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Avant-propos pour l’édition française 
L’attention accrue dont témoignent les décideurs politiques, aussi bien au niveau local 

qu’international, en ce qui concerne le bien-être des enfants, une protection adéquate et une 
réponses institutionnelles adaptée à la problématique de l’élimination du travail des 
enfants, notamment celui des filles, démontre la nécessité d’avoir une connaissance 
approfondie de ce phénomène. Alors que les questions de genre et les programmes de 
développement obtiennent un écho favorable au niveau institutionnel, il n’en va pas de 
même en ce qui concerne la mise en place d’approches cohérentes sensibles aux besoins 
particuliers des filles. Bien que les initiatives contre le travail des filles et des garçons aient 
pris des envergures plus vastes, comme par exemple, les programmes de durée déterminée 
assortis de délais pour l’élimination du travail des enfants (TBP), elles devraient garantir 
un degré d’efficacité identique pour les besoins des filles contraintes de travailler. Les 
garçons et les filles doivent être libérés du travail des enfants, en particulier de ses pires 
formes, et toutes les mesures doivent être mises en place pour les encourager à aller à 
l’école. 

Les données sur le nombre de filles et de garçons travaillant dans l’agriculture, dans 
la sphère domestique ou dans le secteur des services peuvent être collectées à travers des 
méthodes précises. Cependant, les données statistiques ne s’avèrent utiles que dans la 
mesure où elles contribuent à la prise de conscience du degré de participation des filles 
dans le monde du travail et à l’élaboration de programmes et de politiques concrets ciblés 
en leur faveur, tout en tenant compte aussi de la situation des garçons. La désagrégation 
des statistiques selon le sexe et leur catégorisation selon la localisation géographique et 
industrielle, peut être utilisée pour identifier la concentration générale des filles et des 
garçons selon les différences d’attribution au niveau des tâches, des heures de travail et des 
occupations données. Le besoin d’études portant sur les filles est né de l’appel de tous les 
partenaires du programme de l’OIT/IPEC et du mandat particulier de la convention no 182 
sur les pires formes de travail des enfants. L’élaboration de politiques et de programmes 
visant à la satisfaction des besoins spécifiques liés aux filles implique un travail continu de 
mise à jour des données. Les secteurs où le travail des filles est difficilement repérable et 
difficile à atteindre, comme par exemple le travail domestique, les offres de travail sont 
généralement occasionnelles, informelles, ce qui rend les filles invisibles, virtuellement 
isolées et séparées de leurs familles. 

Cette bibliographie annotée porte sur le travail des filles dans l’agriculture, le travail 
domestique et l’exploitation sexuelle à travers une évaluation rapide aux Philippines, au 
Ghana et en Equateur; une analyse comparative des évaluations rapides effectuée dans les 
trois pays sur les enfants travailleurs domestiques (ETD), l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants (ESCE) et le secteur agricole; et un examen des données 
existantes sur le travail des enfants selon une approche genre (principalement SIMPOC, 
LSMS, et MICS). Ce volume est le quatrième d’une série d’études consacrées au travail 
des filles. L’objectif est de faciliter l’accès à d’autres sources d’informations sur le travail 
des enfants désagrégées selon le sexe et la classe d’âge utiles pour l’analyse. Les thèmes 
couverts vont de la littérature générale à des sujets plus spécifiques, comme celui du travail 
des enfants dans les mines et le tourisme, et les enfants soldats. Cependant, une attention 
particulière est donnée aux trois domaines principaux de cette série d’études sur le travail 
des filles: l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail domestique et 
l’agriculture. Les indications bibliographiques concernant les trois pays étudiés 
(Philippines, Ghana et Equateur) sont également répertoriées. 

Dans l’édition française, les traducteurs ont souvent utilisé la terminologie «genre», 
au lieu de «parité des sexes» ou «égalité des sexes», ayant trouvé que la première notion 
exprime mieux la dynamique des relations sociales présentes dans cette optique. 

Guy Thijs, 
Directeur de l’IPEC. 
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1.1. Introduction: une bibliographie sélective annotée 

Le débat sur le travail des enfants suscite de nombreuses controverses, une forte 
charge émotionnelle et des prises de position multiples dans le monde entier. Une 
abondante littérature existe sur le travail des enfants; émanant de spécialistes de 
développement, d’universitaires, d’hommes de terrain, de décideurs politiques, souvent 
caractérisée par une forte emphase et des relents émotionnels. Par exemple, la question à 
savoir si l’élimination du travail des enfants, quelle qu’en soit les formes, devrait être le 
but ultime ou s’il fallait admettre certaines formes de travail des enfants, fait toujours 
l’objet de vives controverses. Pas étonnant, les liens entre le travail des enfants et une santé 
précaire ont suscités de nombreuses recherches et les données mettant en évidence les 
répercussions sur l’état de santé des enfants travailleurs sont disponibles pour l’élaboration 
de politiques. Parmi les autres thèmes âprement discutés, on note les «pires formes de 
travail des enfants»; l’identification des critères permettant une définition des meilleurs 
intérêts de l’enfant; la participation des enfants au processus de prise de décision sur la 
question du travail des enfants; et l’élaboration d’instruments efficaces pour mesurer le 
travail des enfants. 

Il existe des différentiations sociales des identités de genre masculin et féminin. Les 
expériences de la vie et la position sociale des garçons et des filles ne sont pas uniformes. 
Il en est de même lorsqu’il s’agit du travail des enfants qui est vécu différemment par les 
filles et les garçons du fait de l’appartenance sexuelle et des conditionnements 
socioculturels. Le fait d’être né garçon ou fille, le lieu d’habitation, la tradition, le statut 
social, et d’autres variables déterminent les conditions et les opportunités qui se présentent 
à l’enfant, y compris la scolarisation. Une attention particulière doit toujours être portée à 
la fille parce que la spécificité de sa situation est souvent oubliée ou bien l’on peut 
supposer que ce qui s’applique au garçon s’applique également à la fille 1. C’est pour cette 
raison que ce projet OIT/IPEC 2 s’interroge sur les causes profondes du travail des filles 
dans l’agriculture, du travail domestique des filles et de l’exploitation sexuelle 
commerciale. Il couvre plus particulièrement l’Equateur, le Ghana et les Philippines. Selon 
la convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les 
secteurs cités font partie de ceux où la fille est le plus souvent sujette à l’exploitation, et de 
nombreux projets en cours de l’IPEC visent à leur élimination. Selon les estimations de 
l’OIT, environ 250 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont contraints de travailler, 
32 pour cent d’entre eux se trouvent en Afrique. L’exploitation des enfants dans le secteur 
de la prostitution doit toujours être considéré comme une des pire forme de travail des 
enfants. Les conditions liées au travail domestique et dans l’agriculture sont également une 
source de danger pour la santé et le développement physique et mental de la fille. 

Cette bibliographie annotée est une étape préliminaire dans le cadre d’un vaste effort 
de compilation des données sur le travail des enfants, avec un accent particulier sur le 
genre. Il s’agit de faciliter l’accès à des données sur le travail des enfants en fonction des 
variables telles que le sexe, la classe d’âge pour une meilleure connaissance sur le travail 
des filles et des garçons afin d’intégrer cet aspect dans les programmes futurs de 
l’OIT/IPEC et de ses partenaires. 

Même si le projet vise en premier lieu les filles, la bibliographie comprend également 
des études comparatives selon une perspective genre sur les rôles fonctionnels des garçons 
et des filles. Ces rôles sont déterminés par plusieurs facteurs que cette revue 

 
1 Module Genre de SCREAM (Murray U., 2003, OIT/IPEC, non plubié). 

2 Financé par USDOL. 
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bibliographique essaie d’appréhender, dont les valeurs culturelles, la famille, les aspects 
économiques, historiques et politiques, le comportement de la communauté et autant 
d’autres facteurs. 

Cette bibliographie annotée est ainsi un outil destiné à faciliter la recherche par les 
institutions, les gouvernements, les organisations internationales, les syndicats, les 
employeurs, les organismes donateurs et des ONG sur toute activité impliquant des 
données pertinentes sur le travail des enfants en général et sur le travail des filles en 
particulier. 

L’expression «pires formes de travail des enfants» (WFCL) est maintenant utilisée pour désigner une 
large gamme d’occupations considérées comme étant dangereuses ou risquées, immorales, illégales ou 
criminelles et effectuées par les enfants. Tel est l’objet de la convention no 182 de l’Organisation internationale 
du Travail sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

1.2. Le choix des ouvrages 

Le corpus important de documents consultés dans cette bibliographie annotée révèle 
une absence notable d’études et de la littérature consacrée au travail des filles dans des 
secteurs spécifiques, en particulier. La littérature est abondante pour autant qu’elle se 
rapporte aux femmes et au travail forcé en général, et au travail caractérisé par une 
exploitation et une sous rémunération. Néanmoins, il existe toujours un manque de 
connaissance au sujet du cas spécifique des filles. Dans la plupart des écrits, les termes 
sont utilisés de manière interchangeable selon qu’il s’agit de garçons et de filles, et de 
nombreuses publications se rapportent à des enfants en général. Néanmoins, il existe des 
recherches plus élaborées sur les filles sous la forme d’études sur la prostitution et le trafic 
des femmes et des enfants. L’intérêt porte sur le travail des filles et les approches sur cette 
question dans le secteur de la prostitution font que d’autres domaines tels que le travail 
domestique et les activités rurales (qui sont clairement des occupations où les filles sont 
économiquement actives et non rémunérées) font de moins en moins l’objet 
d’investigations. 

Cette revue de littérature est vaste et est élargie aux agences internationales, aux ONG 
et à d’autres organismes. Souvent, les rapports écrits pour un but spécifique et concernant 
le travail des filles dans un certain contexte semblent peu soucieux d’autres études et ne 
sont parfois pas publiés, le document circulant dans un cadre restreint. Ainsi, nous avons 
intégré et réuni toute l’information disponible et utile pour tous les partenaires intéressés 
sur cette question. 

La plupart des références bibliographiques sont annotées, ce qui permet ainsi au 
lecteur d’obtenir de plus amples informations sur le contenu de la publication, et de se 
familiariser d’avantage sur les accords et les projets internationaux sur le travail des 
enfants des filles. 

1.3. Les principales sources 

Toutes les principales sources d’information de l’Organisation des Nations Unies ont 
été consultées, notamment: le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Centre pour les droits de l’homme, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA (ONUSIDA), le Programme mondial de l’alimentation (PAM), le Human 
Right Watch, Save the Children International, le Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme (OHCHR), la Division pour l’avancement des femmes (DAW) et 
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l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI). Les autres organismes 
sont l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le département 
américain du Travail (USDOL), le Département pour le développement international du 
Royaume-Uni (DFID), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Amnesty 
International, Anti-Slavery International, et l’Institut international pour la planification en 
matière d’éducation, le Bureau international d’éducation. 

Toutes les informations sur les documents (publiés ou non publiés), projets et 
analyses selon les compétences respectives de ces organismes ont été collectées. Les 
articles et les communiqués de presse ne sont pas inclus dans cette revue. D’autre part, 
diverses sources électroniques tels que PONT, EPSCO (qui contiennent plus d’un million 
d’articles de périodiques), LABORDOC, Silver Platter, Agricola et d’autres sources 
bibliographiques ont été scannés pour permettre l’accès aux articles publiés dans les revues 
à parution mensuelle. Les entrées varient en fonction de la nature et du contenu des 
différentes sources recherchées. La bibliographie porte sur les matériaux répertoriés entre 
1990 et le milieu de l’année 2003. 

1.4. Structuration de cette revue bibliographique 

Cette bibliographie est divisée en six rubriques principales. La première rubrique 
comporte des publications à caractère général sur le travail des enfants et des filles. 
Toutefois, comme nous l’avons mentionné, bien qu’il existe une abondante littérature sur 
le travail des enfants, il existe peu d’écrits sur le thème spécifique du travail des filles. 
Ainsi nous avons subdivisé cette rubrique en deux catégories: la catégorie 1a) porte sur la 
littérature sur le travail des enfants et le travail des filles, et la catégorie 1b) a trait aux 
publications sur le travail des enfants que nous considérons comme utiles; elles concernent 
principalement les régions ou les pays choisis dans le cadre de ce projet USDOL, même si 
les données ne sont pas spécifiquement classées selon le sexe (garçon/fille). Plusieurs des 
titres inclus dans la catégorie 1b) ont été choisis sur la base de recommandations de 
chercheurs travaillant sur la question du travail des enfants dans les trois pays choisis dans 
le cadre de ce projet. 

Les trois rubriques suivantes (2, 3, et 4) couvrent les trois sujets prioritaires de ce 
projet de l’USDOL sur le travail des enfants, à savoir le travail des filles dans l’agriculture, 
le travail domestique des filles, et l’exploitation sexuelle commerciale des filles. 
Cependant, quelques publications encore ici n’ont pas fait l’objet d’une désagrégation 
fille/garçon dans les secteurs choisis. La cinquième rubrique, étroitement liée à la 
quatrième rubrique sur l’exploitation sexuelle commerciale, concerne le trafic des enfants 
souvent à des fins d’exploitation sexuelle, mais également d’autres formes de travail des 
enfants. Le trafic des enfants fait l’objet d’une rubrique à part entière en raison de 
l’abondance de la littérature sur ce secteur dont l’ampleur est de plus en plus élevée. Le 
volet éducation est traité dans la sixième partie de cette revue bibliographique, parce que 
l’éducation des enfants travailleurs (garçons comme filles) est liée à tous les domaines 
concernant le travail des enfants, et aussi parce qu’il existe une abondante littérature sur ce 
sujet dans le monde. 

A la suite de ces six principales rubriques, quelques publications utiles comme la 
santé, l’exploitation, le travail forcé, le travail dans les usines, le tourisme, les enfants 
soldats, et d’autres secteurs ont été incluses dans cette bibliographie annotée. Dans ces 
différentes parties, nous ne prétendons nullement à l’exhaustivité. Pour les titres originaux 
des publications en espagnol, une traduction du titre est fournie entre parenthèses. Les 
titres d’avant 1990 n’ont pas été pris en compte. 

Nous avons essayé de rendre cette bibliographie annotée aussi complète que possible 
en procédant à une revue de la littérature existante, y compris les publications et les 
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différentes recherches effectuées par l’OIT/IPEC, d’autres organismes internationaux et les 
ONG. Ainsi chaque partie correspond à des livres, des articles et des publications de 
l’OIT/IPEC. 

Domaines traités dans les différentes parties 
de cette bibliographie annotée 

 Aspects économiques et sociaux du travail des filles. 

 Aspects historiques et culturels spécifiques au travail des filles. 

 Lien entre la fille, la famille et la communauté. 

 Comparaison entre le travail des garçons et des filles dans des secteurs choisis. 

 Education des filles 

 Réinsertion des jeunes filles travailleuses. 

 Statistiques et indicateurs fiables de l’effectif choisi (SIMPOC et autres). 

 Rapports et recommandations régionaux. 

 Méthodes de recherche choisies. 

 Programmes spéciaux, assistance technique, directives et conventions mis en œuvre. 

 Le travail des filles dans un contexte national. 

 Les initiatives des organisations internationales pour éradiquer le travail des filles. 

 Législation sur le travail des filles. 



 
 

 

2. Une bibliographique séléctive annotée 
sur les filles et le travail des enfants: 
une approche genre 
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Section 1a. 
Littérature générale sur le travail des filles 

Introduction 

La partie 1a) contient des livres, des rapports, des articles, et des publications de l’OIT sur les filles et le 
travail des enfants ainsi que des comptes rendus de séminaires significatifs, des ouvrages destinés à mettre en 
évidence l’intégration de l’approche genre dans les programmes d’action même s’ils ne sont pas directement 
liés au travail des filles, mais qui pourraient néanmoins servir de base à de futures recherches sur cette 
question. Les études nationales ne sont prises en compte que lorsqu’elles apportent une information originale 
et utile dans le cadre de ce projet. Une exception est faite pour les pays pour lesquels un rapport d’évaluation 
rapide et ciblée a été effectué bien qu’il concerne d’autres éléments en rapport avec les objectifs du projet
– Philippines, Ghana et Equateur. Cette partie ne prétend pas être exhaustive en la matière. 

La partie 1b) couvre toutes les publications utiles, dont les données liées au genre et celles sur les 
garçons et les filles ne sont pas nécessairement désagrégées entre elles dans l’étude, mais néanmoins 
intéressantes pour la réalisation des objectifs régionaux spécifiques de ce projet; elles sont mentionnées dans 
la liste, car elles ont fait l’objet d’une recommandation de la part des chercheurs qui ont travaillé dans le cadre 
du projet sur le travail des filles. 

Articles/rapports 

Agarwal, S. et al. (1997): «Bearing the weight: The Kayayoo, Ghana’s working girl 
child»: in International Social Work, Vol. 40, No. 3, Sage, London. 

Ce rapport explore les circonstances sociales et économiques à l’origine du 
phénomène de Kayayoo (femmes porteuses de charges sur la tête) en milieu urbain au 
Ghana, sur la base de 12 entretiens effectués à Accra. En dépit du bas niveau de revenu de 
ces filles en majorité constituée d’adolescentes, de la promiscuité et des conditions de vie 
difficile, on note cependant un degré élevé d’organisation dans ce métier, ce qui devrait 
inciter les décideurs politiques à renforcer le système existant afin d’éviter de substituer 
celui-ci par d’autres modèles inopérants. En particulier, une réglementation du commerce 
Kayayoo pourrait être un échec et probablement conduire une taxation illégale du travail 
exécuté par les enfants par les fonctionnaires chargés de leur protection.. Le rapport 
préconise des politiques visant à améliorer les conditions de vie des enfants et intégrer la 
scolarisation dans le cadre de vie professionnelle Kayayoo. 

Anyanwu, S.O. (1999): «The Girl-Child: Problems and Survival in the Nigerian 
Context»: in Scandinavian Journal of Development Alternatives, Vol. 14, No. 1-2, 
Stockholm. 

Cet article porte sur les questions telles que la discrimination basée sur le sexe en 
matière d’éducation et d’accès à l’alimentation et à la nourriture, les pratiques en matière 
de travail des enfants et les charges domestiques demandées aux filles au Nigéria. La 
section 3 analyse en détail les causes menant au travail féminin et les types de travaux 
effectués par des filles, comme la prostitution, les travaux domestiques, etc. L’article 
donne des recommandations pour promouvoir l’égalité des chances entre les filles et 
garçons, l’amélioration des chances de survie et de développement des filles, tout en 
indiquant le rôle que les divers organismes peuvent jouer en ce sens. 
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Arellano Echeverría, A.; Augusta, M. (2000): Programa de acompañamiento grupal 
para familias maltratantes de las adolescentes que estudian en el Centro de la Niña 
Trabajadora – CENIT (Group follow-up programme for families ill-treating female 
adolescents studying at the Centre for the Working Girl Child - CENIT), Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito. 

