Libanais rdsidents au Liban, mais possddant un pied-d{erre d Paris (surtout dans les
15e et 16e amondissements) qu'ils utilisent durant leurs voyages d'affaires en Europe. Or, il semblerait
que le fisc frangais s'achame, depuis quelques anndes, sur cette cat6gorie de personnes considdrdes
comme riches. Ils ne sont pas rdsidents, puisque leurs affaires sont au Liban oir I'imp6t est bien moindre
qu'en France. Ainsi, tous les moyens sont bons pour essayer de les taxer : un calcul du total des jours
passds sur le territoire frangais est effectu6. En rdaction ils vont moins en France et plus dans d'autres
pays europdens ; les retraits par cartes de cr6dit frangaises sont comptabilisds. Ils utilisent donc des cartes
de crddit europdennes ou dtrangdres ; I'existence d'un appartement en France est la cause principale
d'imposition. Ces appartements sont fr6quemment revendus en vue d'une acquisition dans une autre
capitale europ6enne ; enfin, il semblerait que le fisc ne reconnaisse pas comme telle I'existence de
comptes dtrangers en France, puisqu'il leur applique souvent une imposition injustifi6e. En cons6quence,
un grand nombre de Libanais a donc clos ce type de comptes bancaires pour en ouvrir un autre en Suisse,
au Luxembourg ou en Grande-Bretagne. Tout cela a pour rdsultat de faire fuir les populations libanaises,
franco-libanaises et autres. Elle souhaiterait savoir si I'administration fiscale a I'intention de changer
d'atlitude d I'dgard de ces populations qui ceuvrent beaucoup d travers le monde aux intdr€ts de notre pays
1 >>31

34 
Question dcrite no lglgg,publiee dans le JO S6nat ilt 1311012005 - page 2596
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9. Emigration, pauvret6 et d6veloppent au
Liban

Les transferts de fonds effectu6s par les 6migr6s et
leurs impacts

Les transferts de fonds effectu6s par les 6migr6s vers
le Liban sonf parmiles plus 6lev6s au monde.

Les transferts officiels de fonds ont enregistrds une augmentation rapide au cours des
quinze dernidres anndes, passant de 1.2 milliard de US$ en 1995-1998 e 5.8 milliard US$
en 2001 et d 6 milliard US$ en 2008. Cette augmentation refldte la croissance globale, d

l'dchelle internationale, des transferts des migrants et la croissance du nombre de migrants
libanais.

Lebanese Migrants' Remittances, 1990-2008 (US$ billion)
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Au cours de la pdriode 2000-2008, le taux de croissance des transferts a m€me 6td
significativement plus dlevd que celui enregistrd par le PIB. Ainsi, leur valeur relativement
au PIB est pass6e de prds de 20 pourcent au ddbut des ann6es 2000 d 24.7 powcent en
2004 (IMF 2008). En2007,la Banque mondiale estime qu'ils s'dldventd24.4 pourcent du
PIB35, ce qui place le Liban comme le quatridme pays au monde en termes d'importance
relative des transferts de fonds des 6migrds.

35 Le FMI estime les transferts des 6migrds en2007 d 5.1 miltiard de US$, soit 20.7 pourcent du PIB
(IMF 2009), ce qui est significativement inferieur d l'estimation de la Banque Mondiale (5.77
milliard US$, soit 24,4 pourcent du GDP).
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Remittances as a share of GDP, 2007 (%)
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M0me quand ils sont exprimds en valeurs nominales, les transferts des drnigr6s vers le
Liban, restent parmi les plus 6levds du Monde. Ainsi, en ddpit de la petite taille de sa
population, le Liban se trouve, en2007, d la l7dme position parmi les pays 20 pays du
monde qui regoivent les transferts les plus 6levds, et d la troisidme position parmi les pays
de la r6gion, aprds l'Egypte (7.7 milliards en 2007) et le Maroc (6.7 milliard en2007).

Les transferts des immigrds d partir du Liban s'dlivent en 2007 d 2,8 milliard US$,
soit prds de 12,4 pourcent du PIB . Le Liban est ainsi le deuxidme pays du monde, aprds le
Luxembourg (19,60/o du PIB), par l'importance relative des transferts de fonds des
immigrds. Les transferls nets de fonds (transferts des 6migrds - transferts des immigrds)
s'6ldvent par consdquent d 12.4 pourcent du PIB.

Les donnties sur les pays sources de transferts sont rares et confuses. Cependant, il
est raisonnuble d'estimer que les dmigrds dans les pays pitroliers sont d I'origine de prds
de la moitid des transferts de fonds vers le Liban.

Une dquipe de recherche de la Banque mondiale (Migration and Remittances Team) a

tentd r6cemment de pallier d l'absence de donndes relatives aux transferts bilatdraux de
fonds par les 6migrds, en particulier les transferts lids d l'6migration vers les pays en
ddveloppement (migration et transferts Sud-Sud), en pr6sentant des estimations des flux de
transferts en direction de diff6rents pays du monde ddsagr6gds par pays sources. Pour ce
faire, les chercheurs de la Banque Mondiale se sont appuy6s sur la base de donn6es
concetnant les stocks de migrations bilatdrales pour 162 pays, ddveloppde par 1'Universit6
de Sussex sur la base de diff6rentes sources d'information disponibles. Pour estimer les
transferts bilatdraux, les chercheurs ont alors actualisd cette base de donn6es et ont pris en
compte les niveaux de revenus dans les diffdrents pays d'immigration et d'6migration.
(South-South Migration and Remittances, World Bank, 2007)

Le Liban est l'un des pays concern6s par cette 6tude. Cependant, la photographie
quantitative des transferts effectu6s par les dmigrds libanais dans les diff6rents pays
d'immigration vers leurs pays d'origine est particulidrement ddcevante. Elle souffre en
particulier d'une sous-estimation particulidrement marquante des stocks de migrants
libanais dans les pays arabes pdtroliers et en Afrique. En effet, alors que le nombre total de

L'6migration libanaise et son impact sur l'6conomie et le d6veloppement 77



migrants libanais est estime it 622 rnille personnes, les dmigres libanais dans les pays
petroliers sont alors estim6s d 54 rnille personnes (qui se trouvent en fait en Arabie
Saoudite) et ceux qui se trouvent en Afrique sont estimes d I 1 milles dmigr6s (5,394 en
Cote d'Ivoire,2,B94 en Liberia et 2,717 en Sierra Leone). Cette sous-estirnation du nombre
de migrants dans les pays pdtroliers et en Afrique se traduit par une large surestimation de
la part des transferts en provenance des pays de 1'OCDE, lesquels sont alors estimd d plus
de 90 pourcent des 5,5 milliards de l'ensemble des transferts (5,5 milliards US$) en
direction du Liban (31o/o en provenance des USA, 15o/o du Canada, 14oh de 1'Australie,
12% de l'Allemagne, Joh de la France, 10% des pays de l'Europe du Nord). En
comparaison, les remises en provenance des pays pdtroliers sont estirndes d 5olo seulernent
de l'ensemble des transferts et les pays d'Afrique d moins de lo/o.

Or, comrne nous l'avons soulignd plus haut, l'6migration en direction des pays arabes
pdtroliers reprdsentent prds de 30 pour cent de l'ensemble des flux migratoires depuis 1975
et prds de la rnoiti6e de ces flux depuis 2002. Ainsi, sur la base des enqu€tes de l'USJ, on
peut estimer le nombre de libanais qui ont dmigrds entre1975 et2007 vers les pays arabes
pdtroliers (et qui s'y trouvaient encore d cette dernidre date) d prds de 220 mllle personnes.
A ceux-ci il faudrait ajouter ceux qui avaient 6migr6 avant 1975 dont le nombre dtait ddjd
estimd, d la veille de la guerre, ir plus de 50-75 milles personnes. De plus, si l'on prend en

compte la croissance ddmographique de ces populations ainsi que ceux qui ont dmigrd au
cours des deux dernidres ann6es, on peut raisonnablement estimer que le nombre des

libanais qui se trouvent aujourd'hui dans les pays du Golfe se situe entre 350 et 450 milles
personnes'u. D'autres estimations vont dans le m6me sens : Le FMI a rdcemment estimd le
nombre de libanais dans les pays du Conseil de Coopdration du Golfe (CCG) d 400 mille
personnes (IMF 2009). De son cotd, le ministre libanais des finances, dans entretien
accordd en juillet 2009, estime que les Pays du CCG comptent 300 mille travailleurs
libanais expatrids. (elaph.com 817 12009)

Par ailleurs, on peut estimer le nombre des libanais dans les pays d'Afrique de l'Ouest
(dmigres et personnes d'origine et de nationalitd libanaises n6s dans ces pays) d environ
150 milles personnes.

Lu nature et les caractiristiques de I'imigration libanaise dans les pays du Golfe et
en Afrique ainsi que les conditions socioiconomiques d'insertion dans ces pays
conduisent les dmigris d trans/Urer ane grande partie de leurs iconomies au Liban.