Ce travail de recherche est un mémoire de maîtrise sur l’intervention, l’orientation et 
la thérapie familiale systémique. L’auteur analyse la question du traitement du patient dans 
quelques familles de filles travailleuses dont l’âge est compris entre 13 et 15 ans dans 
l’école d’enseignement technique à Quito, en Equateur. Il est proposé un programme de 
suivi des groupes de familles. Les agressions témoignées à l’égard des filles et les résultats 
scolaires médiocres obtenus par ces adolescentes sont les raisons principales de cette étude. 
La plupart sont des travailleuses impayées dans leurs propres familles, faisant des corvées 
domestiques, vendant la nourriture, et travaillant comme vendeuses ambulantes de produits 
industriels ou agricoles. En outre, la plupart des gens estiment qu’elles apportent un 
soutien à leurs mères ou à leurs familles en échange de vêtements ou de la nourriture. 

Backstrom, K. M. (1996): «The International Human Rights of the Child: Do They 
Protect the Female Child?»: in George Washington Journal of International Law and 
Economics, Vol. 30, No. 2/3, Washington, DC. 

Ce document analyse les problèmes, les obstacles et les abus auxquels les filles et les 
adolescentes sont exposées dans les diverses régions du monde, en rapport avec les 
questions relatives aux droits des femmes et au développement d’une protection juridique 
internationale. Les sujets abordés dans cette étude concernent l’infanticide des filles et les 
avortements ciblés selon le sexe, les mutilations génitales, la violence domestique, le 
mariage forcé, le meurtre lié à la dot, le travail des enfants, l’exploitation sexuelle et la 
prostitution, et d’autres aspects sanitaires, éducatifs, culturels, politiques et économiques. Il 
examine également diverses approches théoriques sur les droits des enfants, les accords 
internationaux et d’autres instruments des droits de l’homme qui sont liés à la protection 
des enfants. Des documents tels que ceux de l’UNCRC, du CEDAW etc. sont analysés 
dans la partie IV. La partie V montre comment une intégration des dispositions du 
CEDAW et de l’UNCRC offre une meilleure protection des filles contre la discrimination 
basée sur le genre. Dans la partie finale du document, l’auteur affirme qu’«une approche 
nouvelle, intégrée, complémentaire qui combine à la fois les perspectives de l’UNCRC et 
du CEDAW doit être développée pour établir des normes pour lutter de façon adéquate 
contre les abus auxquels sont exposées les filles de façon généralisée». 

Bhalotra, S. (2000): Investigating Separability of Parent and Child Labour, paper 
presented at the North American Winter Meeting of the Econometric Society, 
January 2003, Washington, DC. 

Cet article analyse la relation entre le parent et l’enfant travailleur. Il est 
communément établi que l’emploi des parents puisse générer un revenu et réduire, de ce 
fait, le besoin de travail des enfants. Les interventions destinées à réduire le chômage des 
hommes ou les programmes générateurs d’emplois pour les femmes par l’octroi du 
microcrédit sont identifiées pour avoir des effets bénéfiques sur le travail des enfants. 
Cependant, ceci n’est vrai sans ambiguïté que si l’offre de main-d’œuvre des parents a des 
effets directs sur le revenu généré par le travail des enfants, ce qui explique la faible 
séparabilité entre l’offre de travail des parents et des enfants. S’appuyant sur une enquête 
des ménages de grande envergure effectuée en milieu rural au Pakistan, l’auteur confirme 
que c’est le cas pour les garçons. Cependant, chez les filles, le travail des parents produit 
des effets de substitution et de complémentarité qui confondent l’effet de revenu. En 
particulier, selon la mesure du cycle de vie du revenu du ménage, le travail du père semble 
remplacer le travail des filles tandis que le travail de la mère est un complément au travail 
des filles. Ce résultat, qui peut sembler surprenant, fait l’objet d’une analyse. L’analyse 
implique, que l’affectation au sein du ménage des loisirs et du travail est déterminée par les 
relations de genre. Les résultats prouvent également que l’augmentation du revenu du 
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ménage est en partie consommée dans les loisirs des adultes, ce qui est en contradiction 
avec la stricte notion d’altruisme. 

Blunch, N.H.; Verner, D. (2000): Revisiting the link between poverty and child labour: 
The Ghanaian experience, World Bank, http://www.eldis.org/static/DOC8207.htm . 

Ce rapport analyse l’incidence et les déterminants du travail des enfants au Ghana et 
montre la corrélation positive entre la pauvreté et le travail des enfants, à l’aide des 
données fournies par le questionnaire sur les indicateurs principaux de bien-être. Le fait, 
que la recherche récente ait remis en cause la validité de ce lien, indiquant que la pauvreté 
ne constitue pas un déterminant principal du travail des enfants, est souligné. Les 
déterminants des pires formes de travail des enfants sont explicités, le travail des enfants 
étant perçu comme compromettant l’accumulation en capital humain chez l’enfant. Ceci 
est utilisé par la suite pour identifier les groupes les plus vulnérables, permettant de ce fait 
aux décideurs politiques d’orienter une action appropriée vers un groupe cible clairement 
défini. Les données mettent en évidence les déséquilibres basés sur le genre dans la 
relation entre le travail des enfants et la pauvreté. Les filles en tant que groupe – aussi bien 
dans les échantillons sur la pauvreté en milieu rural et urbain - sont plus impliquées dans 
les pires formes de travail des enfants que les garçons. L’incidence du travail des enfants 
augmente avec l’âge, mais cette augmentation est plus remarquée chez les filles. L’écart 
existant au niveau du genre n’implique pas nécessairement une discrimination, mais reflète 
plutôt des normes culturelles. Un autre résultat important est que les différences 
structurelles existent dans les processus sous jacents au travail épouvantable des enfants au 
Ghana selon le genre, la localisation géographique rurale/urbaine et selon la pauvreté des 
ménages. 

Del Rosario, R. (1998): Girl Child Workers Carrying the Burden of the World: Women 
Reflecting on the Effects of the Crisis on Women and Girls, a paper discussed during 
the Roundtable Discussion (RTD) conducted by the Centre for Integrative and 
Development Studies, Diliman, Quezon City. 

Cet article est une synthèse des documents présentés lors de la rencontre (tour de 
table) (TDT) sur l’impact de la crise économique et financière sur les filles travailleuses. 
Examinant la nature du travail des filles, l’auteur souligne que le processus de genre peut 
être identifié dans la segmentation des activités liées au travail des enfants, et précise que 
les filles changent moins de travail que les garçons. Il en résulte que de nombreuses 
contraintes et défis rencontrés par les femmes dans le lieu de travail tirent leur origine 
depuis l’enfance quand la fille est intégrée dans le monde du travail, même s’il existe une 
évaluation très limitée des modes de distribution du travail des enfants, en particulier selon 
une perspective genre. Le travail des filles est confiné dans la maison, et reste invisible lors 
des évaluations, des recommandations, dans les statistiques et dans les programmes. 
L’auteur conclut que la question du travail des filles devrait inciter les décideurs à 
confronter la question du travail des filles au sein des ménages et à observer de près les 
travaux domestiques. 

De los Angeles-Bautista, F. (1994): «The Filipina Girl: From Vulnerability to 
Resilience and Power»: in VENA Journal, Vol. 2, No. 2, Leiden University, Leiden. 

Ce rapport décrit l’image dévalorisante des filles travailleuses aux Philippines en se 
basant sur des faits, des graphiques et des études menées quelques années auparavant. Il 
analyse la situation vulnérable des jeunes Philippins dont les conditions de vie sont rendues 
difficiles par une combinaison de facteurs d’ordre structurel tels que la pauvreté, le sous-
développement et les politiques économiques et de développement inadaptées. Les 
transformations des styles de vie familiaux, les rapports de genre entre les femmes et les 
filles ainsi que la dynamique intergénérationnelle entre les parents et les enfants exacerbent 
la situation de vulnérabilité des filles travailleuses des Philippines des victimes potentielles 
d’exploitation. Le rapport souligne aussi que la participation illégale des filles Philippines 
dans la main-d’œuvre locale et étrangère traduit une tentative désespérée de survivre ou 
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d’aider leur famille. Travaillent au côté de leurs pairs, elles combinent les corvées 
domestiques et les travaux familiaux non rémunérés, sur la base d’arrangements sociaux au 
sein des familles. De telles inégalités de genre auxquelles les filles Philippines sont 
confrontées peuvent influer sur les rapports de genre ultérieurs. Le rapport souligne aussi 
que l’interaction entre les mesures économiques et politiques, qui sont de loin inadaptées à 
leur situation, rend leurs conditions de vie plus difficiles. 

En conclusion, le rapport indique que pour alléger le fardeau des filles travailleuses 
philippines, la solution est à rechercher au sein et au-delà de la famille. Les parents 
philippins doivent commencer à repenser leurs pratiques liées à l’éducation de leurs 
enfants considérées comme des facteurs de perpétuation des attentes spécifiques liées au 
genre. Une volonté politique et un changement social doivent commencer à l’intérieur de 
l’unité sociale fondamentale de la société philippine, la famille. Ce changement doit se 
baser sur les fondements même de la société, là où filles philippines vivent et intériorisent 
leurs rôles sociaux, en transformant leur situation de vulnérabilité en une forme de 
résilience et de pouvoir. 

Catholic Action for Street Children and UNICEF (1999): The exodus, the growing 
migration of children from Ghana’s rural areas to the urban centres, New York. 

Cette étude, fruit d’une enquête portant sur cinq régions au Ghana, souligne que la 
précarité de l’économie en milieu rural, les mauvaises expériences en milieux rural, la 
précarité de l’emploi, le décès d’un parent, la négligence, le divorce, la violence 
domestique et les cas d’abus sexuel constituaient, selon les enfants des rues, les raisons 
principales qui les poussaient à quitter le milieux familial. D’autres facteurs doivent aussi 
être pris en compte: la tradition qui a un impact réel sur la taille de la famille élargie; et les 
inégalités de genre au niveau de l’accès à l’éducation favorable aux garçons, ce qui incite 
beaucoup de filles du Nord à émigrer vers les villes du Sud. Les filles doivent également se 
préparer au mariage et doivent parfois se résoudre à des mariages polygames précoces. Le 
conflit ethnique entre Dagombas et Kokombas a entraîné un déplacement des enfants vers 
les villes méridionales, à l’instar des filles du marché de Kokomba à Accra. Les pressions 
parentales dans les centres urbains pour une autonomie des enfants poussent ceux-ci à 
quitter la demeure familiale. Le retour des pairs, qui font montre d’une réussite apparente 
et qui sont portés à l’accoutrement de style moderne, renforce la fascination des filles pour 
la vie citadine ainsi que les attentes qui sont loin d’être réalistes. Une absence de 
perspectives réelles et un manque de ressources entraînent le développement du 
phénomène des sans-abri et de l’occupation de la rue. Les enfants qui sont physiquement 
négligés ou maltraités fuient pour se réfugier dans la rue. L’étude décrit les divers 
programmes initiés par les Assemblées régionales axées sur la formation des jeunes, la 
lutte contre la pauvreté, le système des bourses, les initiatives des ONG concernant le 
logement des enfants de la rue, la formation et le système de microfinance, et d’autres 
alternatives d’emplois pour les enfants de la rue. Les recommandations concernent: 
l’application de la loi sur les enfants pour garantir la protection et le maintien de l’enfant 
par les parents; les efforts pour satisfaire les besoins en éducation, pour la protection des 
enfants et la prévention contre les abus infligés aux enfants, contre les abus sexuels, la lutte 
contre la pauvreté à travers le système de microfinance; la gestion participative au niveau 
du village, la promotion et la sensibilisation à travers les medias 

Ennew, J. (2003): «Difficult circumstances: Some reflections on ’street children’ in 
Africa»: in Children, Youth and Environments, Vol. 13, No. 1, Spring, Boulder, 
Colorado (http://cye.colorado.edu/). 

L’auteur résume un certain nombre d’approches tendant à définir le phénomène des 
«enfants des rues» et souligne que la plupart des recherches disponibles sur ce sujet sont 
faites selon une approche centrée sur les pays industrialisés. De plus l’autre problème 
inhérent à ce genre d’approches est l’analyse de ce phénomène selon le prisme «adulte», 
sous estimant et excluant de ce fait la contribution des enfants, or la prise en compte de 
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leur rôle est nécessaire pour l’élaboration de politiques efficaces et de stratégies d’action 
pour remédier aux problèmes des enfants de la rue. Abordant le débat sur l’application des 
approches latino-américaines dans le contexte africain, l’auteur précise que la 
méthodologie de collecte de données devrait être adaptée aux spécificités africaines parce 
que les contextes divergent de façon significative. L’auteur explique en détail ces 
différences et la spécificité des complexités sociales des enfants de la rue en Afrique. 

Council for the Welfare of Children (CWC) (2000): Medium-Term Strategic 
Development Framework for the Girl Child, 2001-2004, Manila. 

Ce plan-cadre met en évidence la tendance de la culture philippine à compartimenter 
le genre selon des capacités et des caractéristiques stéréotypées. Son objectif est 
d’améliorer les efforts en cours en vue de faciliter le développement de mesures visant la 
promotion de l’égalité des chances des filles pour leur plein épanouissement et réalisation 
personnelle. Ce plan cadre demande un engagement des Philippines pour la mobilisation 
sociale et le partenariat pour promouvoir le bien-être et les droits des filles. Le 
renforcement des capacités ancrées dans le vécu des filles, et le renforcement des 
institutions chargées de la coordination, de l’évaluation, du contrôle, et de l’application du 
cadre stratégique pour les filles ont été examinés dans ce rapport. 

Philippines. Department of Social Welfare and Development (DSWD) and the 
University of the Philippines Centre for Women Studies (2002): Girl Children Have 
Rights, Too, UNICEF, New York. 

Ce document passe en revue la littérature publiée visant à fournir des informations 
liées aux «préjugés culturels» qui enferment les filles dans les clichés liés au genre, à 
l’exploitation, aux traitement injustifiée, aux attitudes négatives et à l’acceptation de 
pratiques discriminatoires. Il souligne que les inégalités entre les garçons et les filles 
philippins se manifeste subtilement de plusieurs manières. Le fardeau de la pauvreté pèse 
plus lourdement sur les filles philippines. Le travail prive les filles de l’énergie et du temps 
pour le repos, les loisirs et la scolarisation, compromettant ainsi leur développement 
physique et psychologique. Elles ont plus tendance à être maigres et rachitiques, et à 
souffrir d’anémie et de goitre que les garçons. Le rapport souligne que le profil de la fille 
victime d’abus sexuel correspond à la fille âgée de 11 ans. L’exploitation sexuelle des 
filles a des conséquences psychologiques et physiques dévastatrices. Les jeunes filles sont 
particulièrement vulnérables aux infections dues au VIH et à d’autres maladies 
sexuellement transmissibles. La grossesse prématurée menace la santé et l’état de nutrition 
de la fille/ mère alors que la maternité précoce est un fardeau et limite ses chances d’avoir 
accès à l’éducation. 

Kannan, K. P. (2000): Economics of child labour, presented at the Indian Economic 
Association Conference, 83rd, Jammu, India. Deep & Deep Publications, New Delhi. 

Ce document est un résumé d’une communication présentée lors d’une conférence. Il 
porte sur les thématiques telles que le travail des enfants, le revenu du ménage, la 
scolarisation, l’Inde sur le plan régional, la scolarisation obligatoire, les échecs scolaires, le 
milieu rural, la participation de la main-d’œuvre, les femmes travailleuses, les filles 
domestiques, les revenus, la taille de la famille, le budget familial, la prostitution, le trafic 
de main-d’œuvre, l’éducation primaire et l’intervention de l’Etat. Ce document examine 
également l’incidence et les déterminants du travail des enfants en Inde, les cas d’un 
certain nombre d’usines, les politiques requises pour éliminer le travail des enfants et les 
actions entreprises par le Projet national sur le travail des enfants.  
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Esquerra, E. (2002): An Analysis of the Causes and Consequences of Child Labor in 
the Philippines, University of the Philippines School of Economics with research 
assistance from the International Labour Organization, Geneva. 

Cet article soulève la question des normes internationales du travail dans le contexte 
du lobby des pays industrialisés au sein de l’Organisation mondiale du Commerce pour 
introduire des sanctions commerciales à l’encontre les pays exportateurs de marchandises 
fabriquées par des enfants. Il souligne le contrôle exercé par des personnes qui sont 
véritablement préoccupées par le dilemme des enfants dans les pays pauvres par opposition 
à ceux qui intègrent les forces du protectionnisme sur la question du travail des enfants. 
Analysant la dimension genre du travail des enfants, l’auteur souligne que lorsque les 
opportunités d’emploi se raréfient dans le secteur agricole, il est possible que les membres 
féminins des ménages, qui opèrent principalement comme main-d’œuvre secondaire, se 
tournent vers les activités du secteur tertiaire, qui exigent peu de qualifications, pour 
contribuer au revenu du ménage. De plus, l’article démontre que le travail des filles exige 
une plus grande réceptivité à la performance économique pour toutes les catégories d’âge, 
comme le l’indique les estimations faisant état d’un coefficient plus élevé pour les filles. A 
part le comportement à l’égard de la fertilité qui influe positivement la demande en main-
d’œuvre enfantine, cet article indique aussi que des emplois stables et des revenus adéquats 
et l’accès aux services de base, notamment en éducation et santé, constituent tous des 
éléments cruciaux dans la stratégie visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. 

United Nations Fourth World Conference on Women (FWCW) (1995): Girl Child 
Diagnosis at the United Nations Fourth Conference on Women: «Action for Equality, 
Development and Peace», Beijing 3. 

Ce site Web présente les neuf objectifs stratégiques spécifiques diagnostiqués pour les 
filles dans le cadre élargi du sommet de Beijing sur les femmes. Chaque objectif 
stratégique est résumé et une section à part décrit chaque «action à entreprendre». Les 
objectifs stratégiques concernent l’élimination de toutes les formes de discrimination et de 
préjugés culturels défavorables; la protection et la promotion des droits de la fille; 
l’élimination de l’exploitation économique des filles au travail; l’éradication de toute 
forme de violence contre les filles; le renforcement du rôle de la famille; l’amélioration du 
statut de la fille; et une plus grande prise de conscience et de participation à la vie sociale, 
économique et politique pour les filles. De nombreuses recommandations pour l’action 
doivent être prises par les gouvernements, les organisations non gouvernementales et par 
de nombreuses institutions relevant de la société civile. 

Fayorsey, C. (2002): Multiple sequential marriages in perception on marriage and 
divorce in Ghana, Sociology Department, University of Ghana, Legon. 