En effet, quelque soit la dur6e du sdjour dans les pays p6troliers et dans une certaine
mesure dans les pays d'Afrique, la prdsence des migrants et m6me de leurs descendants
dans ces pays est vdcu et pergu (par eux-m€mes et par les soci6tds d'accueil) comme
provisoire. Ce sdjour pourrait se prolonger et devenir durable, mais les migrants et leurs
descendants demeurent des expatri6s. Leur identitd sociale et personnelle ainsi que leur
identitd et leur statut juridiques restent d6fini par leur appartenance au Liban et d une
communaut6 libanaise. La vie des migrants, leurs relations sociales et leurs engagements
affectifs restent 6troitement li6s d un ensemble de rdseaux familiaux et communautaires
plus ou moins d6localisds ou trans-locaux qui lient ensemble espaces d'immigration et
territoires d'origines et qui reconstruisent et reproduisent des communautds d'appartenance
sur la base d'une origine commune et de liens de parent6.

Bref, une multitude de facteurs contribuent d l'importance des transferts (et des

investissements) effectu6s par les 6migrds dans les pays arabes et en Afrique vers le
Liban : le caractdre plus ou moins provisoire de cette dmigration; le nombre important
d'dmigrds dont les familles (femme et enfants) continuent de rdsider au Liban ; les visites

36 D'autres estimations donnent approximativement les memes figures Le FMI estime
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frequentes effectu6es au Liban, le taux relativement 6leve de retour ddfinitif au pays : la
part irnportante des emigrds dans ces pays qui jouisse d'une tres bonne situation
economique (entrepreneurs, commergants, cadres sup6rieurs...), les liens dconomiques
des entrepreneurs libanais dans ces pays et des entreprises qu'ils ont ddveloppds avec le
Liban ; l'instabilitd politique et le sentiment d'insdcuritd dans certains pays d'immigration
de l'Afrique, etc.

Dans ce contexte, les milieux dconomiques et les sources gouvernelrentales au Liban
s'accordent pour estimer que les transfefts en provenance des pays du golfe constituent en

fait plus que la rnoitid de 1'ensemble des transferts effectu6s par les dmigres vers le Liban.

Aussi, un rapport rdcent de I'IMF (mai 2009) estime que prds de 54 pour cent des

transferts effectuds par les 6rnigr6s vers le Liban proviennent des pays du Conseil de

Coopdration du Golfe (CCG), 16 pour cent proviennent des USA, du Canada et de
l'Australie, et le reste (30 pour cent) provient des autres pays du monde, y compris
l'Europe et l'Afrique. On voit bien d quel point ces estimations diffdrent de celles de la
Banque Mondiale, lesquelles dvaluent les transferts en provenance des USA, du Canada et
de l'Australie d 60 pour cent de l'ensemble des transferts des migrants libanais,

lmportance des transferts effectu6s par les 6migr6s
dans l'6conomie des mdnages

En ddpit de la haute ddpendance de l'dconomie libanaise aux transferts financiers
effectuds par les 6migrds, nous ne disposons d'aucune 6tude d l'6chelle nationale sur leur
usage et sur leur r6le dans l'dconomie des mdnages. Les enqu6tes nationales sur les
Conditions de Vie des Mdnages, dont la dernidre a 6t6 r6alis6e en2007, ne comportent
aucune question relative d l'dmigration et aux transferts financiers par les dmigr6s. Les
donnees de ces enqu6tes ne permettent par cons6quent ni d'dvaluer f impoftance de ces
transferts ni leur contribution aux ddpenses de consommation des mdnages. Pourtant, il est
6vident que ces transferts, dont la part officielle repr6sente 24 pour cent du GDP ou 1300
US$ per capita, constituent un ddterminant majeur du niveau de vie et de consommation
des mdnages au Liban. De m6me, la distribution de ces transferts d6termine en grande
partie les dcarts et les disparit6s locales et r6gionales en termes de niveau de vie et de
pauvretd.

Cependant, 1'absence de donn6es nationales contraste avec l'existence de nombreuses
monographies et dtudes locales sur des villes et des villages dans diff6rentes rdgions du
Liban qui montrent -en d6pit du fait qu'elles ne soient pas toujours centrdes sur le
ph6nomdne migratoire- le rdle primordial des transferts effectuds par les dmigrds dans
l'dconomie et les d6penses de consommation de leurs familles et de leurs proches, aussi
bien ceux qui continuent de r6sider dans ces localitds que ceux que 1'exode rurale a conduit
vers Beyrouth.

L'enquAte effectu,le par Mounzer Jaber en 1995 auprds d'un dchantillon de 1005
mdnages originaires de lq zone frontaliire ou Sud occupde par Israel, et qui r6sidaient
alors ir Beyrouth (163 mdnages) et sa banlieue (842 menages) fourni des dldments
quantitatifs prdcieux sur le l'6tendue de la population rdsidente qui b6n6ficie du soutien
financier des dmigr6s.

Notons d'abord l'importance du phdnomdne migratoire'. sur l'ensemble des 1005
mdnages enqu6t6s, 301 mdnages (soit prds de 30%) ont au moins un membre de leur
famille (chef du mdnage ou descendant) 6migr6. Le nombre total des dmigrds s'6ldve d 699
personnes, soit 2,3 personnes par mdnages. Le ddpart d'une grande majoritd de ces 6migr6s
s'est effectu6 aprds la guerre et surtout aprds 1982: alors que 25 personnes seulement
(3,6%) avaient 6migrd avant 1969; 84 personnes (12%o) avaient 6migrd entre 1970 et
1981 ;251 personnes(36%) avaient dmigrd entre 1982 et 1988 et339 personnes (48.5%)
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avaient dmigrd entre 1989 et 199537. Par ailleurs, l'enquCte recense 164 personnes qui ont
effectu6 une migration de retour aprds une periode d'drnigration plus ou moins longue.

64 pour cent des mdnages rdsidents bdndficient d'un soutien financier rdgulier d'un
parent dmigri. L'enqu€te conduite par M. Jaber ne permet pas d'dvaluer la part des
transferts effectuds par les dmigrds dans les revenus et les ddpenses des menages. Elle
montre cependant que sur l'ensemble des mdnages repondants (929 rnenages), 599
mdnages (64.4%) regoivent des transferts reguliers d'un parent 6migr6 (sans prendre en

compte les aides occasionnelles ou celles effectu6es dans des situations exceptionnelles ou
d'urgence, ni les aides adressdes aux villages et dont certaines sont distribuees aux familles
en besoin). On peut egalement noter que dans la moitid des cas, ces transferts s'dtendent au

deld des membres des mdnages des dmigrds pour inclure des parents autres que leurs
ascendants et leurs descendants.

Parmi les 6tudes concernant des localitds, on peut citer l'6tude de Kadija Ayoub
(2008) concernant le village de Aynata au Sud Liban prds de Bint Jbeil dont la population
registr6e (prds de 8000 personnes) se distribuent entre le village (prds de 1300 rdsidents en
hiver), Beyrouth et sa Banlieue de (prds de 5000 personnes) et les pays d'immigration
(prds de 1700 personnes qui se trouvent aux Etas Unis, en Afrique de l'Ouest et surtout au
Koweit et dans les autres pays arabes pdtroliers). Cette dtude montre clairement que les
remises des 6migrds, en particulier ceux du Koweit et, par la suite, dans les autres pays les
pays du Golfe ont constitud, depuis les anndes cinquante, la principale source de revenu
pour une grande partie des mdnages, aussi bien ceux qui sont rest6s dans le village que
ceux qui se trouvent dans la Banlieue de Beyrouth. On peut egalement citer le cas du
village de Lala dans I le sud-ouest de la Bekaa dont la population dmigrde est estimde d

prds de 7000 personnes qui se distribuent entre le Canada, le Brdsil, l'Argentine et la
Colombie, alors que la population qui continue de r6sider dans le village compte 2500
personnes dont prds de 70 pour cent ddpendent totalement ou partiellement des transferts
effectudes par leurs parents drnigr6s. (A. Diab 2007, Amery & Anderson 1995) C'est aussi
le cas de Kaakour dans le Mont Liban avec ses migrants en Arabie Seoudite (M. Nancy
1985) ; de Beit Chabab dans le Mont Liban dont l'espace migratoire, traditionnellement
centrd sur la Guinde et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, s'est r6cemrnent dtendu vers
les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.(M. Asmar 1985); de Kfar Rouman au Sud Liban
(M. Nancy 1985, E. Longuenesse 1986) ; la ville de Saida au Sud Liban (M. El-Hachem
l e81).

L'impact des fransferfs des 6migr6s sur la pauvret6

Malgrd la grande importance des transferts effectu6s par les immigrds dans la
d6termination des revenus et du niveau de vie des m6nages au Liban, le fait migratoire est

encore totalement ignord par les enqu€tes et les dtudes sur la pauvretd. Il en va ainsi de
l'dtude la plus rdcente sur la Pauvretd et la Distribution des Revenus (2008), qui se base sur
l'analyse des rdsultats de l'enquOte sur les conditions de vie des m6nages effectu6e en
2004. Comme cette enqu6te ne comprend aucune question sur l'6migration et sur les
remises des 6migrds, l'analyse des niveaux de vie et de consommation des mdnages ainsi

37 Le caractdre r6cent de cette emigration traduit sans doute, en partie, la faiblesse des traditions
migratoires dans une grande partie des villages de la zone frontalidre. Mais il est egalement li6, en
grande partie, au fait que l'enqu6te se limite aux chef de familles et aux descendants des mdnages
rdsidents, excluant ainsi du champ d'investigation les m6nages qui avaient 6migr6 dans leur totalite
et dont l'dmigration est bien plus ancienne que les migrants dont la famille est encore au Liban.
L'enqu6te elle-mCme laisse entrevoir ce fait puisque parmi les 301 mdnages r6sidents concernds par
I'dmigration d'un ou de plusieurs de leurs membres, 204 m6nages ddclarent au moment de l'enqu6te
qu'ils avaient ddjd entrepris les ddmarches pour rejoindre leurs parents 6migrds.
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que l'analyse de la pauvretd restent incapables de prendre en considdration l'emigration et

ses impacts. Pourtant tout tend d montrer que la distribilion inegale des impacts et des

elfets de I'dmigralion constitue au Liban un ddterminant majeur des niveaux de vie, de la
pauvretd et de la disparite locale et regionale. Il suffit d'ailleurs de pr6ter un minimum
d'attention d la fagon dont les populations locales ddcrivent et expliquent les dcarts socio-
dconomiques entre les diffdrentes rdgions et localitds, et entre les farnilles dans une mdme
localitd, pour se rendre compte de l'importance du phdnomdne migratoire.

Disparitds rdgionales et dmigration

L'6tude de l'UNDP sur la pauvretd et la distribution des revenus (2008), analyse la
pauvretd au Liban sur la base des depenses de consommation des rndnages en 2004-2005.

La distribution geographique de la pauvrete et de l'extr6me pauvretd est marquee par
une grande disparite rdgionale.

L'dcart le plus frappant est sans doute celui qui sdpare le Nord Liban de Beyrouth. Le
taux de pauvretd globale dans le Nord (52%) est presque dix fois plus 6levd qu'ir Beyrouth
(5,8%). Non seulement les mdnages pauvres dans le Nord representent-ils une grande
proportion de la population, mais leurs niveaux de d6penses, en moyenne, sont de surcroit
trds en dessous du seuil de pauvretd : le ddficit de pauvretd par habitant dans le Nord est de
2,4 fois celui du ddficit global. Ainsi, cette r6gion qui regroupe 20,7 pour cent de la
population libanaise concentre 46 pour cent de la population extr6mement pauvre et 38
pour cent de l'ensemble des pauvres du pays. De plus, la d6sagr6gation des donndes par
strate montre que, dans le Nord, le taux pauvretd est encore plus 6lev6 d Akkar (63%) et
dans ir Tripoli (51%), alors qu'il est au dessous de la moyenne nationale d Batroun et
Bcharrd (25%).

Source: Poverty and lncome Distribution in Lebanon, UNDP 2008

Cependant, ce qui est encore plus frappant c'est les faibles taux de pauvretd et
d'extr6me pauvretd dans la r6gion de Nabatieh (19% et 2,2Yo, respectivement). Contre
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toute attente, cette rdgion consid6r6e traditionnellement parmi les plus pauvres du pays,
enregistre des taux de pauvretd significativement plus faiblse que ceux enregistrds par
toutes les autres r6gions, y compris le Mont Liban qui est, en dehors de Beyrouth,la zone
la plus riche et la plus ddveloppde du pays. Ces rdsultats sont d'autant plus dtonnants que
tous les indicateurs de pauvret6 autres que celui de la pauvretd mondtaire mesurde par les
ddpenses de consommation rapprochent fortement la rdgion de Nabatiyeh de la rdgion du
Nord et la place parmi les rdgions les plus pauvres du pays. En effet, en mesurant la
pauvret6 par l'indice des < Besoins Essentiels Non Satisfaits > ("Unsatisfied Basic
Needs"), lequel combine plusieurs indicateurs tels que l'dtat du logement et la suface
habitable, le raccordement aux r6seaux d'eau potable et d'assainissement, la scolarisation
et le niveau d'education, la possession de voiture, le taux de ddpendance dconomique ,

l'6tude de I'IINDP fait apparaitre que Nabatieh est la rdgion la plus pauvre du Liban (50%
des mdnages ont des besoins essentiels non satisfaits, contre 44%o pour le Sud et 42%o pour
le Nord).

Les remises des imigris constituent probablement le seul facteur qui pourrait
expliquer le faible taux de pauvretd < monitaire > dans la rigion de Nabatiyeft. Plusieurs
dldments d'information appuient cette hypothdse :

1 . Cette r6gion, a enregistrd depuis 197 5, avec Beyrouth, les plus fort taux
d'dmigration au Liban. (USJ 2002 et2009)

2. Les d6penses de consommation par habitant d Nabatiyeh ont enregistr6, entre
1997 et 2005,la plus forte augmentation au Liban : elles ont cru d un rythme
annuel de 5,8 pour cent, contre une moyenne annuelle de 2,7 et 5 pour cent e
Beyrouth et seulement 0.1 pour cent dans la r6gion du Nord. Si la forte
croissance des ddpenses de consommation n'est pas surprenante ir Beyrouth
compte tenu de f importance des investissements et de la cr6ation d'emploi
qui ont eu lieu au cours de la p6riode consid6r6e, elle reste surprenante d

Nabatiyeh et pourrait difficilement 6tre expliqu6e par d'autres facteurs que
l'augmentation des transferts effectu6s par les 6migr6s d leurs familles et i
leurs parents.

3. Les revenus des m6nages dans cette rdgion (sans prendre en compte les
transferts effectu6s par les 6migrds) sont en moyenne plus faible que ceux des
m6nages dans toutes les autres rdgions du Liban, y compris le Nord : D'aprds
I'enqu6te de I'USJ, 60 pourcent des m6nages avaient en 2007 un revenu
mensuel inferieur e 800 US$, contre 45 pourcent dans la r6gion du Nord, 24
pourcent dans le Mont Liban et 37 pourcent pour l'ensemble du Liban. Les
m6nages qui avaient un revenu inferieur A 333 US$, 6taient de 21 pourcent i
Nabatiyeh contre 21 pourcent dans le Nord, 7 pourcent dans le Nord et 15
pourcent dans l'ensemble du pays. Seules les remises des 6migr6s pourraient
donc expliquer le grand d6calage entre, d'un cot6, le classement d'une grande
partie des m6nages d Nabatiyeh en bas de l'6chelle de revenu et, d'un autre
cot6, la forte croissance des d6penses de consommation et le trds faible taux
de pauvret6 mon6taire mesur6e par ces d6penses de consommation.

Les zones les plus pauvres du pays sont celles qui sont les plus ddpourvues de
traditions migratoires et qui sont resties relalivement en marge du mouvement ricent
d'dmigration. Tel est en particulier le cas des districts d'Akkar dans le Nord, de Hermel et
de Baalbek dans la Bekaa. Au cours de la pdriode 1975-2001, ces districts enregistrent des

taux d'6migration au moins quatre fois moins dlev6s que ceux enregistrds par les districts
de Nabatiyeh et par Beyrouth (USJ 2003). La faiblesse du mouvement migratoire dans ces

districts les distingue 6galement des autres districts voisins appartenant aux m6mes
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rdgions : Dans le Nord, une forte opposition se dessine entre Akkar et tous les autres

districts de la r6gion, dont certains (Menieh, Koura et Zgharta) ont une trds vieille tradition
migratoire et ont dte, d partir 1975, massivement touchds par 1'6migration. Dans la Bekaa,

la mOme opposition se dessine entre Hermel et Baalbak, d'une part, et les deux districts de

Rachaya (au sud de la Bekaa) et de la Bekkaa Ouest (au sud ouest de la Bekaa). Les
rdsultats de la deuxidme enqu6te de I'USJ, concernant la pdriode 199l-200'7, ne donne pas

d'information sur f intensitd du mouvement migratoire d 1'dchelle des districts. Cependant,
d l'dchelle des rdgions, les deux r6gions de la Bekaa et du Nord enregistrent les taux
d'dmigration les plus faibles du pays (7% et 9o/o respectivement, contre 15% d Nabatiyeh et
d Beyrouth). Or, compte tenu de la forte tradition migratoire de la plupart des districts de

ces deux r6gions, tout laisse d penser que les faibles taux d'dmigration enregistr6s par ces

deux r6gions (le Nord et la Bekaa), rdsultent du fait que les trois districts Akkar, Herrrel et

Baalbek continuent d'6tre en marge du mouvement migratoire.

lmpacts macro6conomiques des transferts

Les transferts de fonds des imigrds ont un rdle ddterminant dans l'dquilibre de la
balance des paiements.

Les flux de capitaux transfdr6s par les 6migrds au Liban sous formes de remises,
d'investissements ou de ddp6ts bancaires constituent une composante essentielle de

l'dconomie libanaise et jouent un r6le central dans l'6quilibre macro6conomique du pays.