La polygamie est une pratique plus fréquente chez les couples qui adhèrent aux 
valeurs traditionnelles. L’éducation des filles est inversement liée à la polygamie. Une 
variante de la polygamie est la polygamie en série ou le phénomène des mariages multiples 
séquentiels, c’est-à-dire le fait de se marier, de divorcer et de se remarier plusieurs fois. 
Quand cette pratique relève de la femme, on peut la considérer comme une forme de 
mariages séquentiels multiples. De tels mariages ont pour effet d’accroître la fertilité des 
femmes. Fayorsey explique le lien existant entre la stabilité et la fertilité matrimoniales 
chez les femmes qui se remarient plusieurs fois, suite aux études menées à Ga au Sud du 
Ghana. Il est saisissant de constater que les femmes qui ont eu des enfants avec plus d’un 
homme ont tendance à avoir plus d’enfants, eu égard au nombre de mariages. Ce résultat 
infirme la thèse selon laquelle de fréquentes ruptures des liens matrimoniaux entraîneraient 
une baisse de la fertilité. Cette thèse ne se vérifie pas chez les Ga, du fait qu’une femme 
pourrait avoir des enfants avec chaque partenaire avec lequel elle se marie. 

 
3 Disponible sur le site: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/girl.htm . 
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Du fait de la stigmatisation constante, la société renforce en fait cette pratique. Pour 
les citadines, chaque nouvel époux représente d’abord une source de revenu non seulement 
pour les femmes mais aussi pour ses enfants et les membres du complexe matrimonial. Les 
demandes sont parfois tellement élevées que les maris potentiellement honnêtes et 
bienveillants finissent par nourrir des craintes. On peut en déduire que la fertilité élevée est 
une source d’instabilité matrimoniale chez les Ga. Les hommes peuvent avoir tendance à 
fuir parce que les épouses sont influencées dans leur choix d’avoir beaucoup d’enfants par 
leurs parents, ce qui aux yeux des hommes apparaît comme un véritable fardeau 
économique. Il est important de souligner que le divorce en lui-même n’est pas un facteur 
de réduction de la fertilité. C’est la proportion de temps passée en dehors de l’union qui a 
des incidences sur la fertilité. Si le temps est bref mais qu’un enfant doit être conçu pour la 
stabilité du couple, la fertilité va augmenter chez la femme en question. Une autre raison 
plausible serait que dans un mariage stable, l’homme peut participer à la régulation et à 
l’espacement des naissances, en tenant compte du fardeau économique (que représente une 
progéniture nombreuse) et de sa contribution à l’entretien du ménage. 

Friedman S.A. (1999): Girls 2000, a report prepared for Beijing+5, produced by the 
Working Groups on Girls (WGGs), UNICEF, New York. 

Ce rapport fait l’écho des voix de plus de 150 participants à une discussion en ligne 
sur le «Renforcement des capacités des filles», organisée par la Division des Nations Unies 
pour l’avancement des femmes (DAW) et le WGGs à New York entre Octobre et 
Novembre 1999. Le rapport examine les questions de genre qui requièrent une attention 
particulière et qui concernent aussi bien les filles que les garçons. Le rapport définit 
l’enfant selon l’âge et le degré de maturité, les différents niveaux de dépendance et la 
capacité à participer à la prise de décision. Le rapport traite aussi du développement et de 
l’élaboration de politiques et de programmes pour les filles. D’autres questions sont 
abordées à savoir l’accès à l’éducation, l’exploitation économique du fait de longues 
heures de corvées domestiques non rémunérées, le travail domestique dans d’autres 
familles, l’exposition à la violence, le trafic sexuel, le tourisme sexuel, l’inceste, les abus 
sexuels à l’encontre des filles mineures, l’éducation sexuelle en santé reproductrice et 
contre le VH/SIDA. Le rapport présente les engagements pris par les gouvernements qui 
ont ratifié des traités internationaux tels que le CRC, le CEDAW, et le BPA et d’autres. 

L’engagement des Philippines en faveur de la ratification des lois contre la production 
de matériels pornographiques sur les enfants, et pour la criminalisation des actes de 
violences perpétrés à l’encontre les enfants et également pour l’adoption de sanctions 
contre les auteurs de violences domestiques à l’encontre des enfants fait l’objet d’une 
discussion dans ce rapport. Le rapport conclut en soulignant qu’il existe une prise de 
conscience notable des violations des droits des filles. 

Quartey, T.A. (2001): Presentation at Strategic Planning for Promoting Gender 
Equality in Ghana, one day Consultative Meeting for Stakeholders, by the Chairman, 
Ghana National Commission on Children (GNCC) and the Ministry of Women’s 
Affairs, Accra. 

Le Ghana a réalisé des progrès substantiels sur l’harmonisation des lois avec les 
conventions internationales. Certains de ces progrès sont: l’âge de la responsabilité 
criminelle qui passe de 7 à 12 ans; l’âge de la responsabilité sexuelle qui passe de 14 à 
16 ans; l’augmentation des pénalités pour des offenses sexuelles sans distinction de sexe; 
la criminalisation des rituels d’esclavage (trokosi); les clauses complètes sur le travail des 
enfants; les restrictions supplémentaires pour les étrangers qui adoptent des enfants. Un 
rapport d’enquête effectué sur ce sujet à la fin 2000 souligne le manque notoire 
d’application des lois sur les enfants, le manque de collaboration et d’expertise des 
organismes d’intervention; des attitudes négatives sur les questions qui touchent les enfants 
et la pauvreté à laquelle les enfants sont vulnérables ou les premières victimes. Le défi est 
de faire respecter et d’appliquer ces lois. Il importe aussi de renforcer les capacités des 
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parents, des communautés, des Assemblées régionales, et des organismes d’intervention 
pour leur permettre de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant ghanéen. 

Nabila, J.S.; Aikins, E.K.; Akgassabm O.A.R. (2002): Traditional practices affecting 
women and children in Ghana. Population Impact Project, Geography Department, 
University of Ghana, Legon. 

Cette recherche sur les pratiques traditionnelles se base sur les enquêtes des ménages, 
les entretiens approfondis avec les traditionalistes et d’autres leaders d’opinion. Les neuf 
régions – trois dans la zone nord, six dans la zone sud – ont été choisies pour s’assurer que 
les communautés matrilinéaire et patrilinéaire ont été représentées au niveau de 
l’échantillon. Parmi les personnes interrogées, l’on note au moins trente pour cent de 
femmes, des groupes de discussion ont été effectués chez les hommes et les femmes 
séparément. Les pratiques socioculturelles, comme la violence contre des femmes, les rites 
de puberté, les rites de veuvage, les pratiques de lévirat, la dot et autre services associés au 
mariage, l’héritage en cas de veuvage, la fortune et les services de la mariée, les tabous 
alimentaires et les scarifications, tous existent à des degrés divers de pratique et 
d’acceptabilité dans quelques sociétés au Ghana. Quatre formes de violence – physique, 
verbale, émotionnelle et sexuelle – sont fréquentes et font partie de la routine quotidienne. 
Les facteurs influençant la pratique de la violence contre les femmes et les enfants dans la 
plupart des sociétés sont la légitimation culturelle de la domination masculine, les 
sanctions sociales, les droits de l’homme, le mode de régulation sociale des conflits et les 
droits de l’enfant. La forte adhésion aux valeurs traditionnelles et culturelles constitue l’un 
des facteurs principaux qui déterminent ces pratiques. 

Les recommandations ont trait à la nécessité d’une meilleure prise de conscience des 
conséquences de ces pratiques culturelles nuisibles; d’un large accès aux voies légales pour 
les personnes victimes de ces pratiques traditionnelles, d’une sensibilisation de la 
population sur la législation et les lois existantes en matière de protection des droits des 
femmes et des enfants; en particulier les femmes, puisque ce sont les femmes elles-mêmes 
qui perpétuent les abus et la discrimination dans les maisons domestiques, en privant les 
filles domestiques de nourriture, en les maltraitant et en leur refusant l’éducation et la 
formation; une amélioration du statut socio-économique des femmes par la formation et 
l’accès au crédit; et une politique d’égalité de genre. 

Pörtner, C.C. (2001): Children’s Time Allocation in the Laguna Province, Philippines 
Government, Manila. 

Cet article se base sur une enquête de type longitudinal effectuée en Philippines 
comportant des informations détaillées sur l’utilisation du temps par la famille pour 
analyser les effets des facteurs économiques sur l’allocation du temps pour les enfants. La 
propension à participer à une activité donnée et le nombre d’heures consacrées dans les 
activités ont fait l’objet d’estimations. Cela a été fait tout en tenant compte de la censure, 
de l’hétérogénéité familiale non observable et des décisions simultanées concernant le 
temps consacré aux différentes activités. Il existe des différences significatives entre 
l’allocation du temps et comment les facteurs analysés influent sur cette allocation chez les 
garçons et les filles. 

Women and Autonomy Center, Leiden (VENA) (1994): «Special issue on the Girl 
Child»: in VENA Journal, Vol. 6, No. 2, Leiden University, Leiden. 

Ce numéro spécial est consacré à une variété de sujets spécifiquement liés à la 
situation des filles dans les pays développés et dans les pays en développement. Un des 
articles définit le concept de fille, et fait un éclairage sur les concepts de contrôle et de 
développement personnel. Un autre article présente les questions sociales et politiques 
liées à l’infanticide et au foeticide en Inde. Plusieurs articles résument les résultats des 
différents ateliers qui se sont tenus dans les pays en développement pour une meilleure 
prise de conscience des questions liées aux filles, telles que la participation des filles aux 
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campagnes de sensibilisation, alors que d’autres portent sur la vulnérabilité, la situation des 
«enfants de rue» et les risques spécifiques chez les filles, de même le développement 
sexuel. Ce numéro spécial comprend également une revue de la littérature et une liste 
d’organisations intervenant sur les questions liées aux filles. 

Ramachandran, K.; Patnaik, K.; Shankar, Uma; Kalaivani, R. (1997): «Female Child 
Labour in Sivakasi»: in Indian Journal of Labour Economics, 40(4), pp. 859-867. 

Cet article analyse les aspects socio-économiques de la fabrication industrielle 
d’allumettes à Sivakasi dans le Tamil Nadu et leur effet sur le travail des filles. L’auteur 
souligne que ce sont les parents, et non les employeurs, qui sollicitent du travail pour leurs 
enfants. En outre, une majorité des enfants travailleurs, frustrés par l’école et l’éducation, 
étaient impatients d’exercer une activité rémunérée. Le travail est, dès lors, considéré 
comme une source de revenu. L’auteur analyse aussi les conditions de travail de ces 
enfants travailleurs. La pauvreté est la cause principale des abandons scolaires et de la 
recherche de travail dans les usines. Les recommandations concernent aussi bien 
l’amélioration des conditions de travail pour rendre l’environnement plus sûr pour les 
enfants, que la lutte contre le travail des enfants par une réduction du nombre de filles 
exerçant des activités rémunératrices. Ce document apporte quelques détails intéressants 
sur les conditions de travail des filles. C’est un document succinct peu fourni en détail qui 
insiste plus sur la description de l’échantillon et de la méthode de collecte des données. 

Saith, R.; Hariss-White, B. (1998): Gender sensitivity of well-being indicators, United 
Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Discussion Paper 
No. 95, Geneva. 

Ce document met l’accent sur l’intégration de l’égalité genre dans la réalisation des 
objectifs sociaux. Cela implique des indicateurs qui identifient les spécificités basées sur le 
genre du bien-être. Cet article analyse essentiellement la dimension genre des indicateurs 
de santé, de nutrition et d’éducation et d’autres indices des pays en développement. Ce 
document est utile pour le projet Travail des filles 4  de l’OIT/IPEC pour évaluer les 
différentiations liées au genre et ressortir les inégalités entre les filles et les garçons, qui 
pourraient plus loin expliquer les causes de la discrimination. Les résultats de ce document 
portent en premier lieu sur l’importance de la collecte des données pour les indicateurs de 
genre dans les recensements nationaux et, en deuxième lieu, sur la désagrégation des 
données selon la variable genre pour des types de revenu différents. La conclusion de cet 
article est que la recherche sur les processus sociaux résultant des différentiels de genre 
doit être intégrée effectivement dans l’élaboration des politiques. Ainsi que le montrent les 
données analysées dans ce document, des spécifications d’ordre empirique sont requises, 
ce qui en retour implique des recherches de niveau micro. 

Sen, A.; Seth, S. (1995): «Gender Identity of the Girl Child in South Asia»: in 
Canadian Women Studies, Vol. 15 (2-3), pp. 58-63. 

Ce document analyse la question du statut de la fille dans les pays du SAARC 
(Organisation sud-asiatique en matière de coopération régionale). Des données empiriques 
montrent que certaines des contraintes auxquelles les filles font face au Bhutan, dans les 
Maldives et à Sri Lanka sont liées à l’adolescence et aux inégalités en terme de mobilité 
sociale et d’accès au travail alors que les contraintes auxquelles font face les fille en Inde, 
au Bangladesh, au Népal et au Pakistan commencent avant la naissance et persistent durant 
l’enfance (l’UNICEF). Par conséquent, alors que la discrimination sur la base du genre 
peut être systématique et manifeste dans les derniers pays cités, celle-ci semble plus subtile 

 
4 Partie du projet IPEC de INT/P65/00/USA. 
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pour les premiers. Cependant, la situation globale de la pauvreté, qu’elle soit manifeste ou 
cachée, reste plus ou moins similaire dans toute la région. 

Gustafsson-Wright, E.; Pyne, H.H. (2002): Gender Dimensions of Child Labor and 
Street Children in Brazil, World Bank, Latin America and the Caribbean Region, 
Gender Sector Unit, October, World Bank Policy Research Working, Paper 2897, 
Washington, DC, 2002 5. 

Ce document fait le point sur le travail des enfants et la situation des enfants de la rue 
au Brésil selon une approche genre. Les auteurs, s’appuyant sur les résultats de l’enquête 
nationale des ménages au Brésil en 1996, examinent les diverses dimensions du travail des 
enfants selon le genre, y compris la participation, l’intensité, et le type d’activités; le 
rapport entre le travail des enfants, l’éducation et les possibilités de revenu; et les risques 
lié au travail des enfants sur la santé et le bien-être. Le rapport fait un résumé des 
approches en matière de prévention et d’élimination du travail des enfants et des enfants de 
la rue au Brésil. 

UNICEF (1999): Rights of Girls in Evaluation, Staff Working Papers: Policy and 
Planning Series, No. EPP-91-002, UNICEF, New York. 

Ce document se base sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
C’est un manuel utile contenant tous les textes des conventions internationales 
compétentes en la matière. Ce document a été élaboré par l’UNICEF pour faciliter un 
échange de connaissances concernant le droit des jeunes filles. La première partie 
comporte l’ensemble des normes internationales adoptées sur le droit des filles, y compris 
le texte du protocole facultatif pour le CEDAW et la Convention internationale sur les 
droits civils et politiques et aussi sur les droits culturels, économiques et sociaux. La 
deuxième partie traite des préoccupations des Nations Unies sur le droit des filles. Cette 
partie contient les documents de référence de la Conférence mondiale sur les Droits de 
l’homme (Déclaration de Vienne, 1993), de la Conférence mondiale sur les femmes 
(Déclaration de Beijing, 1995), du Plan d’action pour l’élimination des pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants, du Rapport de la réunion du 
groupe d’experts sur «les filles adolescentes et leurs droits» (1997) et de la Commission 
sur la résolution 1999/41 sur les droits de l’homme, sur l’intégration du droit des femmes 
dans tout le système des Nations Unies. 

UNICEF (1997): Situation of Women and Children in the Philippines, Manila. 

Ce rapport est une analyse détaillée de la situation des enfants (et des femmes) aux 
Philippines. Si la majeure partie concerne le bien-être général des enfants (par exemple, 
santé, éducation, nutrition, eau et hygiène, enfants présentant des handicaps, etc.), 
toutefois, peu de chapitres ou de sections sont consacrés au travail des enfants et/ou des 
filles. La dernière section du chapitre 3 porte sur la situation des filles au regard à la 
Convention sur le droit de l’enfant. Cette section souligne que la fille philippine est celle 
qui fait face à plus de risques dans diverses situations que le garçon, en particulier les 
risques de malnutrition et d’abus sexuels. Le chapitre 5 porte sur les solutions à apporter 
aux enfants ayant un besoin de protection spéciale, en mettant l’accent sur le travail des 
enfants. Le chapitre 5 analyse les points suivants: i) l’importance du problème; ii) les 
politiques; iii) un programme axé sur le travail des enfants; iv) les enfants de la rue (profil 
et facteurs de risque, programmes pour les enfants de rue, programme national pour les 
enfants de la rue et interventions psychosociales pour le projet des enfants de la rue); 
v) exploitation sexuelle commerciale des enfants (profil et facteurs de risque, 
caractéristiques des enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale, itinéraires 

 
5 http://www-ds.worldbank.org/servlet/WDS_Ibank_Servlet?pcont=details&eid=000094946 . 



 
 

EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 19 

professionnels et conditions de travail, systèmes d’assistance, et réponses apportées par les 
gouvernements et les ONG); vi) enfants dans les situations de conflit, etc. Ce rapport 
apporte également des informations sur le pourcentage des filles qui ne vont pas à l’école, 
qui travaillent régulièrement, et qui sont exposées aux pires formes de travail. 

United Nations Non-Governmental Group for the Commission on the Rights of the 
Child, Sub-Group on Child Labour (2002): Impact of discrimination on working 
children and on the phenomenon of child labour, Anti-Slavery International, 
London 6. 

Ce rapport met en exergue les principaux champs dans lesquels se produit la 
discrimination et comment ces derniers affectent le travail des enfants et et la situation des 
enfants travailleurs. L’objectif de ce rapport est de développer et stimuler une réflexion 
pour une application effective de la convention no 182 de l’OIT. Ce document souligne la 
nécessité d’intégrer les enfants dans les rapports globaux sur la discrimination, et 
d’encourager la recherche sur le travail des enfants et la discrimination. Le rapport 
souligne que la discrimination à laquelle filles et garçons sont exposés reflète la 
discrimination inhérente à la société dans son ensemble. Le rapport examine les raisons qui 
font que certaines formes de discrimination touchent directement les enfants et comment 
ces formes de discrimination peuvent avoir des incidences sur le travail des enfants. Les 
différentes formes de discrimination auxquelles les enfants font face peuvent s’accroître, et 
une forme de discrimination en entraînant une autre, ce qui peut engendrer une variété de 
situations avec des conséquences diverses. On trouve aussi dans ce rapport une brève 
présentation des différentes formes de travail des enfants, dont chacune peut être à la fois 
une cause et une conséquence du phénomène du travail des enfants. 