En effet, la balance commerciale se caractdrise au Liban par un trds faible taux de

couverture des importations par les exportations (21,5 pourcent en 2008) et, par
cons6quent, par un ddficit structurel et grandissant. Ce ddficit commercial est ainsi passd

de 4,8 milliard de US$ en 2003 it 17,2 milliards de US$ en 2008 (IMF 2009). En termes
relatifs, il a augment6, au cours de la m6me p6riode, de24,2 pour cent du GDP d 38,6 pour
cent du GDP. Il s'agit de l'un des ddficits les plus larges dans le monde.

Pourtant, le Liban rdussi d maintenir un solde positif de la Balance des paiements,
grdce, en grande partie, aux flux de capitaux en provenance de la diaspora.

Les transferts effectuds par les 6migrds, reprdsentant 20 it 24 pour cent du GDP au
cours des dix dernidres anndes, jouent un r6le essentiel dans le comblement du d6ficit
commercial et dans l'6quilibre de la balance du paiement. Par ailleurs, une large part des
investissements directs dtrangers (IDE) est en fait effectude par les expatri6s libanais et par
des entreprises qu'ils d6tiennent d 1'6tranger, notamment dans les pays arabes pdtroliers.
(ESCWA 2008) Les donn6es les plus r6centes publi6es par I'IINCETAD font apparaitre
que les IDE ont atteint 3,6 milliards de US$ en 2008 soit 12,5 pour cent du PIB38.

Aussi, en d6pit de l'absence de donnds fiables3e, il est dvident que les d6p6ts
bancaires effectuds par la diaspora constituent une part substantielle des ddpdts des

banques commerciales libanaises, lesquelles ont atteint, en 2008, 82 milliard de US$, soit
282%o du PIB -un ratio qui est le plus 6lev6 au monde aprds le Luxembourg. Pour la seule

38 Selon les estimations de I'Autorite de ddveloppement des investissements du Liban (IDAL), plus
de la moiti6 des IED en 2006 se sont dirig6s vers le secteur rdsidentiel et immobilier, tandis que 40
pour cent se sont dirigds vers les services financiers et du tourisme. En revanche, les IDE qui se sont
orient6 vers l'industrie et I'agriculture sont rest6s n6gligeables.
3e D'aprds les donn6es de la Banque du Liban les d6p6ts des non r6sidents s'6ldvent, en juin 2OOg, il
prds de 14 milliards de US$, soit 16 pour cent des dep6ts des banques commerciales libanaises.
Cependant comme, le soulignent plusieurs rapports du FMI, ce montant est largement sous-6valu6
du fait qu'une grande partie des emigr6s qui effectuent des d6p6ts dans les ces banques ont des
comptes r6sidents.
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ann6e 2008, les ddp6ts effectues par les expatrids dans les banques libanaises ont 6t6
estimds par le FMI d prds de 3 milliards de US$. (IMF 2009).

En plus de ces flux de capitaux provenant de la diaspora, il faut sans doute prendre en
compte le fait que les dmigrds constituent plus que la moitid des touristes qui visitent le
Liban.

Bref, s'il est vrai que l'econornie libanaise est essentiellement basde sur le secteur
tertiaire, il est aussi vrai qu'elle est, et de plus en plus, une dconomie fortement ddpendante
des transferts et des revenus gdndrds par l'6migration.

Les transferts effectuds par la diaspora contribuent-ils d faire de I'iconomie
libanuise une dconomie de rente atteinte par le <syndrome hollandaie ?

Est-il possible, au bout du compte, de dresser un bilan global des impacts
dconomiques des transferts au Liban ? Nous connaissons les termes du d6bat : les remises
peuvent contribuer au ddveloppement dconomique du pays qui en bdndficie comme elles
peuvent, en se dirigeant essentiellement vers la consommation, produire des effets ndgatifs
similaires d ceux observds dans les 6conomies de rentes : accroissement des importations et
du ddficit de la balance commerciale (<effet boomerang>>) ; augmentation de la demande
des biens dchangeables provocant une sur6valuation du taux de change rdel qui, d son tour,
rdduit la comp6titivitd des produits locaux sur les marchds d'exportation et sur le marchd
local, et contribue alors ir orienter les ressources vers le secteur des biens non marchands et
d dirninuer la crdation d'emploi, incitant ainsi d 6migrer. (<Syndrome hollandais>).

L'absence de donndes sur l'emploi des transferts des 6migrds libanais rend trds
difficile et hasardeuse toute rdponse d la question relative aux effets d'ensemble des
transferts sur le d6veloppement 6conomique.

Cependant plusieurs faits syrnptomatiques du <syndrome hollandais> doivent 6tre
soulign6s :

Le taux de change rdel a connu depuis 1990 uneforte augmentation. Une analyse
conduite par une 6quipe de la banque mondiale en 2007 montre que, depuis 1990, le
taux de change rdel au Liban (le prix des biens produits localement en comparaison
avec le prix des m6mes biens produits d l'dtranger) a 6t6 multipli6 par un facteur
allant de deux ir trois. Une telle apprdciation du taux de change rdel est probablement
li6e au grand afflux de capitaux en provenance de l'dtranger, notamment les
transferts effectu6s par les 6migrds.

La m€me analyse signale 6galement l'existence de nombreux indicateurs montrant
une forte orientation des ressources vers des secteurs de biens non marchands or) les
potentiels de gains de productivitds sont nettement plus faibles que dans les secteurs
des biens marchands. (WB, Exploring Lebanon's Growth Prospects, 2007)

La faiblesse du taux d'activit6 au Liban, en particulier parmi les femmes. Certes, il
n'y a pas de donn6es montrant un lien entre le faible taux d'activit6 et les transferts
des 6migr6s. Cependant la question reste posde.
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10. L'impact de Ia crise financidre et
6conomique internationale sur
l'6migration et sur !'6conomie libanaise

Au cours de la deuxiime moitii de l'annde 2008, I'dmigration et I'iconomie
libanaises semblaient Ate particuliirement vulndrables aux effets de la crise
dconomique et Jinanciire internationale.

Les institutions internationales et les 6conomistes s'accordaient pour souligner les
multiples facteurs de fragilit6 et de risque de l'dconomie libanaise:une dette publique qui
atteint 160 pour cent du PIB et qui fait du Liban l'un des pays les plus endettd du monde;
un systdme bancaire dollarisd, qui est, d'une part, foftement impliqud dans le financement
de la dette publique et du d6ficit budgdtaire croissant du gouvemement et, d'autre part,
fortement dependent des ddp6ts effectu6s par la diaspora et par les investisseurs des pays
pdtroliers ; une forte d6pendance de l'dconomie et des m6nages des transferts financiers
effectuds par les en-rigrds ; une forte d6pendance des investissement directs dtrangers
(lDE), qui sont effectuds par les expatrids et leurs entreprises ainsi que par les investisseurs
des pays pdtroliers et qui reprdsentent l0 d 12 pour cent du GDP ; Un 6norme ddficit de la
balance commercial qui ddpasse 25 pour cent du PIB et qui n'est combld que grdce aux
transferts des 6migr6s, aux ddp6ts des non r6sidents, aux investissements dtrangers et au
tourisme...

Diffdrentes analyses et projections ont soulign6 plusieurs effets probables de la crise
dconomique sur 1'dmigration libanaise en 2009:

o Une perte d'emploi et le retour d'un certain nombre d'dmigrds au Liban ;

o Un fort ralentissement des flux d'6migration ;

o Une diminution des transferts financiers effectuds par les dmigr6s pouvant aller,
selon les projections de I'IMF, de l6 pour cerfi (2,4 pour cent du PIB) d 25 pour cent
(3 pour cent du PIB) ; (lMF 2008)

o ljne large baisse des investissements et des ddpdts bancaires effectuds au Liban par
les dmigr6s; (IMF 2008)

Les impacts sur l'6migration dtaient considdrds comme pouvant 6tre particulidrement
importants dans les pays pdtroliers du Golfe (qui sont la source de plus de la moitid des
transferts vers le Liban) otr les effets de la crise dconomique et financidre se conjuguent
avec la chute des prix du pdtrole. (BM 2008)

Par ailleurs, selon les projections de I'IMF, le tourisme et les investissements directs
6trangers (effectuds par des investisseurs des pays du Golfe) dtaient susceptible
d'enregistrer une forte baisse en2009.

Bref, tout laissait d penser que la crise se traduirait en 2009 par un ralentissement
marqud de l'6conomie libanaise, fortement ddpendante de l'dmigration et des ressources
qu'elle gdndre. Ainsi, selon les projections initiales de I'IMF, le taux de croissance
dconomique devrait baisser de 8,5 pourcent en2007 d 3 pourcent en 2009.

Cependant, pour beaucoup d'observateurs, au lendemain de la faillite de banque
d'investissement amdricaine Lehman Brothers, < le Liban apparaissait comme un candidat
de choix pour devenir un cas d'dcole de la crise des march6s financiers dmergents. ) (IMF
200e)

Pourtant, l'dconomie libanaise d6pendante de l'6migration a, encore une fois, d6fi6
les pronostiques. Non seulement elle a 6chapp6 aux risques menagants de la crise, mais en
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plus, elle affiche tous les signes d'une forte croissance dconornique de 7 pour cent.
(Derniere projection du FMI publide en septembre dernier)

Le systime bancaire libanais est restd d l'obri de la crise Jinanciire internationale
et s considirablement accru ses ddpdts. En effet, les banques libanaises (une soixantaine
au total) dont les ddpdts reprdsentent le triple du PIB n'ont 6t6 nullement impliqu6es dans
les pratiques qui ont dbranld le systdme bancaire international. Depuis les ddbuts des

ann6es quatre-vingt-dix, le Gouverneur de la Banque du Liban Riad Salameh (class6 deux
fois meilleur gouverxeur de Banque centrale au monde par le magazine Euromoney) a mis
en place une sdrie de mesures preventives reglementant l'octroi de crddits et interdisant
strictement les placements bancaires dans des produits d haut risques tels que les subprime.
Ainsi, d la diffdrence de nombreuses banques dans la rdgion, en particulier dans les pays du
Golfe, les banques libanaises n'ont enregistrd aucune perte lide aux effets directs de la crise
du systdme bancaire international. La crise financidre a paradoxalement profitd aux
banques libanaises. La faillite de Lehman Brothers et surtout les effets de la crise sur les
marchds financiers dans les pays du Golfe, ont entraind un grand afflux des d6p6ts en
provenance de la diaspora et des investisseurs des pays petroliers. Les ddp6ts bancaires ont
ainsi enregistrd une croissance annuelle de 20 pour cent en passant de14 d 88 milliards de

US$ entre juillet 2008 et juillet 2009. Les actifs des banques commerciales ont atteint, en
juillet 2009, 105 milliards de US$, soit 365 pour cent du PIB de I'annde 2008. Les r6serves
en devises de la Banque centrale ont augmente de 60 pour cent, ce qui est 1'6quivalent de
70 pour cent du GDP. La Balance de paiernents a enregistrd un excddent de 2,1 I milliards
de dollars au cours des 6 premiers mois de 2009, alors que 1'excddent au cours de la m6me
pdriode de l'ann6e 2008 n'6tait que de 82,8 million de US$.

Les pertes massives 'emploi par les dmigrds et le mouvement de relour, qui avaient
dtd prddit comme consiquence de la crise, n'ont pas eu lieu. Peu d'dmigrds libanais ont
perdu leur emploi dans les pays pitroliers, et il n'y a pas eu de mouvement perceptible de
retoar d'dmigrds en lien avec la crise.

Pendant plusieurs mois, d partir de troisidme trimestre de l'annde 2008, des dizaines
d'articles ont 6td publi6s dans les journaux libanais, sur la perte massive d'emploi par les
6migr6s dans les pays du Golfe et sur le retour < imminent > au Liban de plusieurs dizaines
de millier d'entre eux.

De fait, il n'existe pas de source d'information fiable indiquant une perte massive
d'emploi par les libanais d l'6tranger, notamment dans les pays du Golfe, ou un
mouvement significatif de retour lid d la crise et d ses effets. Par contre, une enqu6te
r6alis6e ir la fin du premier trimestre 2009 par InfoPro auprds d'dchantillons d'dmigrds
libanais dans les diffdrents pays du Golfe, sur f impact des la crise sur les expatrids libanais
dans ces pays, montre que le nombre de ceux qui avaient perdu leur emploi 6tait de trois
pour cent. Cependant, seulement la moitid de ces pertes d'emploi sont li6es d la crise et d
ses cons6quences (licenciement, suspension ou arrdt de projets...). Pour l'autre moitid, la
perte d'emploi dtait lide i des fins de contrats d dur6e d6terminde ou ir des ddmissions pour
des raisons personnelles. .. (Les quotidiens libanais El-Balad et An-Nahar dt 171412009)

Les Transferts financiers effectuis par les dmigris ont augmenti en 2008. Ils ont
atteint 6 milliard de dollars, contre 5,8 million de dollars en 2007. Nous ne disposons pas
d'information sur les transferts des imigris vers le Liban en 2009. Cependant, plusieurs
dliments d'analyse et d'information conduisent d penser que leur montant en 2009 ne
serait pas inferieur d celui enregistri en 2008.

En Novembre 2008, La Banque Mondiale avait estimd que les transferts d partir
des pays pdtroliers du golfe allaient enregistrer une forte baisse en 2009. L'6quipe
Migration and Remittances s'est chargde d'estimer les impacts que la crise pourrait avoir
sur les flux des transferts d partir des diffdrentes rdgions d'immigration. La conjonction des

effets de la crise financidre et de la chute des prix du pdtrole l'a conduit d pronostiquer
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pour 1'annee 2009 une diminution plus importante des transferts des ernigrds ir partir des

pays du Golfe en comparaison avec les transferts ir partir de l'Europe et des USA. Ainsi, il
a estimd que la croissance des remises d partir des pays CCG passerait d'un taux positif de

37,6 pour cent en 2008 A un taux negatifde 9 pour cent en 2009. En comparaison, les taux
de croissance des transferts, en 2009, d partir l'Europe des quinze et des USA devaient
6tre, de -7,6 pourcent et *1,4 pourcent, respectivement. Par consdquent, les pays

destinataires les plus affect6s seraient ceux dont les transferts proviennent des pays du

Golfe : les pays de la r6gion MENA, dont le Liban, (lesquels enregistreraient en 2009 une
diminution des transferts de l'ordre de7 d 13 pour cent), ainsi que les pays de l'Asie du
Sud. (BM, Migration and Developrnent Brief No 8, novembre 2008)

Contrairement aux estimations initiales de la Bunque Mondiale, Les donndes
provenant de dffirents pays monlrent que les transferts d partir des pays du Golfe sont
ceux qui ont dtd les moins affectis par la crise.

En effet, les pays dont les transferts proviennent des Etats Unis sont ceux qui ont
effectivernent enregistrd les plus forte baisses en 2009: les transferts en direction de

1'Am6rique Latine, des Caraibes ont enregistrd une forte baisse au cours des six premiers
mois de l'annde 2009. Cette baisse a ete, par exemple, de 1l pour cent pour le Mexique
(suite d un declin de 4 pour cent en 2008) et de 17 pour cent au Jamaique, 10 pour cent
pour le Salvador et le Guatemala. Par contre, les remises en provenance des pays du Golfe
ont continud d enregistrer en 2009 un taux de croissance positif. La situation de

Bangladesh et du Pakistan, qui ont une forte dmigration dans les pays du Golfe et aux
USA, est particulidrement concluante : Alors que les transferts que ces deux pays ont regus
en provenance des Etats-Unis ont baissd en 2009, le taux de croissance de ceux en
provenance des pays du Golfe diminue tout en restant positif.

Taux de croissance des transferts en provenance des pays du Golfe (GCC) compare ?r celui des transferts
en provenance des USA en 2008-2009.
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Source: Banque Mondiale, Migration and Development Brief No 10, juillet 2009, (d partir des donn6es des Banques Centrales des deux pays).

Si l'on suppose que les transferts des libanais dans les pays du Golfe (lesquels
reprdsentent plus que la moitid de l'ensemble des transferts) et aux USA suivent,
grossidrement, les m6mes tendances que celles observdes dans les cas du Pakistan et de
Bengladesh, on peut estimer que les transferts en 2009 ne subissent probablement pas une
baisse importante.

Plus g6ndralement, ces donndes tendent d montrer que les transferts des migrants ne
sont pas directement li6s aux variations des prix de p6trole, surtout les variations
relativement d court terme. Les r6serves accumuldes par ces pays sont souvent utilis6es de
manidre ir assurer une certaine continuitd dans les travaux de ddveloppement et de
construction impulsds par les autoritds publiques. De plus, la crise financidre qui a

sdvdrement affectd l'Emirat de Dubai (centre financier et commercial), n'a pas eu des
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effets s6vdres en Arabies Saoudite et dans les autres pays du golfe, dont les dconomies
dependent surtout des revenus p6troliers.

La crise semble afficter ndgativement les investissements directs dtrangers (IDE)
lesquels pourraient enregistrer une baisse de pris de 20 pourcent en 2009.

Comme il a ddjd 6td signal6, les IDE ont totalise 3,61 milliard de US$ (12,5%du PIB)
enregistrant ainsi une croissance de 32 pourcent en comparaison avec l'ann6e 2007. Nous
ne disposons pas d'estimations fiables concernant l'annde en cours. Cependant, le
prdsident de l'Autoritd de D6veloppement de l'Investissement du Liban (ADIL) a

rdcemment prddit un recul des IDE qui passeraient de 3,6 milliard de USS en 2008 d 2,9
milliards US$ en 2009. (The Daily Star,9 septembre 2009). Cette baisse est sans doute lide
d la crise et ir ses impacts dans les pays du Golfe, mais elle est sans doute lide aussi d
l'instabilit6 politique du Liban dont le signe le plus manifeste est l'dchec des groupes
politiques, depuis bientdt trois mois, d former un gouvernement.