Diallo, Y. (2001): «Child labour in Ivory Coast: extent and nature»: in the work 
edited by Combarnous, F. and Labazée, P.: Industries and employment in Ivory Coast. 
Mobilisation of labour and production of social reports, Bordeaux, CED/IRD, Research 
Series No. 5, pp. 145-164. 

Cet article souligne l’ampleur du travail des enfants en Côte d’Ivoire, et montre 
l’importance des caractéristiques individuelles et sociales dans la distribution sectorielle 
des activités. L’auteur examine, dans l’ordre, le niveau de la participation des enfants, la 
répartition secteur par secteur, les types d’activité et les conditions de travail des enfants. 
Les analyses sont basées sur deux sources de données statistiques: l’enquête permanente 
des familles effectuées en 1995 et l’enquête sur les «enfants de la rue dans les grandes 
villes de la Côte d’Ivoire» effectuée en 1997. Les résultats montrent qu’au moins un quart 
des enfants sont âgés de 6 à 17 ans, bien qu’on ne puisse à partir de cette information en 
déduire s’ils sont vraiment insérés dans le marché du travail. Le modèle est d’avantage 
marqué dans les zones rurales, particulièrement au Nord. Les chiffres sont plus élevés pour 
les filles que pour les garçons. La division sociale du travail reflète exactement les 
influences prévalant dans la société traditionnelle. Cet article analyse l’ampleur et la nature 
du travail des enfants en Côte d’Ivoire. Il décrit aussi les diverses approches d’un problème 
qui a suscité peu d’attention. 

Diallo, Y.; Koné, K. S. (2001): Household poverty and child labour in Ivory Coast, 
Bordeaux, paper presented at the colloquium organized by UNESCO on Poverty and 
sustainable development, Paris, 22-23 November. 

L’objet de ce document de recherche est de mettre en évidence de façon empirique le 
lien qu’il peut y avoir entre la pauvreté dans les ménages et le travail des enfants en Côte 
d’Ivoire. Si les analyses économétriques effectuées dans la totalité des ménages révèlent 

 
6 http://www.antislavery.org/homepage/resources/Discriminationpaper.pdf . 
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une corrélation positive entre ces deux variables, toutefois elles montrent que la pauvreté 
dans les ménages ne représente pas un facteur déterminant de l’insertion des jeunes filles 
dans les activités socio-économiques. Ces faits révèlent non seulement les limites du 
modèle théorique de Basu et de Van mais soulignent également l’importance d’autres 
facteurs dans l’explication du travail précoce des enfants. L’une des recommandations des 
auteurs est que les politiques de lutte contre le travail des enfants devraient prêter plus 
d’attention au contexte social, aux droits de propriété et aux capacités individuelles. L’un 
des mérites de cette étude est d’avoir analysé le rapport entre le bien-être du ménage et les 
activités des enfants en tenant compte des échelles d’équivalence dans le calcul des seuils 
de pauvreté. Ceci permet d’expliquer en même temps les différences de niveau de 
consommation selon l’âge ou le sexe et des phénomènes d’échelle d’économie, la mesure 
habituelle de pauvreté dans un pays en développement étant les dépenses réelles de 
consommation d’une famille.  

Gilligan, B. (2003): Child labour in Nepal: Understanding and confronting its 
determinants; an analysis of the determinants of child labour in Nepal, the policy 
environment and response, ILO/IPEC, UNICEF, World Bank, Kathmandu. 

Ce rapport examine l’importance du travail des enfants au Népal et les facteurs 
sociaux qui encouragent ou légitiment la dépendance continue des enfants au travail. 
L’auteur inclut les recommandations pour l’action des gouvernements, des organisations 
internationales et des ONG.  

Publications de l’OIT 

Haspels, N.; Romeijn, M.; Schroth S. (2000): Promoting Gender Equality in Action 
against Child Labour: A practical guide, ILO, Regional Office for Asia and Pacific 
(ROAP), Bangkok. 

Ce guide fournit une vue d’ensemble des stratégies et des outils pour atteindre les 
filles et les garçons dans la lutte contre les pires formes de travail, pour remédier aux 
contraintes spécifiques auxquelles les filles sont confrontées dans leur travail, et à 
renforcer le rôle des parents dans l’éducation des enfants et la protection de ces derniers 
contre l’exploitation au travail 7 . Le guide est destiné au staff des organisations 
internationales impliquées dans le combat contre ce fléau au niveau gouvernemental et non 
gouvernemental. Il vise à informer les spécialistes sur les questions d’égalité de genre pour 
leur permettre de concevoir des programmes d’action qui intègrent la perspective genre 
dans des recherches orientées. Ce guide comprend deux modules: le module 1 apporte les 
définitions et les outils de base pour promouvoir l’égalité de genre dans les politiques et les 
programmes de lutte contre le travail des enfants, en donnant une vue d’ensemble des 
disparités principales de genre dans le travail des enfants. Dans ce guide, une check-list 
facilite un accès rapide aux références. Le module 2 apporte une aide pratique pour 
l’intégration du genre dans la conception des programmes d’action d’IPEC, avec à la fin 
une check-list. La version en espagnole de ce guide est disponible. 

 
7 Le Programme international du BIT pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) a identifié la 
fille travailleuse comme un groupe cible prioritaire, et ce guide vise à faciliter un effort concerté 
pour l’élaboration d’outils permettant d’atteindre à la fois les filles et les garçons à travers des 
services de prévention et de lutte, et de garantir que les principes d’égalité sont appliqués quand des 
mesures incitatives sont offertes aux parents indépendamment de considérations basées sur le sexe. 
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Haspels, N.; de los Angeles-Bautista, F.; Boonpala, P.; Bose, C. (1999): Action against 
child labour: Strategies in education country experiences in the mobilization of teachers, 
educators and their organizations in combating child labour, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport fait la synthèse du projet IPEC en 1995 sur la mobilisation des 
enseignants, des éducateurs et de leurs organismes affiliés dans le combat contre le travail 
des enfants et sur la façon de promouvoir l’éducation en tant que stratégie d’élimination du 
travail des enfants. Ce rapport intègre les recherches effectuées dans 13 pays en Afrique, 
en Asie, et en Amérique latine sur le pourquoi, le comment et le lieu où l’éducation a 
permis avec succès de décourager l’accès des enfants au marché du travail. Le rapport 
souligne qu’une approche holistique est nécessaire pour combattre le travail des enfants 
par l’éducation. Dans la partie 3 (section 10), il est fait mention en particulier des groupes 
de population vulnérables, y compris des filles. Au niveau mondial, les filles ont moins 
accès à une éducation de qualité que des garçons. Pour favoriser l’éducation des filles, il 
est nécessaire de suivre les recommandations suivantes: programmes de sensibilisation, 
soins de qualité destinés aux enfants, programmes de développement efficaces, plus 
grandes disponibilités en infrastructures scolaires, plus de recrutement d’enseignantes, et 
l’établissement des services d’aide dans les écoles pour les filles en état de grossesse 
précoce. Ce rapport analyse brièvement la situation de la fille, notamment dans la partie 3, 
section 10. 

Alcantara, L.C.; Romaquin, K.D.; Fojas, J.R. (2003): National Backgrounder to the 
Girl-child Labour Rapid Assessments in the Philippines, prepared for 
ILO/IPEC/SIMPOC by the Institute for Labour Studies, Department of Labour and 
Employment, Manila. 

Ce document est un rapport de synthèse des données et des résultats lors des 
évaluations du SIMPOC menées aux Philippines sur le travail des filles dans les services 
domestiques, l’exploitation sexuelle commerciale et l’agriculture commerciale. 

ILO Gender Promotion Programme (2001): National report for promoting the linkages 
between women’s employment and the reduction of child labour (Employment Section 
of the ILO), Dar es-Salaam. 

Ce rapport très détaillé souligne l’objectif opérationnel du projet pour améliorer le 
bien-être des familles pauvres par la promotion de plus et de meilleurs emplois pour les 
femmes, ce qui peut contribuer à une réduction progressive du travail des enfants. Les 
chapitres 1 et 2 analysent le contexte du projet, la participation des femmes au monde du 
travail et l’impact du VIH/sida sur la main-d’œuvre féminine. Le chapitre 3 analyse 
l’impact de l’éducation, et le chapitre 4 décrit les conditions de travail dans les divers 
secteurs. Le secteur sexuel commercial, les travailleurs domestiques, et le secteur non 
structuré ou informel font l’objet chacune d’une section à part, qui tient compte des heures 
de travail, des contrats de salaires, des risques professionnels, etc. Le chapitre 6 analyse les 
attitudes envers les filles et le chapitre 7 dresse les conclusions et recommandations, dont 
l’une des plus importantes est l’organisation des syndicats des travailleuses et travailleurs 
domestiques et l’accès à la protection sociale des travailleuses de l’industrie du sexe. 

Lim, J.Y. (2000): The East Asian crisis and child labour in the Philippines, Working 
Paper, ILO/IPEC, Geneva 8. 

Dans ce document de travail, la participation des enfants à la main-d’œuvre est 
analysée, en particulier ceux qui sont au-dessus de l’âge de 10 ans, et les contraintes qui les 
poussent à travailler et à ne pas aller à l’école lors de la crise économique et financière qui 
a sévi vers les années quatre-vingt-dix. Bien que la crise n’ait pas affecté les Philippines 

 
8 http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/policy/papers/philippines/ . 
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autant que d’autres pays asiatiques, il y avait néanmoins une forte baisse des inscriptions 
dans les écoles chez les garçons et les filles, à partir de 1997, et une augmentation de la 
participation à la main-d’œuvre des enfants, pendant que la demande en main-d’œuvre 
baissait du fait de la crise. Des filles ont été particulièrement affectées du moment où elles 
étaient plus vulnérables aux activités périlleuses, illégales et dangereuses. Les jeunes qui 
sont sous-employés dans l’agriculture familiale et dans le commerce ambulant sont 
également sources d’inquiétudes. L’augmentation de la dépense en éducation et les 
interventions visant au bien-être des familles et de la communauté, pendant la reprise de la 
croissance économique, sont recommandées par les auteurs. 

Murray, U.; Amorim, A.; and Piprell, C. (2003): Good Practices: Gender 
mainstreaming in actions against child labour, ILO/IPEC, Geneva 9. 

Ce rapport présente une collection de bonnes pratiques pour l’intégration de genre, en 
se basant sur le travail effectué par le programme IPEC de l’OIT et ses partenaires. Ce 
rapport, conçu en réponse au plan de l’IPEC en matière d’intégration de genre (oct.2001), 
analyse les exemples de réussite dans le passé ainsi que les précautions à prendre dans les 
politiques et les actions axées sur les questions de genre et de travail des enfants. Tout 
d’abord, les critères définissant une bonne pratique contre le travail des enfants tout 
comme l’intégration de genre ont été définis. Ensuite, d’autres exemples de bonnes 
pratiques d’intégration de genre ont été analysés, ces exemples touchent à divers sujets tels 
que le travail des enfants, la traite des êtres humains, le VIH/SIDA, la campagne de 
sensibilisation à travers le football, les travailleuses domestiques, l’exploitation sexuelle 
commerciale, les statistiques, les enquêtes de main-d’œuvre, les méthodologies de 
recherches, les programmes d’actions ciblées, l’éducation non formelle, les consultations 
entre les parties et les procédures institutionnelles de l’OIT/IPEC. 

Les catégories d’une bonne pratique concernent: 

 celles qui concernent l’analyse d’une situation selon le genre, en montrant par 
exemple l’intérêt de désagréger toutes les données sur le travail des enfants; 

 les procédures routinières et les rappels, ce qui facilite l’intégration du genre dans les 
activités liées au travail des enfants; 

 les initiatives spécifiques, les programmes et les activités requis pour rendre le travail 
des filles et des femmes plus visibles (impliquant l’autre sexe comme partenaires et 
alliés); 

 les approches participatives spéciales appliquées aux filles (et aux garçons) 
marginalisées, ce qui donne une plus grande voix aux femmes et aux filles. 

Murray, U.; Amorim, A., ed. (2004): A Comparative Analysis: Girl Child Labour in 
Agriculture, domestic work and sexual exploitation: The cases of Ghana, Ecuador and 
the Philippines, Girl child labour studies, No. 2, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce document fait partie d’un projet de recherche de quatre volumes sur les filles 
effectué en 2002 par l’IPEC. Ces séries d’analyses comparatives mettent l’accent sur le 
travail des filles dans l’agriculture, le travail domestique et l’exploitation sexuelle dans des 
régions spécifiques de trois pays d’horizons de différentes parties géographiques du 
monde, notamment l’Equateur, le Ghana et les Philippines. Ce document fait des analyses 
détaillées sur les conditions de vie et de travail des filles et des garçons à l’aide de 
discussions et d’interviews, et montre que la plupart d’entre eux travaillent dans des 
conditions qui portent atteintes à leurs droits humains et qui font de leur activité une pire 

 
9 www.ilo.org/child labour/ publications/genre . 
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forme de travail des enfants. Les similarités et les différences entre les traditions, les récits 
et les causes du travail des enfants, et la situation des filles travaillant dans l’agriculture, le 
travail domestique et la prostitution, aussi bien a l’intérieur des pays que dans les localités 
étudiées, ont fait l’objet de comparaisons et d’une évaluation exhaustive. Ces questions 
d’une cruciale importance, après leur comparaison et leur évaluation, fournit un cadre 
approfondi pour une formulation d’un plan d’action pour la lutte contre le travail des 
enfants, en mettant l’accent spécialement sur le sort des filles. 

Kolomiyets, T. (2003): Global child labour data review: A gender perspective, Girl child 
labour paper, No. 2, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport fait partie d’un projet de recherche de quatre volumes sur le travail des 
filles effectué en 2002 par l’IPEC. Tout d’abord, ce rapport analyse les données existantes 
sur le travail des enfants selon les catégories garçons et filles et apporte des éclairages 
conceptuels sur le genre. La méthode d’analyse des données est expliquée, et des passages 
sont consacrés aux Informations statistiques et au Programme de monitoring sur le travail 
des enfants de l’OIT (SIMPOC); à l’Enquête sur la mesure du niveau de vie de la Banque 
mondiale; l’Enquête sur les indicateurs multiples groupés de l’UNICEF, et à d’autres 
sources. L’analyse des données s’est faite par région, en tenant compte des pays 
développés, des pays en développement et des pays émergents. Dans ce rapport, les 
données ont été analysées et regroupées selon une approche genre. Il y a en outre une 
analyse spécifique des facteurs socioculturels pour chaque pays pour faciliter la 
formulation de politiques efficaces pour combattre et éliminer les diverses formes de 
travail des enfants. 

Murray, U.; Amorim, A. ed. (2004): Girl Child Labour in Domestic Work, Sexual 
Exploitation and Agriculture: Rapid assessments on the cases of the Philippines, Ghana 
and Ecuador, Girl child labour studies, No. 3, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport fait partie d’un projet de recherche sur quatre volumes sur le travail des 
filles effectué en 2002 par l’IPEC et contient une série d’évaluations effectuées dans 
différentes municipalités aux Philippines, au Ghana et en Equateur sur le travail 
domestique des filles, l’exploitation sexuelle commerciale et l’agriculture commerciale. 
C’est une recherche méticuleuse et approfondie sur tous les aspects du travail des enfants. 
Outre le profil des régions sur lesquelles a porté l’enquête et la situation de leurs habitants, 
ce rapport propose une analyse approfondie des questions traitées pour chaque pays 
relatives à l’éducation, la population, le capital humain, la croissance économique, le 
contexte politique, les législations sur l’enfance, la législation nationale, les questions 
spécifiques, les conditions de travail, les bonnes pratiques et les recommandations en terme 
de politiques, pour mieux refléter le problème du travail des filles, ses causes, ses 
conditions et ses conséquences dans les trois secteurs sus mentionnés. 

OIT/IPEC: Etudes d’évaluation rapide, Genève, 2001, et après * 

Cette série d’études rapide d’évaluation contient presque 50 études sur les pires formes de travail des 
enfants dans 19 pays d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique latine. Effectuées sur le terrain sous la supervision de 
l’IPEC, ces études ont été réalisées selon la méthodologie rapide d’évaluation élaborée par le programme IPEC 
de l’OIT et de l’UNICEF. Les études se sont concentrées sur les catégories suivantes: pires formes de travail 
des enfants; enfants domestiques; travail des filles; enfants soldats; trafic d’enfant; enfants engagé dans le 
trafic de drogue; travail des enfants et VIH/SIDA; travail à risque dans l’agriculture commerciale; enfants 
travaillant dans la pêche, les décharges d’ordures, l’exploitation des mines et l’environnement urbain; enfants 
victime d’exploitations sexuelles; et enfants des rues. 

Certaines des évaluations rapides mettent particulièrement l’accent sur la désagrégation des données 
concernant la situation des enfants travailleurs qu’ils soient filles ou garçons. Les titres disponibles pour le mois 
d’octobre 2003 sont répertoriés ci-dessous. Ils peuvent être obtenus en visitant le site Web du Programme 
international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants. Plusieurs de ces études ont été résumées dans 
cette bibliographie (http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/ra/index.htm). 
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 Bolivie: Travail des enfants dans les plantations de canne à sucre: une évaluation rapide; [en espagnol: 
Trabajo infantil en la caña de azúcar: Una evaluación rápida]. 

 Brésil: Situation des enfants dans le trafic de drogue: une évaluation rapide. 

 Costa Rica: L’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents: une évaluation rapide; 
[en espagnol: Explotación sexual comercial de personas menores de edad: Una evaluación rápida]. 

 Equateur: Travail des enfants en horticulture: une évaluation rapide; [en espagnol: Trabajo infantil en la 
floricultura: Una evaluación rápida]. 

 El Salvador: Travail des enfants dans le secteur non structuré urbain: une évaluation rapide; [en 
espagnol: Trabajo infantil urbano: Una evaluación rápida]. 

 El Salvador: Les enfants travailleurs domestiques: une évaluation rapide; [en espagnol: Trabajo infantil 
doméstico: Una evaluación rápida]. 

 El Salvador: L’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents: une évaluation rapide; 
[en espagnol: La explotación sexual comercial infantil y adolescente: Una evaluación rápida]. 

 El Salvador: Le travail des enfants dans le secteur de la pêche: une évaluation rapide; [en espagnol: 
Trabajo infantil en los basureros: Una evaluacion rapida]. 

 El Salvador: Le travail des enfants dans la décharge des ordures: une évaluation rapide; [en espagnol: 
Trabajo infantil en los basureros: Una evaluacion ràpida]. 

 Estonie: Enfants et adolescents, la drogue et le trafic humain: une évaluation rapide. 