Une croissance considirable du nombre de touristes, dont une bonne partie est
constitude pur des dmigris libanais.

L'annde 2008 avait ddjd dtd marqu6e par une forte croissance du tourisme. Le nombre
de touristes atteint 1,33 millions, soit une hausse d,e 3lo/o par d 2007 et de 4oh par rapport d
2004, consid6r6e comme la meilleure annde depuis la fin de la guerre civile.

Au cours des 8 premiers mois de2009,le nombre de touristes a dtd de 1,284 milles,
soit une augmentation de 45%o par rapport d la m0me pdriode de l'ann6e 2008. (886 mille).
42Yo, des touristes en provenance des pays arabes ; 24% en provenance de l'Europe;
l4,4oA en provenance de l'Asie et 13,20 en provenances du continent amdricain.
(Ministdre du Tourisme)
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Conclusion

Au vu des dpreuves que le Liban n'a cess6 de vivre depuis un peu plus de trois
d6cennies, le fait qu'il ait simplement survdcu est, au premier abord, assez surprenant.
Ddjd, en 1976, iL peine un an aprds le d6clenchement de la guere civile, les destructions
massives subies par Beyrouth, qui concentrait la plupart des activit6s dconomiques du
pays, ont conduit de nombreux dconomistes d pr6dire le naufrage d'une 6conomie basde

sur les activitds commerciales, les selices et le tourisme, et l'appauvrissement de la
grande majoritd de la population. Pourtant, en ddpit de sa vulndrabilitd, le Liban a, maintes
fois, ddfi6 les pronostiques. Sa population et son dconomie ont rdussi, tant bien que mal, ir

survivre d plus de 15 ans de guerres < civiles >, d plus de deux ddcennies d'occupation
isradlienne d'une partie du pays -occupation ponctude et poursuivie par s6rie de guerres et
d'offensives destructrices, d une lourde mainmise syrienne, aux difficultds qu'dprouve
l'6conomie, dans un contexte d'insdcuritd et d'instabilitd politique, d surmonter le lourd
passifdes guerres.

Le double visage de l'6migration !ibanaise

Face d la guerre et d ses d6sastreuses consdquences sociodconomiques, des centaines
de milliers de libanais ont pris les chemins de l'exil et de 1'6migration, reactualisant ainsi
une tradition migratoire plus que sdculaire. Cette vague massive d'6migration a continud et
s'est m€me acc6l6rde aprds la fin de la guerre civile en 1990, sous la pression des
conditions d'insdcuritd d'occupation au Sud, des difficult6s 6conomiques et de l'incapacit6
du march6 du travail d offrir des opportunit6s d'emplois d une population active fortement
croissante.

Au bout du compte, alors que la population rdsidente libanaise compte aujourd'hui
moins que 4 millions d'habitants, le nombre d'dmigrds partis aprds 1975 s'dldve d prds
d'un million de personnes. Ainsi, sans prendre en compte les 6migrds partis avant la guerre
(ni les descendants des 6migrds n6s dans les pays d'immigration), le taux d'dmigration
s'6ldve-t-il d prds de 20%o. I1 s'agit du taux d'6migration, de loin, le plus 6lev6 dans la
r6gion. Bien qu'elle entraine dans son mouvement tous les niveaux de qualification, cette
6migration touche en particulier les personnes ayant un haut niveau de qualification. Ainsi,
dans les seuls pays de I'OCDE, les migrants hautement qualifi6s reprdsentent prds de 44
pourcent de l'ensemble de la force de travail hautement qualifide du Liban. Ce taux
considdrable est parmi les plus 6lev6s du monde. De plus, si l'on prend en compte
l'dmigration vers les pays arabes pdtroliers, le taux d'6migration des personnes qualifi6es
d6passerait certainement 60 pour cent. Ce chiffre d lui seul suffit d susciter une (( peur
absolu >> quant au devenir du Liban.

Pourtant, les impacts de 1'6migration sur le Liban sont loin d'6tre univoques. En
analysant l'dmigration libanaise, nous nous sommes efforc6s de rendre compte, au moins
partiellement, de la multiplicitd et de l'ambivalence de ses effets sur l'6conomie et la
socidtd libanaises. De part en part, cette 6tude est ainsi traversde par une tension lancinante
qui pourrait paraitre, d premidre \.ue, comme une contradiction, entre les impacts
< positifs > de l'6migration et ses impacts < n6gatifs >>. Tour d tour, l'6migration, et le
Liban avec elle, semblent alors balancer entre deux figures : celle d'un Sisyphe
s'employant inlassablement d construire les mdcanismes et les filidres de la survie d'une
population et d'un pays plong6s dans les < sombres temps >> des guerres et des crises
interminables - des gueffes et des crises que les puissances et les conflits rdgionaux ne
cessent d'alimenter; et celle d'un sauve-qui-peut-gdndral d'un peuple i la limite de la
perdition et d'un pays au bord du naufrage : des populations qui se prdcipitent vers
l'dchappatoire de l'exil (y compris les camps allemands de l'exclusion et la d6gradation)
en laissant derridre elles des villages et des villes entidres habitds par < la peur absolue >> de
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l'extinction, un pays en sursis, en proie aux < chiens de la nuit >, qu'ils soient miliciens,
occupants, ou despotes locaux et rdgionaux...

Peut-on alors, au terme provisoire de cette recherche, dvaluer et ddgager l'effet
d'ensemble de 1'drnigration et des processus qu'elle suscite? Qu'elle est au bout du compte
la figure qui l'emporte, celle de la survie ou celle du sursis ? Il nous parait difficile de
rdpondre d cette question. La difficult6, voire l'impossibilitd d'apporter une r6ponse ne
provient pas seulement du caractdre limitd et partiel de cette 6tude et des donn6es dont elle
dispose. Elle provient essentiellement de la nature, pour le moment, inddcidable de la
rdponse, du fait que cette rdponse reste aujourd'hui essentiellement suspendue d

l'dvolution de la situation politique au Liban et surtout dans la rdgion. En effet, plus que
jamais, 1'avenir et la stabilitd du Liban, le ddveloppement de son dconomie, 1'dvolution du
phdnomdne rnigratoire, le r61e et la contribution de la diaspora sont fortement ddtermin6s
par les issus qui seront trouvds aux conflits et aux crises dans la r6gion, en particulier le
confl it isradlo-palestinien.

Dans ce contexte, cette 6tude se doit insister sur le double visage, ambivalent et
contradictoire, de l'drnigration libanaise. A l'6gale des << adaptations secondaires > ddcrites
par Evring Goffman, ou encore des < solidaritds de dernier recours > dont parle Annah
Arendt, le fait et la tradition migratoires ont ete d la fois une grande < chance > qui a

pennis au pays et d sa population de survivre pendant les sombres temps qui continuent de
prdvaloir depuis 19J5, et un risque majeur qui pourrait non seulement hypoth6quer
l'dconomie libanaise mais aussi d6faire le pays lui-m6me.

La survie du Liban s'explique principalement par
l'6migration

I1 n'est pas exagdr6 de dire que le Liban d'avant guerre a dt6 en grande partie fait par
la migration. Comme le montre brillamment le travail r6cent d'Akram Fouad Khater, la
premidre modernitd du Liban du d6but du sidcle, la formation de sa premidre classe
moyenne, la transformation du r6le et du statut de la femme ont en bonne partie rdsultd de
la premidre vague d'dmigration et de ses effets de retour. Aussi, nombreux sont les signes
qui laissent entrevoir que 1'6migration a fortement contribud d la transformation des
structures sociales < f6odales > au Sud Liban et d la mobilit6 socio-6conomique de sa

population ; le double phdnomdne d'dmigration et d'immigration ont dgalement dtd des
facteurs ddterminants de la croissance dconomique et du rayonnement culturel du Liban
entre les 1950 et 1914.Depuis 1975, en d6pit de la raret6 des donn6es, nous pouvons sans
grand risque d'erreur affirmer que l'dmigration a dt6 le moyen de survie du pays et de son
dconomie, comme en tdmoigne l'importance des transferts effectuds par les 6migr6s (prds
de 25 pourcent du GDP, soit l'un des niveaux les plus dlev6s au monde) et leur
contribution majeure d l'6conomie des mdnages et ir l'dquilibre macrodconomique du pays.
Paradoxalement, l'dmigration a dgalement 6t6 le moyen qui a permis de sauvegarder et de
renouveler un capital humain sur lequel les guerres et leurs ddsastreuses consdquences
faisaient peser une menace de ddclin irrdmddiable. La formation d l'6tranger de dizaines de

millier d'dtudiants, les expdriences professionnelles dans les pays ddvelopp6s, le maintien
d'un niveau d'enseignement relativement 6levd dans une bonne partie des universit6 du
pays, la capacit6s des familles d faire face ir des d6penses d'6ducation sans rapport avec les
niveaux de salaires au Liban, sont autant de faits qui r6sultent du mouvement migratoire.
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L'emigration des hommes et des populations

Le r6le majeur des relais et des chaines rrigratoires. Ce mouvement d'dmigration
massive s'est developp6 dans et malgrd un contexte fortement marqud par les politiques
restrictives et selectives des principaux pays d'imrnigration de I'OCDE. Pour pouvoir
contourner ces politiques restrictives, une grande partie des nouveaux migrants ont alors
mobilis6 les multiples liens farniliaux et communautaires avec les anciens 6migrds libanais
installes sur le continent amdricain, en Afrique ou dans les pays arabes pdtroliers,
empruntant ainsi les filidres trac6es par les anciennes vagues migratoires que le Liban a

connues d parlir du troisidrne tiers du 19dme sidcle.

Les rdseaux, les relais et les chaines migratoires ont, par consdquent, fortement
ddtermind f inscription dans le courant migratoire, l'intensitd de l'dmigration, les
destinations migratoires, et surtout les formes d'insertion 6conomique dans les pays

d'immigration. Ces rdseaux et chaines migratoires ont 6td d'autant plus efficaces dans

1'accueil, l'installation et l'insertion des nouveaux arivants que la diaspora libanaise dans

la plupart des pays d'imrnigration dtait ddjd, depuis longtemps, structurde, sur le plan
dconomique, autour'de p6les comrnerciaux et entrepreneuriaux.

Une mondialisation de I'dmigration libanaise. Cependant, cette 6migration des

anndes de la guerre ne s'est pas limitde d la rdactivation et d la densification des anciens
espaces migratoires. Les filidres et les rdseaux de migration se sont rapidement dtendus
pour inclure des nouveaux points d'ancrage dans plusieurs pays europ6ens et
mdditerrandens qui n'6taient pas encore lids avec le Liban par des traditions migratoires.
Au bout du compte, deux processus sont all6s de pair : une mondialisation des destinations
de 1'6migration libanaise qui contraste fortement avec la situation des principaux pays
d'dmigration de la r6gion, et une structuration de l'6migration et des filidres migratoires sur
la base de reseaux familiaux et communautaires transnationaux.

Les ddpourvus de relais et de traditions migratoires ont 6t6 captifs des politiques
restrictives et de leurs procddures d'exclusion

En effet, la dynamique de l'6migration, aussi massive soit-elle, n'a pas engagd de

fagon homogdne l'ensemble des territoires et des groupes locaux. Elle a surtout mobilis6
les localites et les groupes familiaux qui s'dtaient engag6s depuis plusieurs gdndrations
dans le mouvement migratoire.

Par contre, les groupes d6pourvus de tradition de mobilit6 et de relais migratoires sont
g6n6ralement restds en marge du mouvement et de la dynamique migratoires. En plus des

faibles taux d'dmigration qui les caract6risent, ceux parmi eux qui ont 6migr6 sous la
pression des conditions d'insdcuritd sans avoir un haut niveau de qualification ont pour la
plupart 6t6 captifs des filidres de r6fugids humanitaires et ont subi les politiques
d'exclusion et de marginalisation en Allemagne et dans d'autres pays de l'Europe du Nord.

La migration-d6localisation des activit6s et des
entreprises

Le pr6sent rapport a rapidement analysd, d travers plusieurs exemples, cette
dimension qui est pourtant essentielle pour comprendre la dynamique migratoire et les
formes de mobilitd et de circulation qui caractdrisent l'dmigration libanaise ainsi que les
liens dconomique qui lie le Liban et la diaspora.

En effet, la grande originalit6 de la rdcente vague d'dmigration rdside en ceci que le
mouvement des hommes et des populations s'est effectui parallilement d une
diloculisation et d un transfert d'une partie des activitds dconomiques et culturelles qui
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faisait de Beyrouth une importante mdtropole rdgionale. Face d la guerre et d la situation
d'insdcuritd, l'drnigration/ delocalisation a dtd le moyen par lequel de nombreuses activitds
commerciales, culturelles et de services se sont reconstitu6es ailleurs, dans des espaces de

repli qui ont pris le relais de Beyrouth en assurant, partiellement, les fonctions et les r6les
qu'elle jouait dans la r6gion.

De plus, en cherchant des espaces et des activitds de substitution, les r6seaux
financiers, industriels, commerciaux et culturels libanais ont mobilisd les ressources et les
possibilites ouvertes par les rrultiples espaces migratoires. Ceci s'est traduit par
l'instauration de nouveaux circuits liant entre eux les dffirents points de localisution de
la diaspora libanaise.

Ainsi, si le Liban a perdu une partie importante de ses fonctions de relais et de
mddiation sur la scdne rdgionale, les rdseaux et les circuits d'immigration ont, par contre,
dessind d travers I'Europe, I'Afrique et les pays Arabes du Golfe un Liban dconomique et

culturel ext6rieur organisd sur le moddle de la diaspora.

Une organisation en diaspora

La prise en compte de cette organisation en diaspora est primordiale, non seulement
pour analyser I'immigration libanaise, mais aussi pour comprendre les formes par
lesquelles les familles et les communautds locales au Liban se sont ajust6es au contexte de
la guerre et aux difficultds 6conomiques de l'aprds guerre.

Plusieurs traits nous semblent caractdriser cette organisation en diaspora :

La diversit6 des formes d'insertion dconomiques et culturelles dans les diffdrents
pays d'accueil.

Primautd des fonctions de mddiation et de relais tant sur le plan 6conomique que sur
le plan culturel.
Inscription dans des circuits et des rdseaux ddterritorialisds et transnationaux : les
activit6s des groupes migratoires d6passent les cadres des pays d'accueil et du pays
d'origine pour s'dtendre ir I'espace d6localis6 oir se dispersent les diff6rentes
communautes libanaises et c'est dans le sillage de ces activitds que les r6seaux qui
lient les lieux de la diaspora se rdactualisent, se reconstruisent et se renforcent.

La d6localisation de ces rdseaux n'est pas toutefois exclusivement le propre de ceux
qui exercent des activit6s commerciales ou intermddiaires. Les parcours et les
trajectoires de la plupart des libanais s'appuient sur la force de ces liens faibles et
distendus. De ce point de vue, les liens de parentd constituent d la fois la base et
l'armature des r6seaux migratoires et des filidres de mobilitd.

Une circu lation migratoire

Domin6s par des paradigmes et des approches < sddentaristes > qui ne congoivent la
migration comme un mouvement d unidirectionnel, les dtudes et les recherches sur la
migration libanaise, ont totalement ignor6 la migration de retour et ses impacts, et encore
plus les formes de mobilitd et de circulation entre les diff6rents espaces de la diaspora.

Or, en ddpit de l'instabilitd politique et des difficult6s dconomiques la migration de
retour constituer un ph6nomdne important dont les effets et les impacts restent d 6tudier.

Cependant, de m6me que la l'dmigration ne signifie pas une s6dentarisation d6finitive
dans les pays de destination, la migration de retour est loin de signifier un retour ddfinitif
qui met un terme d la migration. Le ddpart comme le retour sont souvent des 6tapes dans
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des parcours migratoires faits de retours altem6s, de va et vient, de mobilitds et de

circulations dans I'espace d6localisd de 1a diaspora.

La circulution migratoire clans I'espace rdgional. Les exemples abordds dans cette

etude ainsi que d'autres qui n'ont pas pu 6tre analysds laissent entrevoir un espace r6gional
de mobilitd et de circulation des migrants libanais incluant le Liban, les pays du Golfe et

certaines villes europdennes, en particulier Paris et Londres. Cependant, en plus des

rdseaux 6conomiques des libanais, cet espace rdgional de mobilitd et de circulation s'appui
dgalement sur des la multiplication des migrations courtes et des retours alternds, et surtout
sur le ddveloppement de nouveaux modes de vie fondds sur une faible ou partielle
sddentarisation. Ainsi, le developpement des technologies de la communication et les

distances relativement courtes qui sdparent les pays de la r6gion conduisent un nombre de

migrants de plus en plus croissant d construire leur vie sur la base d'une double r6sidence,

d'une migration cyclique ou alternde, d'un temps partagd entre pays d'immigration et pays

d'origine, d'une separation entre lieu d'activit6 professionnelle et lieu de vie farniliale.

Mais au deld de sa sp6cificit6, l'dmigration libanaise n'est-elle pas significative de

l'dvolution des ph6nomdnes migratoires qui, dans un contexte de mondialisation et de
d6localisation, tendent ir se structurer sous des formes de diasporas, dont les reseaux et les

circuits dessinent des "espaces - mouvements" (Braudel) ou des "espaces circulatoires" qui
mobilisent des hommes, des flux dconomiques et des biens culturels, en dchappant aux
impdratifs gdographiques stables et en ne se localisant que de fagon partielle ?

Cependant, d la diffdrence de la diaspora chinoise par exemple, I'organisation de la
diaspora libanaise, et de ses activitds, n'est rdgie ni par une stratdgie d'autonomisation par
rapport aux socidtds d'accueil ni par un principe de reproduction identitaire. Dans la
continuitd d'une tradition mdditerrandenne multisdculaire cet "espace rnouvernent" est

structurd par des fonctions de relais et de m6diations qui impliquent des mdlanges, des

bigarrures et des acculturations ; des rndlanges qui toutefois supposent toujours une
diversitd renouvel6e, un cosmopolitisme sans fusion ni assimilation.