 Guatemala: Le travail des enfants dans la décharge d’ordures: une évaluation rapide [en espagnol: 
Trabajo infantil en los basureros: Una evaluacion rapida]. 

 Jamaïque: Situation des enfants dans le secteur de la prostitution. 

 Liban: Le travail des enfants dans les plantations de tabac. 

 Madagascar: L’exploitation sexuelle des enfants à Antsiranana, Toliary et Antananarivo: une évaluation 
rapide [Les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à Antsiranana, Toliary, et Antananarivo: une 
évaluation rapide]. 

 Népal: Le trafic des filles avec une attention particulière au secteur de la prostitution: une évaluation 
rapide. 

 Népal: La situation des enfants travailleurs à Katmandou: une évaluation rapide. 

 Népal: La situation des enfants victimes de racket: une évaluation rapide. 

 Philippines: Les enfants travailleurs dans le Mindanao central et occidental. 

 Philippines: Le travail des enfants dans le secteur de la production, de la vente et du trafic de drogues 
dans la ville de Cebu: une évaluation rapide. 

 Roumanie: Les enfants des rues travailleurs à Bucarest. 

 Fédération de Russie: Les enfants des rues travailleurs à Saint Petersbourg: une évaluation rapide. 

 Fédération de Russie: Les enfants des rues travailleurs à Leningrad: une évaluation rapide. 

 Fédération de Russie: Les enfants des rues travailleurs à Moscou: une évaluation rapide. 

 Sri Lanka: Les enfants victimes de l’exploitation sexuelle commerciale: une évaluation rapide 

 Sri Lanka: Le travail domestique des enfants: une évaluation rapide. 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travailleurs dans l’agriculture commerciale, dans le secteur 
du tabac: une évaluation rapide. 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travailleurs dans le secteur horticole de la région d’Arumeru: 
une évaluation rapide. 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travailleurs dans l’agriculture commerciale, dans la culture du 
thé: une évaluation rapide 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travaillant dans le secteur de la prostitution: une évaluation 
rapide. 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale, dans la culture du 
café: une évaluation rapide. 
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 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travaillant dans le secteur informel: une évaluation rapide. 

 République-Unie de Tanzanie: Les enfants travaillant dans les mines: une évaluation rapide. 

 République démocratique de Thaïlande et République démocratique populaire lao et Thaïlande-
Myanmar: Le trafic des enfants dans les pires formes de travail des enfants: une évaluation rapide. 

 Thaïlande: Les enfants travailleurs domestiques: une évaluation rapide. 

 Thaïlande: Les enfants travailleurs opérant dans les activités illicites de drogues: une évaluation rapide. 

 Turquie: Les enfants travailleurs dans trois métropoles urbaines: une évaluation rapide. 

 Viet Nam: Les enfants victimes de la prostitution à Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh Ville et Can Tho: une 
évaluation rapide. 

* Voir annexes pour plus de details. 

 
En outre, dans cette publication de quatre volumes sur les filles (cette bibliographie étant la 

quatrième), un compendium de neuf évaluations rapides sur le travail des enfants dans les CSEC, le 
travail domestique, sur l’exploitation sexuelle sont disponibles sur le site Web: 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/themes/gender/index.htm . 

Volume no 1 – Les filles travailleuses dans le secteur agricole et dans les services domestiques et l’exploitation 
sexuelle: une évaluation rapide des cas de Philippines, du Ghana et de l’Equateur. 

Volume no 2 – Analyse comparative: Les filles travailleuses dans l’agriculture, les services domestiques et 
l’exploitation sexuelle: L’exemple des Philippines, du Ghana et de l’Equateur. 

Volume no  3 – Rapport général sur les données en matière de travail des enfants: une approche genre. 

Volume no 4 – Bibliographie annotée sélective sur le travail des filles: une approche genre. 

Livres 

Bagachi, J.; Guha, J.; Sengupta, P. (1997): Loved and Unloved: the Girl Child in the 
Family, Stree Publishers, Bombay. 

Ce livre se penche sur la précarité de l’existence des filles dans les familles. 
Cinquante ans d’indépendance n’ont pas été suffisants pour garantir la revendication 
normale du droit à l’enfance chez la plupart des filles en Inde. Traditionnellement, la 
famille est considérée comme l’institution de support et de protection, particulièrement 
pour les filles. Les auteurs tentent d’apporter une réflexion critique sur une vision aussi 
profondément enracinée mais fatalement erronée. Les auteurs traitent des questions 
relatives aux discriminations basées sur le genre et les interventions possibles dans certains 
domaines ciblés 10. 

Kaushik, S. (1993): Family and Rights of Girls, Har-Anand, New Delhi. 

Les années quatre-vingt-dix ont été proclamées la décennie des filles pour une prise 
de conscience de la société sur le statut et les conditions des filles. Ce volume s’interroge 
sur les causes profondes de la négligence de leurs droits sur tous les aspects de leur 
croissance et de leur développement, et non seulement sur les facteurs en dehors de la 
famille mais aussi l’impact de ces facteurs sur la famille. Le volume explore les valeurs, 
les préjugés et les normes et les pratiques qui régissent et déterminent les conditions de vie 

 
10 Une revue tirée de Girl Child: Annotated Bibliography on http://www.hsph.harvard.edu/grhf/ 
Sasia/resources/girlchild/biblio.html . 
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des filles, pour rendre efficace les interventions nécessaires dans le court terme et les 
programmes et les actions à long terme 11. 

Population Council (1999): Adolescent Girls’ Livelihoods – essential questions, 
essential tools: A report on a workshop, a paper presented at a workshop convened in 
Cairo, Egypt, 13-14th October 1999, New York. 

Cette brochure est le fruit d’une consultation entre les bureaux du «Population 
Council» et le Centre international de la recherche sur les femmes à New York et au Caire. 
Des consultations ont aussi été menées avec les collègues du Fond des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF). Cette brochure montre qu’il est essentiel de distinguer les 
expériences des filles et de celles des garçons, des personnes âgées et des adolescents, leur 
travail et leurs besoins respectifs, leur travail et leurs besoins respectifs sur le marché du 
travail. La mondialisation économique est source d’opportunités sans précédent et de 
potentialités non explorées pour les adolescents plus âgés, en particulier les filles, pour 
générer des revenus qui peuvent contribuer à l’amélioration de leur situation économique 
et sociale. Selon les estimations de l’OIT, en 1997, 110 millions de filles dans le monde 
entier travaillaient comparé à 140 millions de garçons. Bien que les filles puissent 
travailler à côté des garçons, le travail domestique non rémunéré reste invisible et peut 
faire l’objet d’une sous estimation. Ce rapport essaie de répondre à quelques questions: la 
situation des adolescents demandeurs d’emploi émane t-elle des adolescents eux-mêmes ou 
de leurs parents? Pourquoi travaillent-ils? Quel est le rôle de la législation sur le travail des 
enfants? Comment sont-ils rémunérés? A quelle fin ces rémunérations sont-elles destinées? 
Cette brochure fournit également quelques statistiques intéressantes comparant le taux 
d’activité économique entre filles et garçons dans quelques pays. 

Rachita, J. (2002): Girl Child Labour, Manak, Delhi, 2000. 

Après une introduction et une revue du cadre conceptuel et de la méthodologie de 
base, ce livre fait une analyse de type micro sur le travail des filles. Le chapitre 4 contient 
une analyse empirique sur le travail des filles en mettant l’accent sur les facteurs liés à la 
demande, et le chapitre 5 fait une analyse empirique du travail des filles en insistant sur 
l’offre du côté des filles. Le chapitre 6 porte sur les types d’emplois des filles travailleuses 
et le chapitre 7 examine les aspects juridiques. Les conclusions et les suggestions sont 
contenues dans le chapitre 8. 

Reddy, Y.S., ed. (1999): Child Labour, Anmol Publications, New Delhi. 

Ce volume est une collection de 20 articles sur le travail des enfants en Inde. La 
première section traite des questions et des solutions d’ordre général sur le travail des 
enfants; la deuxième section s’intéresse au travail des enfants dans le secteur structuré 
(usines de fabrication de machines de tissage, usines textile et de pêche); et la troisième 
section insiste sur le travail des enfants dans le secteur non structuré. Les questions traitées 
dans ce volume portent sur les statistiques de base, les causes et les formes de travail des 
enfants; le phénomène de l’offre et de la demande dans le travail des enfants; les risques 
sanitaires associés au travail des enfants; les législations et les politiques en Inde sur le 
travail des enfants; les activités économiques et la structure professionnelle; les 
discrimination de genre (p. 73); et le contexte socio-économique général du travail des 
enfants. Seul un chapitre, le chapitre 18, est axé spécifiquement sur le travail des filles, il 
s’agit d’une étude de cas sur un village près de Dindigul, dans le Tamil Nadu. Ce chapitre 
analyse les facteurs à l’origine du travail des filles (pauvreté abjecte, sécheresse et 
circonstances spéciales, dette, salaires bas, scolarisation considéré comme un fardeau 
supplémentaire, quête d’un mariage réussi, etc.) et les initiatives pour décourager le travail 

 
11  Revue extraite de Girl Child: Annotated Bibliography on http://www.hsph.harvard.edu/grhf/ 
Sasia/resources/girlchild/biblio.html . 
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des filles (programmes de réduction de la pauvreté, forte compensation financière pour 
pallier au manque à gagner des parents de la fille scolarisée, etc.). D’autres solutions 
proposées concernent: l’accès à l’éducation, une protection juridique renforcée; un 
enregistrement des naissances pour tous les enfants; plus d’informations; et une 
mobilisation la plus large possible de la coalition de partenaires au sein des 
gouvernements, des communautés, des ONG, des syndicats des travailleurs et des 
employeurs. Les articles sont courts, d’une lecture facile et d’un format simple. Le chapitre 
sur le travail des filles est un peu plus détaillé, mais utile. Dans les autres chapitres, on doit 
distinguer ce qui se rapporte au travail des garçons et ce qui se rapporte au travail des 
filles. 

Sta. Maria, A. (2000): International Instruments and Initiatives on the Agenda for the 
Girl-Child, Ateneo Human Rights Centre (AHRC) with publication assistance from 
the Australian Agency for International Aid (Aus-AID), Manila. 

Cette publication analyse les aspects internationaux des politiques et des programmes 
axés sur les filles. Elle présente les politiques relatives à certaines dispositions de la 
Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les 
femmes (CEDAW) et de la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfance. Ses 
politiques concernent: atteintes à la dignité, droits contre les abus, droits contre les 
pratiques préjudiciables, promotion de l’égalité des sexes, droits contre les abus sexuels, 
l’exploitation et le trafic, accès équitable à l’éducation et aux soins de santé, et 
l’élimination de la discrimination contre les femmes. Elle présente également des 
initiatives internationales sur les questions de genre, y compris la recherche, l’appui aux 
projets de développement et de renforcement des capacités des femmes, la formation et les 
activités d’information en vue d’identifier et de surmonter les obstacles qui constituent un 
frein à l’égalité des femmes dans le développement social, économique et politique. 

Reddy, B.S.; Rames, K. (2002): Girl Child Labour: A world of endless exploitation, 
Dominant, New Delhi. 

Ce livre présente un cadre théorique et conceptuel pour mieux comprendre le 
phénomène du travail des enfants en Inde. Les auteurs présentent un profil socio-
économique des filles travailleuses, les causes de l’emploi et les conditions de travail 
appropriées. Une analyse situationnelle est faite sur l’industrie de beedi où les filles sont 
particulièrement exploitées. La spécificité culturelle de la situation de la fille est analysée, 
celle-ci nous montre comment les traditions, les valeurs, les normes et les institutions 
sociales privent non seulement les filles de l’éducation et des loisirs, mais contribue 
directement à leur exploitation sexuelle et à leur vulnérabilité morale et psychologique. Le 
livre recommande une scolarisation primaire obligatoire effective pour protéger les filles 
contre l’analphabétisme et la pauvreté permanente. Le livre comprend également une revue 
de la littérature et une bibliographie. 

Sobritchea, C. et al. (1997): Source Book on the Filipino Girl Child, University of the 
Philippines Center for Women’s Studies, with research assistance from United 
Nations Children’s Fund, Quezon City. 

Ce manuel de base se veut un outil de référence et de recommandations pour tous 
ceux qui sont intéressés au bien-être et aux intérêts des filles. Ce manuel est une 
compilation et une présentation de la littérature et des données statistiques sur les filles. 
Celui-ci dresse un tableau de la situation générale des filles philippines, ainsi que leurs 
caractéristiques démographiques et les questions les concernant telles que: pauvreté, santé 
et nutrition, grossesse des adolescentes et maternité précoce, VIH/SIDA et toutes autres 
maladies sexuellement transmissibles, violence et cas d’abus, éducation, travail des 
enfants, prostitution infantile, et portraits dans les mass media. Celui-ci analyse aussi les 
politiques et la législation (instruments juridiques internationaux et nationaux à la fois) qui 
protégent les droits et le bien-être des filles. Les politiques et la législation mettent l’accent 
sur les droits des enfants, la protection des femmes et des filles contre la discrimination et 
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l’exploitation; contre l’exploitation sexuelle commerciale; contre le travail des enfants; et 
le droit à l’éducation; et à l’alimentation. 

UNICEF (1991): The Girl Child: An Investment in the Future, Section for 
Development Programmes for Women, UNICEF, New York. 

L’UNICEF avait fait de la réduction des disparités une stratégie majeure pour la 
réalisation de ses objectifs en faveur de l’enfance et du développement dans les années 
quatre-vingt-dix. Dans ce contexte, l’UNICEF a préconisé que les objectifs spécifiques 
pour les filles soient réalisés dans le courant de l’année 2000. Ce manuel dresse un bref 
aperçu de l’ensemble des activités envisagées par l’UNICEF en collaboration avec l’OMS, 
le FNUAP, l’UNESCO et toutes les autres agences des Nations Unies compétentes en la 
matière, pour assurer l’exécution efficace des mécanismes de contrôle et d’évaluation 
sensibles à la dimension genre, afin de mesurer les progrès accomplis au niveau de la 
réduction des écarts entre les filles et les garçons en matière de santé, d’alimentation et de 
programmes d’éducation primaire. Ce manuel contient quelques tableaux utiles qui mettent 
en évidence les écarts entre le sexe masculin et féminin, et les retombées positives de 
l’investissement pour les filles. L’annexe contient des statistiques concernant les filles et 
les garçons pour 131 pays. 

Varandi, G. (1994): Child Labour and Women Workers, Ashish Publishing House: 
New Delhi. 

Ce livre vise à identifier les principaux facteurs (l’ignorance, l’analphabétisme, et la 
pauvreté en premier lieu) qui ont contribué au travail des enfants dans le monde entier; une 
attention particulière est faite aux pays en développement. Le cas de l’Inde est examiné en 
détail en particulier les zones rurales et le fait que des parents économiquement pauvres 
aient volontairement une progéniture plus nombreuse pour s’assurer d’avantage de biens et 
de revenus pour la famille. L’efficacité des mesures législatives et non législatives 
concernant le travail des enfants est examinée, un chapitre est consacré à la loi sur le 
travail des enfants de 1986. En outre, le rôle des ONG dans la conscientisation de la 
société, le volet sensibilisation, et les actions juridiques d’intérêt public, et le rôle du BIT 
sont analysés dans ce livre. En outre, il est mis l’accent sur le rôle de la scolarité 
obligatoire dans la prévention contre le travail des enfants. En conclusion, le livre apporte 
quelques suggestions visant à améliorer la situation des femmes et des enfants travailleurs, 
par exemple à travers l’accès obligatoire à l’éducation et la formation professionnelle pour 
les enfants, et la réglementation plutôt que l’élimination du travail des enfants (une 
suggestion qui est à la fois controversée et discutable). La moitié de ce volume est 
consacré au travail des enfants et aux femmes travailleuses. Bien que ce livre, pour une 
large part, ne soit pas parvenu à faire une distinction entre le travail des filles et le travail 
des garçons, on peut supposer que l’accent est mis sur le travail des filles. 

Sohoni, N.K. (1995): The Burden of Girlhood: A global inquiry into the status of girls, 
Women, Inc., New York (http://www.womenink.org). 

Ce livre montre comment les filles sont rendues vulnérables du fait de leur âge aussi 
bien que de leur genre, et analyse les contraintes auxquelles elles font face en rapport avec 
un ensemble de conditions sociales et culturelles. Le livre présente des études de cas et 
analyse des questions d’une importance particulière pour les filles telles que le mariage, la 
santé et la survie, l’éducation, la violence et la discrimination positive. 
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Section 1b. 
Littérature générale sur le travail des enfants 

Documents/rapports 

Istituto degli Innocenti di Firenze (1999): Minori e lavoro in Italia: questioni aperte 
pianeta infanzia; Questioni e documenti, Dossier monografico 7, Quaderno del Centro 
Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, 1999. 

Ce document présente une vue d’ensemble du débat, à la fois international et national, 
sur le phénomène du travail des enfants. Les contributions abordent ce phénomène dans sa 
globalité, et mettent en évidence tous les traits caractéristiques des sociétés industrialisées 
où le phénomène du travail des enfants est encore persistant. Ce document est divisé en 
trois sections principales. La première section comprend un examen des principaux 
éléments qui sont à l’origine de l’intensification de ce phénomène au niveau national, à 
travers une analyse qualitative des données. Une approche similaire a été menée 
concernant le débat international, cette approche porte une attention spéciale aux règles de 
loi relatives à la protection des enfants travailleurs. La deuxième section identifie le 
phénomène et les cas d’exploitation: celle-ci prend en considération des situations 
spécifiques telles que les immigrés et les enfants indigènes, des disparités Nord-Sud et le 
déficit de genre. La troisième section porte sur l’éducation et la formation en tant que 
principaux éléments pour la promotion du droit à l’éducation des jeunes. Les contributions 
contenues dans cet ouvrage encouragent davantage une intégration entre le système 
scolaire et la formation professionnelle. Les conclusions préparent le terrain pour de 
nouvelles approches intégrées, qui sont décisives pour une plus grande visibilité de la face 
cachée du phénomène du travail des enfants. 

Landolfi, M. (1999): Lo sfruttamento del lavoro minorile nell’Italia di fine secolo. La 
tratta dei piccoli italiani in Francia: in Calendario del Popolo, no 643. 

Cet article situe historiquement le phénomène de l’exploitation du travail des enfants 
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. La deuxième révolution industrielle a 
eu un impact profondément négatif sur les conditions de vie des familles les plus pauvres, 
contribuant à l’intensification du travail des enfants. L’auteur donne une vue d’ensemble 
de la situation en Italie: les conditions socio-économiques de la population ont été à 
l’origine du travail des enfants, qui a été régulé par des règles de loi incomplètes et 
inadéquates. La loi no 3657 du 11/2/1886 a établi l’âge minimum pour les enfants 
travailleurs: 9 ans pour les enfants travaillant dans les usines et 15 ans pour les enfants 
œuvrant dans des métiers à risques. Malgré tout, la question générale de la «protection de 
l’enfant» n’a pas été perçue comme importante par l’opinion publique qui considère 
l’assistance apportée aux enfants comme un luxe. S’agissant du type de travail effectué par 
les enfants, l’auteur distingue le travail domestique des filles dans les zones urbaines de 
celles originaires des zones rurales, alors que les familles pauvres en milieu urbain avaient 
leurs enfants qui travaillaient dans les usines et dans la prostitution ou même pour des 
organisations criminelles. L’auteur porte une attention spéciale au trafic des enfants 
italiens (provenant de Campania et de Basilicata) dans les usines de fabrication de lunettes 
en France. 

Andvig, J.C. (2000): An essay on child labour in Sub-Saharan Africa: A bargaining 
approach, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo. 

La question ici est de savoir si la pauvreté, les transformations sociales ou les chocs 
externes aux systèmes familiaux, tels que l’épidémie du SIDA poussent les enfants très tôt 
à essayer de survivre par eux-mêmes en Afrique Subsaharienne. Le rapport révèle que la 
séparation des enfants avec leurs familles entraîne de multiples conséquences sociales et 
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économiques, et que les aspects liés à la séparation font l’objet de peu de recherches. Le 
rapport souligne qu’il est important de considérer les enfants comme des décideurs libres 
quand ils quittent leurs familles. 

Beegle, K.; Dehejia, R.; Gatti, R. (2003): Child Labor, Income Shocks, and Access to 
Credit, World Bank, Working Paper No. 3075 (http://www1.worldbank.org/sp/ 
childlabor/documents/CL%20Income%20Shocks%20Access%20to%20Credit%20-% 
20Apr%2010.pdf). 

Bien qu’une littérature théorique de plus en plus abondante considère les contraintes 
liées au crédit comme une cause principale du travail des enfants, il existe peu de 
recherches pour évaluer la pertinence empirique d’une telle thèse. A l’aide d’un panel de 
données de la République-Unie de Tanzanie, Beegle, Dehejia et Gatti notent que les 
ménages répondent aux chocs transitoires de revenu par une augmentation du travail des 
enfants, mais que le niveau auquel le travail des enfants utilisé comme un amortisseur de la 
crise est plus faible quand les ménages ont accès au crédit. Ces résultats confirment 
l’hypothèse du revenu permanent de la littérature empirique en montrant que les ménages 
faisant face à des contraintes de crédit ont recours de manière plus active au travail des 
enfants pour accroître leur revenu. En outre, les auteurs mettent en évidence un 
déterminant potentiellement important du travail des enfants et, en conséquence, un 
mécanisme qui peut être utilisé pour lutter contre le travail des enfants. Ce document, fruit 
d’une collaboration entre l’Equipe «Pauvreté» et le Groupe de recherche sur le 
développement de l’investissement et de l’environnement, est l’aboutissement de multiples 
efforts déployés par le groupe pour étudier les facteurs déterminants du travail des enfants. 
C’est un résultat du projet de recherche sur «le travail des enfants et l’accès au crédit: le 
cas de la République-Unie de Tanzanie et du Viet Nam rural» financé par le budget de 
soutien à la recherche de la Banque mondiale. 

Blavo, E.Q.; Opoku, S.K.; Van Ham, A. N. (1990): Street Children in Accra: A Survey 
Report, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, Accra. 

Cette étude tente de remédier au manque sérieux de données sur la taille, les 
caractéristiques et les conditions de vie des enfants abandonnés au Ghana. La recherche 
porte sur trois catégories d’enfants des rues selon la classification de l’UNICEF, à savoir 
les enfants œuvrant dans la rue, les enfants de la rue et les enfants abandonnés. Cette étude 
examine leurs conditions de vie et leurs activités de survie dans la rue. Certains des enfants 
interrogés dans le cadre de cette étude vivent de façon permanente dans la rue sans aucun 
contact avec leur maison ou leur famille. L’étude prend en compte les besoins des parents, 
des enfants, des familles et des communautés en relation avec le bien-être de l’enfant. 

Carrera, J. (2001): Determinaciones Económicas del Trabajo Infantil: Fundamentos y 
el Caso Rural Argentino, UNICEF – Buenos Aires, 2001 (Economic Determinations of 
Child Labour: Fundamentals and the Argentinean Rural Case) 

Cet article examine les déterminants matériels du travail des enfants et les 
caractéristiques productifs de l’enfant travailleur. Une analyse critique des études sur les 
manifestations immédiates du travail des enfants, de même que des fondations théoriques 
dominantes des déterminants économiques du travail des enfants, est faite. L’auteur 
analyse la constitution de la main-d’œuvre dans le mode de production capitaliste, la survie 
des producteurs marchands indépendants dans le système capitaliste, et la transformation 
du processus de travail par la valorisation du capital basée sur le développement des 
machines et son effet sur le travail des enfants. En conclusion, l’auteur analyse le travail 
des enfants, aussi bien que l’évolution récente de la main-d’œuvre en Argentine. Les 
déterminants économiques réels du travail des enfants en milieu rural en Argentine dans la 
production de coton et les actions orientées pour éliminer ces activités sont examinés. 
L’auteur conclut l’article en soulignant que l’élimination du travail des enfants en 
Argentine peut être seulement possible suite à une action politique. 
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Chuart, J. (1998): Trabajo infantil y delincuencia, Ed. Sename, Santiago (Child labour 
and delinquency). 

Le travail des enfants est plein de risques, et l’un des aspects les moins étudiés de 
cette kyrielle de risques est celui lié à la délinquance, comme le mentionne cette 
publication. Cette publication analyse les différents aspects de la relation entre le travail 
des enfants et la délinquance afin de faciliter la recherche de solutions. Basées sur des 
données quantitatives et qualitatives recueillies au Chili, cette étude montre que 78 pour 
cent des enfants qui ont eu des problèmes avec la loi opèrent aussi dans ce genre de 
travaux. Les facteurs de risque qui peuvent inciter à enfreindre la loi sont: le travail des 
enfants avant l’âge de 11 ans, la consommation d’alcool, le fait de vivre dans une famille 
monoparentale, le fait que la mère de l’enfant soit une adolescente, l’abandon scolaire 
avant la classe de 6e, la faiblesse du revenu, le fait d’avoir une famille de plus de six 
membres. Seul les approches intégrées et non partielles peuvent contribuer à l’amélioration 
de la situation des enfants. 

Céspedes, R.L. (1997): Trabajo Infanto-Juvenil Severo en Paraguay, UNICEF, 
Asunción (Worst Forms of Child and Adolescent Work in Paraguay). 

C’est un livre très utile sur les pires formes de travail des enfants au Paraguay. Ce 
livre tente de faire une caractérisation des types d’activités qui doivent être considérées 
comme de pires formes de travail des enfants en combinant et en construisant des 
indicateurs sur les pires formes de travail. L’auteur analyse les caractéristiques des enfants 
et de leur situation, leur localisation géographique, les caractéristiques principales de 
l’activité et les effets de ces activités sur les enfants et les adolescents. En croisant les 
données, l’auteur identifie sept cas illustrant les pires formes de travail des enfants au 
Paraguay: 1) l’exploitation sexuelle; 2) le travail dans la rue; 3) le recyclage d’ordures; 
4) le travail domestique; 5) la production de chaux; 6) la construction de briques; 7) la 
scierie de bois. Bien que le travail des enfants en milieu rural soit également considéré très 
dur, celui-ci ne fait pas partie de la liste des pires formes de travail des enfants dans ce 
rapport. En outre, l’auteur a élaboré un supplément détaillé sur la situation des enfants 
travaillant en milieu rural au Paraguay. 

Delap, E. (2001): «Economic and Cultural Forces in the Child Labour Debate: 
Evidence from Urban Bangladesh»: in Journal of Development Studies, Vol. 37, No, 4, 
Frank Cass, London. 

L’auteur souligne que l’influence relative des forces économiques et culturelles est un 
élément clé dans le débat sur les causes du travail d’enfant, et dans un discours plus large 
axé sur l’allocation du travail dans le ménage. L’analyse des données sur les taudis de 
Dacca est présentée, et l’auteur note que la pauvreté des ménages et la stabilité du revenu 
représentent des déterminants économiques principaux du travail des enfants, puisque les 
forces économiques, à elles seules, ne peuvent expliquer le travail des enfants. Les données 
sur la disponibilité des membres du ménage à substituer la main-d’œuvre des enfants, et 
sur les disparités selon le genre et l’âge dans la répartition du travail dans le ménage, 
montrent l’importance des facteurs culturels. Un facteur culturel particulier mentionné qui 
est en rapport avec le travail des enfants est l’importance culturelle accordée à la lutte 
contre l’oisiveté et l’inaction. 

Emerson, P.; Souza, P.A. (2003): «Is There a Child Labour Trap? Intergenerational 
Persistence of Child Labor in Brazil»: in Economic Development and Cultural 
Change, Vol. 51 (2), Chicago. 

Cet article examine la continuité intergénérationnelle dans le travail des enfants à 
partir d’un modèle dynamique et analyse ses implications empiriques au Brésil. Tout 
d’abord, les auteurs élaborent un modèle générationnel simple qui recouvre la décision des 
ménages concernant le travail des enfants. Ce modèle est fondé sur l’hypothèse que cette 
décision est prise par le chef du ménage, où les parents encouragent leurs enfants à 
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travailler de sorte que la contribution de l’enfant à la consommation actuelle de la famille 
excède la consommation future que la famille pourrait bénéficier en maintenant l’enfant à 
l’école. Une des principales prévisions de ce modèle est que les enfants sont enclins au 
travail s’ils proviennent de familles dont les parents étaient à l’origine des enfants 
travailleurs ou avaient un niveau d’instruction très faible, et que le travail des enfants a des 
effets négatifs sur leur niveau d’instruction et sur leur futur revenu d’adulte. La persistance 
du travail des enfants est mise en exergue en examinant les données des enquêtes sur les 
ménages au Brésil. Ces données concernent le travail des enfants des parents, la 
participation des enfants dans les ménages, et aussi le niveau d’instruction des grands-
parents. 

Les auteurs concluent que les enfants sont plus enclins à être des enfants travailleurs 
si leurs parents sont entrés dans le marché du travail à un âge très précoce, et si le niveau 
d’instruction de leurs parents et de leurs grands-parents est faible. Un autre résultat 
important est que les individus qui commencent à travailler à un âge plus jeune tendent, 
une fois adulte, à toucher des salaires plus bas, l’un des enseignements à retenir est la 
nécessité d’améliorer l’accès à la formation professionnelle chez les enfants ayant 
interrompu leur scolarité (ce résumé est une adaptation de http://econpapers.hhs.se/paper/ 
fthvander/02-w14.htm). 

Hilowitz, J. (1997): «Social labelling and the struggle against child labour: some 
questions»: in International Labour Review, Vol. 136, No. 2, Geneva. 

Cet article tente d’apporter des réponses à deux questions. Premièrement, quelle est la 
valeur d’une étiquette qui garantit aux consommateurs qu’il n’a pas été fait usage de travail 
des enfants dans la fabrication de certains produits qu’ils achètent? Deuxièmement, quel 
est le lien entre les codes de conduite et les autres initiatives basées sur le marché qui 
pourraient indirectement bénéficier aux enfants? Dans son argumentation, J. Hilowitz fait 
l’historique des systèmes sociaux d’étiquetage. Elle décrit les divers aspects, l’effet 
escompté, le financement, le support, les critiques et les relations avec les codes de 
conduite industriels. Elles tirent ces exemples de plusieurs initiatives d’étiquetages qui se 
rapportent au travail des enfants. L’auteur s’interroge également sur la portée et les limites 
de ces actions, y compris les problèmes de contrôle, de surveillance et l’impact sur l’avenir 
des enfants en question. Des systèmes sociaux d’étiquetage sont considérés comme étant 
l’un des multiples instruments internationaux pour améliorer les conditions de vie des 
enfants travailleurs. Cet article analyse le rôle que ces instruments pourraient jouer dans le 
combat contre la participation des enfants mineurs dans les activités économiques. 

Ilahi, N.; Orazem, P.; Sedlacek, G. (2000): «The implications of child labour for adult 
wages, income and poverty: Retrospective evidence from Brazil». Background Paper 
for the ESW Social Protection Loan to Brazil, World Bank, Washington, DC. 

Ce document se base sur les informations contenues dans une base de données sur les 
enfants, leurs parents, et leurs grands-parents pour étudier la persistance 
intergénérationnelle du phénomène du travail des enfants et pour faire une estimation de 
l’impact à travers les générations sur le travail des enfants et leurs revenus futurs. 
Théoriquement, cet impact est ambigu dans la mesure où celui-ci combine les avantages de 
l’expérience avec la perte possible de capital scolaire. Les résultats montrent que les 
individus qui sont entrés dans le marché du travail avant l’âge de treize ans gagnaient 
13-17 pour cent de moins à l’âge adulte et avaient une forte probabilité à faire partie des 
deux quintiles de revenus les plus bas. Bien que le travail des enfants semble réduire la 
réussite scolaire, l’effet net d’une année supplémentaire de scolarité sur les salaires des 
adultes est positif, tenant compte ou non de l’activité professionnelle exercée par l’enfant 
tout en allant à l’école. 
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INFANDES (1999): Sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes: Investigaciones y 
Propuestas. Ed. INFANDES. Quito (On Child and Adolescents Rights: Research and 
Proposals). 

Ce livre fait la synthèse de deux études importantes: Procédé pénal sur les crimes 
contre la liberté sexuelle des enfants et des adolescents, et Contributions à la 
compréhension juridique du travail des enfants. La deuxième étude est particulièrement 
intéressante car elle ouvre de nouvelles perspectives pour analyser le travail des enfants 
selon une approche juridique. Dans les deux études, la nécessité de reconnaître les enfants 
et les adolescents comme des sujets avec des droits spéciaux a été soulignée. 

Instituto Nacional del Niño y Familia (IINFA) (2000): El Futuro de los Niños que 
Trabajan: Una Responsabilidad de Todos. Ed. IINFA/Argudo. Quito (The Future of 
Working Children: a Responsibility of Everybody). 

Cette étude analyse en détail la situation du travail des enfants en Equateur. Selon de 
récentes estimations, l’Equateur présente le nombre le plus élevé d’enfants travailleurs en 
Amérique latine: 36,7 pour cent en 1994, soit 810 000 enfants travailleurs dans ce pays. 
Plus de la moitié de ces enfants travaillent quarante heures par semaine et environ 25 pour 
cent d’entre eux ne vont pas à l’école et n’ont pas terminé leurs études primaires. 
Différents aspects du vide juridique sont explorés afin de montrer comment les lois 
s’attèlent à éliminer le travail des enfants et à protéger le travail des adolescents. A la fin 
du document, un projet gouvernemental décrivant les mesures prises dans ce domaine en 
Equateur est présenté. 

Invernizzi, A. (2000): Child workers on the streets of Lima: Between strategies for 
survival and socialization, University of Fribourg, Faculty of Economic and Social 
Sciences, Fribourg. 

Cette recherche présentée dans le cadre d’une thèse de doctorat démontre le lien entre 
l’expérience de l’enfant travailleur avec d’autres thèmes, y compris le genre, la famille, 
l’espace et la vie dans les rues de Lima au Pérou. Cette recherche, basée sur le paradigme 
de l’enfant acteur, tente d’expliquer le rapport qui lie un enfant (fille ou garçon) à son 
travail. Celle-ci analyse les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être des 
victimes, les domaines où ils sont compétents, les éléments qui favorisent l’amélioration de 
leurs compétences et ceux qui renforcent les contraintes imposées à un enfant. Les 
attitudes au jour le jour des enfants sont passées au crible à travers des méthodes 
ethnographiques. Les interviews avec les parents et les travailleurs sociaux sont aussi 
incluses dans cette recherche. Cette recherche montre que les éléments culturels et le genre 
sont des facteurs déterminants dans l’explication des pratiques quotidiennes de survie de 
ces enfants. Par conséquent, le travail des enfants dans les rues est une situation beaucoup 
plus complexe qu’une simple réaction à la pauvreté. 

Lall, A.; Sakellariou, C. (2000): «Child Labour in the Philippines: Determinants and 
effects»: in Asian Economic Journal, Vol. 4. Issue: 3, Blackwell Publishers, London. 

Cet article analyse les déterminants socio-économiques de la demande de travail des 
enfants aux Philippines en se basant sur les données de l’enquête nationale sur les ménages 
et de l’enquête sur la main-d’œuvre aux Philippines. La méthodologie de recherche utilisée 
est celle d’un modèle séquentiel de probité qui implique que les décisions des ménages 
sont prises de façon hiérarchique. Ce modèle est utilisé pour faire une estimation de 
l’impact des différents ménages et des caractéristiques économiques sur la probabilité du 
travail des enfants. Les résultats révèlent les catégories sociales spécifiques qui devraient 
être ciblées, par exemple, les mères de familles célibataires et les ménages pauvres en 
milieu rural. Travailler dans le sens d’une élimination du travail des enfants implique une 
approche multidimensionnelle et une complémentarité des différentes politiques. 
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Lallandey, L.P.; Hernandez, Y.P., (1999): Actitud hacia el trabajo infantil en algunos 
grupos de la Ciudad de México, Universidad Autónoma del Estrado de México 
(UAEM), Facultad de Psicología, México D.F. (Perceptions of child labour among 
some groups in Mexico City). 

Cette dissertation analyse les perceptions du phénomène du travail des enfants chez 
les enfants travailleurs vivant avec des parents travailleurs, les employés, les enfants non 
travailleurs, et les enfants dont les parents ne travaillent pas. L’étude tient compte des 
croyances individuelles; de leur connaissance du travail des enfants, et de leurs perceptions 
quant à ces causes et conséquences. Des différences statistiques significatives existent 
entre les groupes. Il n’existe aucun consensus sur le travail des enfants, et la connaissance 
que tous les groupes interrogés ont de ce sujet est limitée, ainsi que les perceptions quant à 
ces conséquences. 

Liga Guatemalteca de Higiene Mental and Save the Children, Norway (2002): 
Trabajo Infantil: Arma de Dos Filos, Guatemala City (Child Labour: A Two-edged 
Sword). 