Le Liban risque d'6tre d6fait par l'6migration

Nombreux sont les risques et les effets ndgatifs qui ont dtd mis en dvidence et parfois
6voqu6s au cours de cette dtude : un grand d6s6quilibre ddmographique qui rdsulte de la
perte d'une grande partie de la jeunesse et de la forte proportion des hommes parmi les
6migrds ; le ddpart de plus de la moitid de la force de travail hautement qualifi6e ; la
transformation de nombreuses localitds, villes et villages, en lieux de mdmoire ; les risques
de transformation de l'dconomie libanaise en une dconomie de rente atteinte par le
<syndrome hollandais>.

Cependant ces aspects, aussi importants soient-ils, restent relativement mineurs au
regard d'un autre risque majeur que ce travail n'a pas pu analyser et qui pourtant fait peser

sur le pays et ses fondements une menace existentielle : le Liban risque de perdre ses

communautis chritiennes auxquelles il doit son existence historique et sa spicfficitd et
sa mission socioculturelle. Cefies,le ph6nomdne migratoire s'est gdndralisd ir l'ensemble
des communautds libanaises. Le taux d'dmigration a m€me 616, au cours des quinze
dernidres ann6es, plus 6lev6 au Sud Liban, autrement dit, parmi la communaut6 chiite.
Cependant, une analyse plus fine de la nature des flux migratoire et de leurs destinations
fait apparaitre que l'dmigration parmi les communaut6s chr6tiennes a davantage un
caractdre familial et tend d s'orienter beaucoup plus vers les pays lointains d'Amdrique et
d'Australie (alors que 1'dmigration parmi les communautds musulmanes est beaucoup plus
une migration d'hommes orientde majoritairement vers les pays de la rdgion, vers l'Europe
et vers l'Afrique). Autrement dit, l'dmigration chrdtienne tend davantage ir devenir une
migration d6finitive d faible taux de retour. Se conjuguant avec un certain nombre de
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facteurs ddmographiques (6carts concernant les taux de natalitd, l'dge de mariage et les

taux de cdlibat), ce caractdre diffdrencid de I'drnigration crde et accentue un desequilibre
entre les communautds qui, lui-m6me, tend d accentuer l'dmigration des chrdtiens et leur
minorisation ddmographique et sociopolitique. Plusieurs faits marquants soulignent ddjd
cette tendance globale : Les communaut6s chrdtiennes qui constituaient pres de 60 pour
cent de la population du Liban actuel, et prds de la moitid de la population du pays au

moment de f inddpendance constituent d6sormais tout au plus 30 d 35 pour cent de la
population r6sidente du pays. La situation est encore plus inquietante d 1'6chelle locale et

rdgionale : des dizaines de villages et de villes dont la population a ete depuis des
gdn6rations voire depuis des sidcles multicommunautaires se trouvent aujourd'hui presque
totalement d6sert6s par leurs composantes chrdtiennes. Tel est le cas de la grande rnajoritd
des villages multiconfessionnels du Sud, mais aussi de la Bekaa et m6me de certaines
zones du Mont Liban. Tel semble aussi le devenir qui se dessine dans les villes de Tyr, de

Saida, de Nabatiyeh, de Baalbek, de Tripoli... Aussi, le destin des localitds chrdtiennes
dans le Sud et dans d'autres rdgions d majoritd musulmane semble s'orienter vers une
6migration de plus en plus massive, comme c'est le cas, des villages chretiens de la zone
frontalidre au Sud, de la ville de Marjeyoun et m6me de la ville de Jezzine.. . De plus, dans
toutes ces localit6s, toutes les observations qualitatives montrent clairement que
l'dmigration des communautds chr6tiennes d partir de ces villes et villages prend presque
toujours un caractdre ddfinitif avec de trds faible taux de retour- y compris pour des visites
provisoires.

Faut-il ici souligner que la perte qui se dessine d travers l'dmigration des

communautds chrdtiennes libanaises ne concerne pas seulement le Liban, mais aussi, au

minimum, les deux rives de la Mdditerrande entre lesquelles il n'a cessd, y compris
pendant les sombres temps, de jouer le r6le de relais culturel et dconomique ?

C'est dans ce contexte qu'il faut placer et comprendre la grande inquidtude que les
dglises chr6tiennes, en particulier le Patriarcat maronite ne cesse d'exprimer face aux
menaces que l'dmigration fait peser sur l'existence des communautds chrdtiennes et du
Liban lui-m6me. Cette inquidtude a m6me conduit les 6glises d demander aux pays
occidentaux d'immigration d'arrOter de ddlivrer des visas d'immigration pour les libanais.

Mais au-deld du Liban lui-m6me, l'dmigration qu'alimentent les guerres et les
violences et les crises 6conomiques, n'est-elle pas entrain de ddfaire la diversitd
communautaire et religieuse qui a caractdrisd pendant de longs sidcles le proche orient tout
entier? L'Irak n'est-il pas aujourd'hui sur le point de perdre totalement ses communautds
chrdtiennes plus que milldnaires ? Combien de chrdtiens restent-ils aujourd'hui en
Palestine et plus particulidrement d Jdrusalem et Bethlehem ? L'emigration ne touche-t-elle
pas de fagon particulidrement massive les Coptes 6gyptiens ?

Brefs, l'6migration risque de produire une rupture de longue durde dans l'histoire du
Liban et du proche orient tout entier.

Une absence totale de cadre institutionnel et de
politique libanaise d'6migration

Bien qu'il soit par excellence un pays de migration, un pays fortement ddpendant des

revenus gdndrds par l'6migration, le Liban ne dispose ni de politique d'6migration ni de

cadre institutionnel chargd de construire et de mettre en ceuvre une telle politique.
L'dmigration est un processus impulsd et construit par la soci6t6 libanaise sans aucune
forme d'intervention ou de r6gulation institutionnelle.
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Aucun accord international touchant de prds ou de loin d la migration (emigration et

immigration) n'a 6td conclu avec un autre Etata0.

Pourtant, dds 1969, un ddpartement pour les affaires des drrigres a ete cree au sein du

Ministdre des Affaires Etrangdre. Ce Ddpartement a m6me etd transformd, en 1993, en

Ministdre des Emigrds. Mais en 2000, ce Ministdre a dt6 ramend ir une direction au sein du

MAE.

Tout au long de ce parcours, aucune dbauche de politique d'dmigration n'a etd

pens6e. MCme la mission du Ministdre, telle qu'elle a dtd ddfinie par la loi, ne lui assigne

pas de mission relative ir une politique d'dmigration. Ses missions, en principe, se situe d

trois niveaux : une mission dconomique consistant d encourager les dmigres d investir au

Liban ; une mission de < concorde > entre les diffdrentes communautes libanaises de la
diaspora (dans un contexte de fragmentation communautaire alir,rent6e par la guerre) ; une

mission d'information sur la situation au Liban en direction des 6migrds pour les aider ir
maintenir et renouer le contact avec leur pays d'origine... De fait, aucun programme
d'action n'adtd congu et mis en place. Les seules actions qui peuvent 6tre portdes au crddit
du Ministdre et de la Direction des 6migr6s sont : l'invitation de quelques milliers
d'dmigrds d participer ir plusieurs confdrences qui ont eu lieu d Beyrouth sur des thdmes

tels que < l'enseignement de la langue arabe >, < le retour des ressources humaines
6migrds >, < la nationalitd des dmigrds >, < la mise en contact des hommes d'affaires de la
diaspora >> ; L'organisation d'une dizaine de camps de vacances (au frais du Ministdre)
pour des jeunes issus de l'dmigration sur le thdme < tourisme de racine > ;publication d'un
bulletin annuel sous le titre < l'6migr6 >.

Il a dtd souvent avancd que ce ministdre ou ddpartement minist6riel ne dispose pas des

moyens financiers pour mettre en place un plan d'action. Cependant, en vue de la nature
des activitds qui ont 6td mise en place jusqu'd prdsent et de la fagon dont le peu de
ressources disponibles a 6td ddpens6, il apparait que le probldme de ce d6parlement, avant
d'6tre un probldme de ressources financidres, est celui de l'absence d'une politique
gouvernementale d'6migration et par cons6quent, d'une mission claire assignde d la
Direction des dmigres...

Bref, pour pouvoir mieux faire face aux multiples d6fis 1i6s d 1'6migration et 2r sa

r6gulation (en particulier dans le contexte du Processus de Barcelone et du Plan d'Action
de la Politique Europdenne de Voisinage) le Liban a besoin, ir la fois, de concevoir une
politique d'dmigration et de construire une capacite institutionnelle ayant les ressources
humaines et financidres suffisantes pour pouvoir la mettre en ceuvre.

a0 Il n'y a pas d'accord de securitd sociale entre la France et le Liban, cependant il existe un
protocole relatif au regime d'assurance sociale des 6tudiants frangais au Liban et des 6tudiants
libanais en France (13 septembre 1974).
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