La thèse principale de ce document est que le travail des enfants est utile pour 
améliorer le revenu des familles très pauvres. Mais, d’autre part, cet ouvrage montre que le 
travail effectué à un âge précoce ralentit la croissance des enfants, qui ne peuvent ainsi 
asseoir leur développement éducatif. L’étude souligne que les politiques publiques visant à 
améliorer les conditions de vie des enfants travailleurs doivent tenir compte de tous les 
aspects du problème afin d’offrir de meilleures alternatives pour les enfants. Le livre 
comprend un chapitre intéressant sur les facteurs de risques au travail, et dresse une liste 
d’activités qui pourraient être considérées comme de pires formes de travail des enfants au 
Guatemala. 

Patrinos, H. and Grootaert, C. (2002): Child Labour: A Four-Country Comparison, 
Paper presented at a seminar «The Economics of Child Labour», Oslo. 

Cet article présente les résultats d’une étude comparative sur les déterminants du 
travail des enfants en Côte d’Ivoire, Colombie, Bolivie et aux Philippines, et fait une mise 
à jour des recommandations en matière de politiques, en se basant sur plusieurs 
applications empiriques effectuées dans un certain nombre de pays. La recherche met 
l’accent sur la décision de l’offre de main-d’œuvre du ménage. Les facteurs liés à l’offre de 
main-d’œuvre sont inclus dans les modèles estimés dans l’étude. La décision du ménage 
sur l’allocation du temps de travail de l’enfant est perçue comme un processus séquentiel 
de prise de décision au cours duquel le ménage en premier lieu examine la décision 
d’inciter l’enfant à aller à l’école contre toutes autres options. Si le ménage ne parvient pas 
à choisir l’option préférée, d’autres décisions sont nécessaires pour faire un choix entre la 
conciliation travail et école ou l’option de travailler seulement et, partant de là, choisir le 
type de travail. La consistance des résultats de cette étude effectuée sur quatre pays dont 
les caractéristiques sociales et culturelles sont extrêmement différentes est en soi un 
constat remarquable et renforce la validité des recommandations et des politiques. 

Cette étude conclut que les enfants devraient mieux être protégés qu’ils ne le sont 
actuellement, en limitant les heures de travail, en encourageant une conciliation entre le 
travail de l’enfant et l’école (pour les enfants travaillant actuellement), et en facilitant 
l’accès à une meilleure éducation et à des soins de santé de qualité aux enfants travailleurs. 
Une telle politique est susceptible d’être de mieux en mieux acceptée par les parents et les 
employeurs, de même, et par conséquent, est susceptible d’aboutir à un succès à l’opposé 
d’une interdiction pure et simple. La législation et l’obéissance aux interdictions 
concernant le travail des enfants sont mieux restreintes à court terme pour le cas des pires 
formes de travail des enfants. L’une des caractéristiques principale de cette approche 
graduelle est le soutien aux entreprises domestiques pour les aider à améliorer le revenu 
des ménages, combiné avec la fourniture d’équipements scolaires. Une des priorités est de 
cibler ces interventions au niveau des parents ayant un niveau d’instruction faible, dans le 
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ménage où le travail des enfants est un phénomène fréquent. Si la réduction de la pauvreté 
est une solution à long terme au travail des enfants, une des actions principales à mener 
dans le court terme est d’améliorer la capacité des ménages pauvres à se protéger contre les 
fluctuations de revenu sans recourir au travail des enfants. 

Rescaniere, A.; Yamamoto, J. (1998): «Un Estudio Sobre los Grupos Autónomos de 
Niños Ministério de Educación», Fundación Bernard Van Leer, Lima (Study on the 
Child Autonomous Groups). 

Ce document présente une série d’informations sur des groupes d’enfant dans les 
Andes péruviennes. Ce travail est le fruit d’une recherche de terrain effectuée à 
Andahuaylas, en milieu rural péruvien. Le système de parenté y est décrit, ce qui est 
fondamental pour comprendre le type de travail effectué par certains groupes d’enfants. 
L’étude souligne que le travail des enfants, s’il est approprié au plan culturel, peut être un 
tremplin pour introduire des activités éducatives. 

UNICEF (2001): «Eliminar el Trabajo Infantil Afirmando los Derechos del Niño», 
New York (Eliminate Child Labour Maintaining Children’s Rights). 

Cette publication réalisée par l’UNICEF est courte mais elle s’avère utile pour 
comprendre le travail des enfants. D’une manière très directe, cette étude essaie de 
redéfinir le concept de pauvreté, en s’inspirant de la nouvelle définition faite par Amartya 
Sen, lauréat du Prix Nobel en économie, selon laquelle la pauvreté est non seulement liée à 
un revenu insuffisant mais le plus souvent à la difficulté d’avoir accès à des services et à 
des besoins essentiels. Le travail des enfants est une claire illustration de ce principe, parce 
que celui-ci est en même temps la cause et la conséquence de la pauvreté, et apparaît 
comme une forme de prison qui compromet toutes les perspectives futures de ceux qui y 
sont impliqués. 

Publications de l’OIT/IPEC 

ILO/IPEC (2002): Annotated Bibliography on Child Labour, Geneva. 

Cette bibliographie annotée réunit l’essentiel de la littérature sans cesse croissante, 
des matériaux de recherche générés récemment, et facilite l’accès à ceux qui travaillent ou 
sont désireux d’approfondir leurs connaissances sur la question du travail des enfants. 

ILO/IPEC, Lima (1998): Trabajo Infantil en los Países del MERCOSUR: Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Oficina Regional de la OIT para América Latina y 
el Caribe/IPEC. Lima. 

Ce rapport sous-régional remet à l’ordre du jour le débat sur le travail des enfants 
dans les pays du MERCOSUR, et analyse les progrès sur le plan juridique et les politiques 
nationales contre le travail des enfants. En dépit des différences quantitatives et 
qualitatives, les pays du MERCOSUR partagent des caractéristiques communes concernant 
la situation du travail des enfants. Cependant, force est de constater qu’il n’y a pas un 
consensus sur la définition du travail des enfants, ce qui reflète des différences dans les 
approches du problème. Une des avancées significatives est l’expansion et l’amélioration 
des systèmes nationaux d’information. Malgré le fractionnement des responsabilités 
institutionnelles, les pays concernés fournissent des efforts pour définir des modèles de 
coordination institutionnelle. 

ILO/IPEC, Lima (1999): El Programa y el Trabajo Infantil en América Latina, Oficina 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/IPEC. Lima. 

Le problème du travail des enfants fut reconnu dans cette région et intégré dans 
l’agenda régional vers le début des années quatre-vingt-dix. Une telle reconnaissance est 
en partie liée au travail de sensibilisation des médias, et a contribué au renforcement du 
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programme de l’OIT/IPEC en Amérique latine. Ce livre décrit le fonctionnement du 
programme et ces réalisations en se basant sur des exemples de projets d’intervention. Il 
décrit aussi les avancées sur le plan normatif et qui se sont produites durant cette période, 
ainsi que le partenariat entre le programme de l’IPEC et les gouvernements (dans la 
définition des plans nationaux de lutte contre le travail des enfants), et entre le programme 
de l’IPEC et les mouvements sociaux, tels que la Marche mondiale contre le travail des 
enfants. Ce livre traite des questions telles que le rapport entre le travail des enfants et 
l’éducation, l’analyse les données sur le travail des enfants et les types d’activités relatives 
au travail des enfants dans chaque pays. 

ILO/IPEC, Bangkok (1997): Children’s Forum and Regional Consultation Against the 
Most Intolerable Forms of Child Labour – Targeting the invisible and the neglected 
ones, presented at a meeting in Bangkok, 1-5 September 1997. 

Ce rapport présente les actes du Forum des enfants tenu les 1er et 2 septembre 1997, 
avec la participation de onze enfants travailleurs et des rues originaires de cinq pays, et de 
la Consultation régionale sur les Formes les plus intolérables du travail des enfants tenues 
à Bangkok du 3 au 5 septembre 1997, qui avait vu la participation de plus de 120 délégués 
représentant diverses institutions: gouvernement, groupes d’employeurs et de travailleurs, 
syndicats, ONG nationales et internationales, et d’autres organismes. La Consultation 
régionale s’est penchée sur le travail des enfants en Asie de l’Est et du Sud-est et dans le 
Pacifique. L’objectif principal de la Consultation régionale de Bangkok était «d’arriver à 
un consensus régional sur les formes les plus intolérables du travail des enfants ... et 
d’élaborer des plans d’action nationaux et régionaux pour éliminer ces formes de travail 
des enfants». L’aspect le plus utile de ce rapport est qu’il fournit des informations sur 
toutes les mesures prises au niveau international pour lutter contre le travail des enfants.  

ILO/IPEC (2001): The Time-Bound Programme (TBP) on the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour in Nepal, Project Document 12. 

Le rôle de l’OIT/IPEC dans le cadre du TBP au Népal est de créer un environnement 
pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au niveau national, et pour une 
réduction significative de l’incidence du travail des enfants, à travers le choix de sept pires 
formes de travail des enfants. Celles-ci concernent: a) les enfants victimes du travail forcé; 
b) le travail domestique des enfants; c) la traite des enfants pour le travail ou l’exploitation 
sexuelle; d) les enfants colporteurs; e) les enfants ramasseurs de chiffons; f) les enfants 
travaillant dans les mines; et g) les enfants travaillant dans le secteur de la tapisserie. 

Le rapport présente les données des enfants travailleurs, y compris les pires formes de 
travail des enfants, au Népal, de même que le volume, les causes et les réponses face à ce 
problème. Une sous-section est consacrée aux stratégies d’assistance, y compris les 
stratégies de gestion de programme, les stratégies de gestion des connaissances et les 
stratégies participatives pour les communautés, y compris les femmes et les enfants. Plus 
fondamentalement, l’intégration du genre fait partie intégrante du TBP et «toutes les fois 
que les filles et les femmes sont considérées comme étant dans une position 
particulièrement désavantageuse, des interventions spécifiques basées sur le genre, des 
mesures et des activités seront mises en œuvre pour favoriser une discrimination positive. 
Afin de favoriser une égalité de genre, la discrimination positive sera prise en compte dans 

 
12 Le Time-Bound Programme (TBP) est considéré comme un outil pour les Etats Membres de 
l’OIT pour traduire en pratique la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants et la 
recommandation no 190, en 1999. Dans chaque pays, le programme assistera les pays dans leurs 
efforts d’interdire et d’éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées au cours d’une 
période de temps définie. Le programme a bénéficié d’un soutien politique consistant au Népal, et 
ses développements coïncident avec la préparation du Plan-cadre pour l’élimination du travail des 
enfants par le ministre du Travail et du Transport. 
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les activités du programme. Le projet traite aussi des aspects liés à la faisabilité et à la 
durabilité du TBP, la structure institutionnelle et de management, les contributions du 
programme, la mobilisation de ressources et le budget. 

ILO/IPEC (2001): The Time-Bound Programme (TBP) on the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour in El Salvador, Project Document. 

Le rapport fournit quelques données spécifiques sur le genre, telles que le nombre de 
filles allant à l’école, celles qui ne vont pas à l’école et n’exercent pas un travail, et celles 
qui ne vont pas à l’école parce qu’elles ont un travail. Les données utilisées dans ce 
document se basent sur l’enquête des ménages DIGESTYC qui recueille annuellement des 
données sur les enfants âgés de plus de 10 ans qui ont un travail et vont à l’école depuis 
5 ans. Le rapport vise à combler diverses lacunes dans la connaissance de la variété et des 
formes de travail des enfants. Avant d’entreprendre ces études, des enquêtes ciblées ont été 
effectuées dans le cadre des programmes d’action directs du programme de l’IPEC sur le 
travail des enfants dans la production de feux d’artifice et dans les plantations de café. 
Subséquemment, les secteurs d’activités suivants pour le WFCL ont été établis comme 
prioritaires: les enfants travailleurs domestiques, les enfants des rues, la pêche, les 
plantations de canne à sucre et l’exploitation sexuelle. Le rapport souligne que les relations 
de genre sont spécifiquement prises en considération durant l’exécution du programme. 
Comme objectif général, le programme essaiera de renforcer les capacités des filles et des 
femmes pour les intégrer dans les structures institutionnelles, les décisions politiques et 
dans la législation de l’Etat. 

ILO/IPEC (2002): Supporting the Time-Bound Programme (TBP) on combating the 
Worst Forms of Child Labour in Tanzania, Project Document, Geneva. 

La première partie du document de projet fait un résumé de la situation du travail des 
enfants en République-Unie de Tanzanie, et de la réponse du gouvernement face à ce 
problème, en précisant que des évaluations rapides révèlent l’existence de multiples pires 
formes de travail des enfants. Du fait de l’effectif global sans cesse croissant des enfants 
travailleurs, il est probable que l’incidence des pires formes de travail des enfants soit aussi 
en augmentation. La deuxième partie de cette étude décrit les stratégies et la faisabilité du 
projet. Les groupes cibles de ce projet sont les suivants: les enfants victimes de la 
prostitution, le travail domestique et le travail dans les mines, l’agriculture commerciale et 
le secteur informel. Le reste du rapport est consacré aux outputs que le projet entend 
réaliser et les diverses sources de financement. 

ILO/IPEC (1998): Memorias: Seminário Latinoamericano Hacia un Nuevo Siglo sin 
Trabajo Infantil, Vários, ed. IPEC-OIT/ICBF, Memórias del Seminário 
Latinoamericano Hacia un Nuevo Siglo sin Trabajo Infantil, Bogotá (Summary of a 
Latin American Seminar: On the Way to a New Century Without Child Labour) 

Le livre fait l’historique du travail des enfants en Amérique latine, analyse des sujets 
tels que la distribution et l’intensification du travail des enfants, la contribution des enfants 
à l’économie familiale, la pauvreté, l’éducation, les facteurs culturels, le travail à risque et 
les liens familiaux, entre autres. Les politiques des gouvernements, des organismes 
internationaux et l’action des ONG sont analysés par plus de quinze auteurs provenant de 
différents pays, qui étudient aussi la participation des mouvements sociaux. L’importance 
de ce livre réside aussi bien dans la diversité et la qualité des sujets présentés que dans les 
différents points de vue des auteurs de chaque article, ce qui permet ainsi à chaque pays 
latino-américain de faire entendre sa voix sur la question du travail des enfants. La plupart 
des auteurs sont des experts de renom sur ce sujet dans la région, et bon nombre d’entre 
eux ont déjà publié des livres et des articles sur le travail des enfants. 
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ILO/IPEC (1998): Trabajo Infantil en los Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/IPEC. 
Lima (Child Labour in the Andean countries: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, 
Venezuela). 

Cette publication fait suite à d’autres publications de l’OIT/IPEC à Lima. Elle analyse 
la situation du travail des enfants au niveau sous-régional, et met l’accent sur les pays 
andins. Elle décrit aussi les progrès normatifs et les politiques nationales de chaque pays, 
en insistant cependant sur certaines caractéristiques distinctes de celles observées dans les 
pays du MERCOSUR *. En plus de l’amélioration des systèmes d’information et des 
efforts pour une coordination interinstitutionnelle, on peut noter que dans les pays andins, 
il existe un degré plus élevé de coordination entre les organisations patronales et les 
organisations des travailleurs contre le travail des enfants. On peut aussi noter l’émergence 
de départements spécifiques dans les gouvernements nationaux, spécialisés dans la lutte 
contre le travail des enfants. 

Lepiten, M. (2002): Philippines: Children’s Involvement in the Production, Sale and 
Trafficking of Drugs in Cebu City: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva 13. 

Les enfants engagés dans la vente de drogues constituent un phénomène récent 
(depuis le début des années quatre-vingt-dix), et cette étude est la première à mener une 
enquête sur cette question dans la ville de Cebu, aux Philippines. Deux cent vingt-cinq 
enfants en dessous de l’âge de 18 ans provenant de trois communautés différentes 
(Kamagayam, Ermita et Luz) ont été interrogées. L’environnement (participation, tolérance 
et même soutien de la communauté à ce type de commerce) où évoluent ces enfants les 
incite à prendre part à ces activités. L’argent est la raison principale qui pousse les enfants 
à s’investir dans la vente de drogues, mais en même temps la disponibilité de la drogue est 
un facteur important, étant donné que la moitié des enfants consommaient fréquemment de 
la drogue. Les enfants proviennent de familles instables (en proie à la violence ou à la 
séparation des couples) et ne sont pas scolarisés. Cette étude comprend, d’une part, des 
interventions à court terme et immédiates, telles que les opérations de secours et des 
programmes de bourse pour les enfants à haut risque. D’autre part, les programmes à long 
terme sont davantage orientés vers les communautés et les familles à travers des 
programmes de prévention initiés par les ONG et les gouvernements. 

Rialp, V. (1993): Children and Hazardous Work in the Philippines, ILO, Geneva. 

Ce rapport analyse les changements dans l’intervention qui mise sur la législation et 
s’oriente vers une action directe au niveau local. En se basant sur des cas d’enfants 
victimes d’exploitation sexuelle commerciale, les filles en particulier, d’enfants travaillant 
dans la pêche en mer, l’auteur examine les aspects liés à la participation communautaire, 
l’intervention de l’Etat et de conditions de travail en général. La question spéciale des 
enfants victimes de la prostitution est analysée. L’auteur présente quelques 
recommandations pour favoriser une prise de conscience, et pour une mobilisation des 
mass media et pour des plans d’action gouvernementaux. 

 

* Les pays couvrant le MERCOSUR: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. 

13 Disponible sur le site: http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/ra/index.htm . 
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Livres 

Alarcón, W. (2000): Profundizando la Exclusión: El Trabajo de Niños y Adolescentes 
en América Latina, Infancia y Desarrollo/OXFAM. Lima (Driving Down the 
Exclusion: Child and Adolescent Labour in Latin America). 

L’objectif de cette étude est d’analyser la situation actuelle du travail des enfants en 
Amérique latine, les bonnes pratiques en termes de politiques et programmes d’action et, 
en conclusion, les défis futurs dans ce domaine. Dans le premier chapitre, l’auteur examine 
la situation du travail des enfants en Amérique latine. Ensuite, il présente le débat tel qu’il 
se pose à travers le continent. Le troisième chapitre est consacré aux stratégies qui ont été 
mises en place pour lutter contre le travail des enfants, et, dans la dernière partie de ce 
livre, on peut trouver quelques développements sur les perspectives futures dans le combat 
contre le travail des enfants.  

Barreiro Garcia, N. (2001): La Infancia Vulnerable de México en un Mundo 
Globalizado, UAM – Xochimilco/UNICEF, Ciudad de México (The Mexican 
Vulnerable Childhood in a Globalized World). 

Ce texte analyse le travail des enfants dans la société mexicaine d’aujourd’hui. 
L’auteur analyse les aspects suivants liés au travail des enfants: 

1) Le cadre juridique formel, qui a entravé l’attention qui devrait être portée aux enfants 
travailleurs dans le secteur informel, mais a exercé la pression sur le gouvernement, 
qui n’a pas ratifié les accords internationaux et a interdit l’accès du pays au 
programme de l’OIT/IPEC. 

2) La position du gouvernement et des ONG qui se concentre sur les enfants mais dont 
les programmes et les activités manquent de coordination par rapport à ce problème. 

3) L’auteur affirme qu’au Mexique le combat pour l’élimination du travail des enfants 
est à ses débuts. Ce travail devrait s’accompagner de trois types d’initiatives: 

a) l’élaboration d’un consensus; 

b) la collecte de données qualitatives et quantitatives objectives sur le volume et les 
répercussions du problème; 

c) l’élaboration de politiques publiques pour l’élimination du travail des enfants. 

Save the Children (1997): Invisible Children: Child Work in Asia and the Pacific, 
London. 

Ce livre analyse les diverses situations et conditions concernant le travail des enfants 
dans les pays choisis de la région Asie Pacifique, et également certains des facteurs clé à 
l’origine du travail des enfants et les principaux défis à relever au niveau local et national 
pour lutter contre les formes les plus insupportables de travail des filles et des garçons. 
D’intéressantes études de cas effectuées au Cambodge, en Malaisie, en Mongolie, au 
Népal, aux Philippines, aux Iles Salomon, en Thaïlande et au Viet Nam sont présentées. 
Les enfants invisibles s’expriment par eux-mêmes dans ces différentes études de cas. La 
publication est le fruit d’un effort conjoint entre les enfants travailleurs d’Asie et le 
«International Save the Children Alliance». 
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United States. Department of Labor and Bureau of International Labor Affairs 
(2002): Advancing the Global Campaign Against Child Labor; Progress Made and 
Future Actions, Washington, DC. 

Ce livre comprend une série d’articles émanant de divers auteurs, qui ont fait l’objet 
de présentations lors d’une conférence qui portait sur «Développer la campagne mondiale 
contre le travail des enfants: progrès réalisés et actions futures». Les articles proviennent 
de plusieurs régions du monde et contiennent des informations sur le secteur de 
l’agriculture et du travail domestique.  
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Section 2. 
Agriculture 

Introduction 

Dans cette partie, l’accent est mis sur la dimension genre du travail des enfants dans l’agriculture. Une 
recherche bibliographique sur les filles montre qu’il n’existe pas une importante littérature sur le travail des 
enfants en général dans le secteur agricole. La plupart des références disponibles ne traitent pas des 
dimensions spécifiques liées au genre ou ne fournissent pas d’informations spécifiques sur les pays. Une 
tentative a été faite d’intégrer des études transnationales de sorte qu’une analyse comparative des résultats 
puisse être présentée. Cependant, du fait de la rareté de la recherche dans ce domaine, quelques études de 
pays ont été utilisées car elles couvrent des aspects pertinents liés au travail des filles dans l’agriculture. 

Articles/rapports 

Andvig, J. C. (2001): Family-controlled child labour in Sub-Saharan Africa: A survey of 
research, Social Protection Discussion Paper, No. 0122, World Bank, Washington, DC 14. 

Cet article présente les thèmes et la recherche sur les enfants travailleurs et leurs 
familles en Afrique subsaharienne, une région qui détient le record le plus élevé d’enfants 
travailleurs dans le monde. Approximativement les 95 pour cent du travail des enfants sont 
concentrés dans les ménages gérés par des fermiers dans des entreprises familiales (où les 
parents sont les «employeurs»). Il arrive que le travail des enfants soit concilié avec 
l’instruction à l’école. D’autres variables ont été prises en compte dans cette enquête, dont 
la présence ou l’absence des parents au foyer, leur statut professionnel respectif, et le 
revenu et les biens familiaux. L’article apporte à la fois un éclairage dans les domaines de 
l’anthropologie sociale et de l’économie. Il suggère que la plupart des modèles 
économiques prévoient que l’absence ou le chômage d’un père inciterait un enfant à 
travailler, tandis qu’un modèle anthropologique de la socialisation pourrait prévoir que 
l’enfant (en particulier le fils) pourrait être amené à travailler moins du fait de l’influence 
du rôle modèle dérivant du comportement du père. L’article recommande d’avantage 
d’investigations sur la distribution du travail au sein du ménage, le stade où le travail peut 
être un frein à la scolarisation des enfants, et les effets des changements macro-
économiques sur le travail des enfants. 

Bhalotra, S.; Heady C. (2003): Child Farm Labour: The Wealth Paradox; Ghana and 
Pakistan, Bristol Discussion Paper 00/492 15. 

Cet article est basé sur le constat que les enfants issus de ménages disposant de terres 
riches sont souvent plus enclins au travail que les enfants issus de ménages disposant de 
terres pauvres. La plupart des enfants travaillants dans les pays en développement opèrent 
dans les activités agricoles, principalement dans les exploitations agricoles familiales. La 
terre représente la source la plus importante de richesse dans les sociétés agraires et sa 
répartition est en général très inégale. Ces faits remettent en cause l’opinion communément 
répandue selon laquelle le travail des enfants provient des ménages les plus pauvres. Les 
auteurs pensent que ce paradoxe apparent peut s’expliquer par les échecs sur les marchés 
du travail et de la terre. La faiblesse du marché du crédit tendrait à minimiser l’ampleur de 

 
14  http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/View+to+Link+WebPages/FF5E75D352BF38
A985256AEE004A1A41?OpenDocument . 

15 http://www.bris.ac.uk/Depts/Economics/research/pdffiles/dp00492.pdf . 
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ce paradoxe. Les auteurs procèdent à une modélisation de ces effets et à l’estimation de 
cette modélisation à l’aide de données collectées en milieu rural au Pakistan et au Ghana. 
Une des principales conclusions de cet article est que, après avoir maîtrisé la 
consommation du ménage et d’autres covariantes, le paradoxe de la richesse persiste chez 
les filles mais chez les garçons des pays, celui n’apparaît pas (abstract tiré du site Web 
ci-dessus mentionné). 

Bhalotra, S.; Heady, C. (2000): Child farm labour: Theory and evidence, Discussion 
Paper No. 24, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and 
Related Disciplines (STICERD), London School of Economics (http://www.lse.ac.uk). 

Cet article souligne que les enfants issus de ménages disposant de terres riches sont 
souvent plus enclins à travailler que les enfants des ménages disposant de terres pauvres. 
La plupart des enfants travaillants dans les pays en développement opèrent dans les 
activités agricoles, principalement dans les exploitations agricoles familiales. La terre 
représente la plus importante source de richesse dans les sociétés agraires et sa répartition 
est en général très inégale. Ces faits remettent en cause l’opinion répandue que le travail 
des enfants provient des ménages les plus pauvres. Les auteurs pensent que ce paradoxe 
apparent peut s’expliquer par les échecs des marchés du travail et de la terre. La faiblesse 
du marché de crédit tendrait à minimiser l’ampleur de ce paradoxe. Le modèle est fait à 
partir des estimations de données collectées sur les ménages paysans en milieu rural au 
Ghana et au Pakistan. Après une comptabilisation des ressources courantes du ménage et 
d’autres covariantes, il s’avère que la probabilité et les heures de travail des filles 
augmentent suivant la surface de la terre possédée ou utilisée par le ménage. Ce document 
montre l’importance de spécifier le genre dans les analyses du travail des enfants. Il 
conclut en mettant l’accent sur les implications en terme de politique des modèles 
d’estimation. 

Bhalotra, S. (2000): Is child work necessary? STICERD Discussion Paper No. 26, 
London School of Economics, London 16. 

Ce rapport examine une opinion répandue selon laquelle la pauvreté induit le travail 
des enfants. Ce document montre que bien que beaucoup d’études établissent des 
corrélations entre les niveaux de vie et la probabilité de l’enfant de travailler, aucune 
recherche antérieure n’a trouvé une réponse à la question précise de savoir si le revenu tiré 
du travail des enfants est essentiel à la survie de ménage. Les limites d’une étude des 
données agrégées sont analysées dans cette étude. Les preuves basées sur des données de 
niveau micro des effets négatifs du revenu du ménage sur le travail des enfants n’indiquent 
pas une pression de la pauvreté. En se basant sur une vaste enquête de ménage effectuée en 
milieu rural pakistanais, les modèles d’offre de travail chez les garçons et les filles 
concernant le travail rémunéré sont estimés. Les résultats confirment que les garçons sont 
contraints de travailler du fait de la pauvreté. La réalité est ambiguë pour le cas des filles. 
Les données confirment que les ménages qui «fabriquent» des garçons travailleurs sont, en 
moyenne, plus pauvres que les ménages qui «fabriquent» des filles travailleuses. Les 
résultats supposent que les interdictions ou les sanctions commerciales rendront les choses 
pires pour des ménages fournisseur de main-d’œuvre constituée d’enfant travailleur. 

Camacho, A.; Zenaida V. (1999): «Family, child labour and migration: Child 
domestic workers in Metro Manila»: in Childhood, Vol. 6, No. 1, 1999, pp. 57-73. 

Cette étude analyse la relation entre la famille et l’enfant travailleur, en particulier au 
niveau de la prise de décision, en se basant sur des interviews d’enfants travailleurs 
domestiques, notamment les filles, ayant émigré des provinces vers la métropole de 

 
16 Publié aussi sous forme d’études par la Section de la protection sociale de la Banque mondiale, 
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf . 
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Manille. Cette étude met l’accent aussi bien sur l’importance des parents et de la 
communauté dans la migration et dans l’obtention d’un travail domestique, que sur les 
recommandations visant à l’amélioration de la situation des enfants travailleurs. 

Chaniago, C.R. (2000): «Girl Workers in the Fisheries Sector»: in Child Workers in 
Asia, Vol. 28, No. 2, May-August 2000, pp. 12-13. 

L’article dresse la liste des tâches habituelles effectuées par des filles dans les villages 
de pêcheurs à Belawan le long de la côte du Nord de Sumatra en Indonésie. Un tel travail 
consisté à découper et à enseller les poissons, à cueillir des mollusques et des crustacés, à 
enlever la carapace des crevettes et des tortues. Ce magazine comprend également d’autres 
chapitres sur les filles au travail. Les perspectives genre du travail des enfants sont mises 
en exergue au début du magazine, et divers articles sur les filles victimes de l’exploitation 
sexuelle, le travail agricole dans les zones rurales, les filles dans des familles de Kamaiyan 
(le travail forcé agricole) et les filles fabricantes de briques au Bangladesh sont détaillés. 
La dernière partie intitulée «Espoir et action: La Déclaration et l’agenda pour l’action pour 
la jeunesse de Manille» est un résumé de la conférence internationale de la jeunesse de 
l’ECPAT. L’article conclut avec diverses recommandations pour une amélioration des 
conditions de vie des filles travailleuses. De larges extraits d’entretiens avec diverses filles 
travailleuses provenant de différents pays d’Asie sont aussi exposés dans ce magazine. 

Commonwealth Secretariat UK (2001): Gender mainstreaming in agriculture and 
rural development: a reference manual for governments and other stakeholders, 
Commonwealth Secretariat, London. 

Ce manuel fait partie d’une série de manuels réalisés par le Secrétariat du 
Commonwealth dans le cadre de son mandat de 1996 sur le développement des systèmes 
de pilotage du genre dans tous les secteurs du gouvernement, de la société civile et dans les 
activités du secteur privé. Le sujet est abordé de fond en comble avec des données 
présentées avec clarté, et vise à la promotion de l’égalité de genre. Des directives sont 
fournies pour l’utilisation du système de management de genre (SMG) pour l’élaboration 
d’une politique de développement rural et agricole sensible à la question du genre dans un 
contexte d’intégration en matière de genre. 

De Vries, S. (2001): Child Labor in Agriculture: Causes, Conditions and Consequences, 
Institute for Labor Studies and UNICEF, New York. 

L’étude identifie les facteurs qui motivent les enfants à travailler dans le secteur 
agricole. Elle examine les caractéristiques sociodémographiques, les circonstances 
d’embauche et les termes et les conditions de travail des filles et des garçons dans des 
plantations de sucre et de riz à Leyte, aux Philippines. Elle analyse également les possibles 
effets de leur travail sur leur éducation et leur santé. L’étude révèle qu’une majorité des 
enfants commencent même à travailler avant la période d’adolescence. Elles n’ont pas 
d’avantages salariaux, sont exposées à différents risques d’accident et de santé, et ont des 
résultats médiocres à l’école. L’étude recommande le développement et l’application de 
schémas pour l’amélioration des conditions de vie et du revenu et pour la formation 
professionnelle des parents; l’évaluation des mécanismes d’application; l’inspection 
continue des lieux de travail et l’amélioration de l’environnement de travail par le respect 
des normes de travail; l’exécution de programmes novateurs et de programmes éducatifs 
alternatifs et l’examen des politiques et des pratiques en vigueur concernant l’éducation 
formelle; la fourniture de services de santé pour les enfants travailleurs; et le suivi de la 
recommandation et de la mobilisation pour une prise de conscience des aspects du travail 
des enfants à l’échelon communautaire. 
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Eldring, L.; Nakanyane, S.; Tshoaedi, M. (2000): Child Labour in the Tobacco-
growing Sector in Africa, Report prepared for the IUF/ITGA/BAT conference on the 
Elimination of Child Labour, Nairobi 8-9th October 2000. Fafo Institute for Applied 
Social Science-paper 2000:21. 

L’Institut Fafo a réalisé ce rapport pour fournir du matériel de base à la conférence 
d’IUF/ITGA/BAT. Le rapport comporte des données sur la situation du travail des enfants 
au Ghana, au Kenya, au Malawi, en Mozambique, en Afrique du Sud, en République-Unie 
de Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Les causes profondes sont exposées 
de même que les raisons de l’augmentation du travail des enfants, telles que les conditions 
socio-économiques, particulièrement la pauvreté et les failles institutionnelles. L’auteur 
constate qu’une société civile vigilante est aussi une nécessité pour élaborer des politiques 
de développement à long terme pour éliminer le travail des enfants. Même si aucune partie 
de ce rapport n’est spécifiquement consacrée aux filles, toutes les données traitées, 
cependant, tiennent compte de la dimension genre. Par exemple, des données sur les 
indicateurs économiques et du marché du travail, sur les indicateurs sociaux, les cadres 
juridiques et les tendances observés dans diverses études indiquent que le travail des 
enfants dans le secteur agricole est étroitement lié au travail féminin et à la demande de 
main-d’œuvre pour le travail saisonnier. 

Edmonds, E.; Pavcnick, N. (2002): Does globalization increase child labour? Evidence 
from Viet Nam, NBER Working Paper Series No. 8760, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, Mass. 

Ce document analyse l’impact des variations des prix du riz sur le travail des enfants 
au Viet Nam. Le riz, produit de première nécessité et principal produit d’exportation, a vu 
son prix monter de façon vertigineuse dans les années quatre-vingt-dix suite à 
l’assouplissement des quotas d’exportation de riz. Parallèlement, on assistait à un déclin 
dans l’incidence du travail des enfants. Les modèles théoriques n’offrent pas une prévision 
non ambiguë de la relation entre les prix du produit et le travail des enfants, ce qui laisse 
un champ propice à des investigations empiriques. Cette analyse montre les effets 
potentiels de la libéralisation ou de l’ouverture du marché sur le travail des garçons et des 
filles, quoique les augmentations des prix ne puissent être entièrement imputées à la 
réforme commerciale. En se basant sur des données collectées lors des enquêtes de 
ménage, combinées avec des informations sur les prix à l’échelle de la communauté, le 
document identifie un effet large et négatif entre les prix du riz et le travail des enfants. Il 
constate que cet effet est plus élevé chez les ménages de propriétaires terriens et est plus 
significatif chez les filles âgées que chez les autres enfants. La scolarité des filles âgées va, 
semble t-il, augmenter. 

Food and Agriculture Organization (2001): Gender analysis of agricultural production 
systems, Gender fact sheets, Rome (http://www.fao.org/sd/PE1en.htm). 

Ces périodiques d’informations élaborés par la FAO analysent les rôles de genre dans 
l’agriculture, et comportent des informations utiles sur les politiques d’intégration de 
genre, la formation, le renforcement des capacités, parmi les nombreux sujets traités. 

Joshi, S. (2000): «Counting women’s work in the agricultural census of Nepal: a 
report»: in Gender, technology and development, Vol. 4, no 2, pp. 255-270, Sage, New 
Delhi. 

Basé sur une étude de 124 ménages dans la vallée de Katmandou, ce rapport examine 
les rôles des hommes et des femmes dans les activités domestiques et dans la production 
agricole. Il montre qu’une majeure partie du travail des femmes n’est pas prise en compte 
dans les statistiques nationales parce qu’une large composante du travail féminin est 
considérée comme «invisible» ou servile, ou est confinée au ménage. Par conséquent, le 
recensement ne prend pas en compte toutes les activités. L’étude analyse également les 
obstacles et les problèmes de mesure que les chercheurs qui ont étudié ces problèmes dans 
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le passé font face. L’élaboration de mesures et le développement de certains indicateurs 
pour venir à bout des difficultés et pour un meilleur recensement de ces activités sont 
quelques unes des suggestions de ce rapport. 

Khider, M.; Beshir, L.O. (1992): «Policies and strategies for integrating women in 
agriculture and rural development»: in Ahfad Journal, Vol. 9 (2), pp. 61-83. 

Ce document examine le rôle économique spécifique des femmes travailleuses, 
notamment celui des femmes rurales dans le développement agricole. Il suggère également 
des politiques nationales de planification et de développement pour encourager la 
participation des femmes au Soudan, les projets agricoles et l’éducation des femmes. Sont 
exposés dans ce document les points concernant les plans nationaux actuels et dans le 
passé, les programmes et les recensements de population sur le rôle de la femme dans le 
développement, en particulier dans le secteur agricole, dans l’alimentation, dans les 
industries de petite taille et dans l’artisanat. Ce document analyse la participation des 
femmes dans le programme officiel de développement pour l’amélioration de la situation 
économique dans l’agriculture traditionnelle sous pluie, particulièrement dans les projets 
spécifiques de développement rural. Ce document retrace les tendances de 1973 à 1992. 

Kuznesof, E.A. (1998): «The puzzling contradictions of child labour, unemployment, 
and education in Brazil»: in Journal of Family History, Vol. 23, No. 3, 1998, 
pp. 225-239. 

Cet article examine la fréquence et les facteurs explicatifs du travail des enfants à São 
Paulo aux XVIIIe et XIVe siècle. Les enfants des classes populaires ont été souvent 
contraints de travailler. Des indications montrent que, même chez les enfants très jeunes, le 
travail était considéré comme une valeur éducative et morale et source de valorisation et de 
prestige. Le travail des enfants faisait aussi l’objet d’une valorisation de la part des 
employeurs. Les efforts pour développer l’éducation publique ont été entravés du fait de la 
résistance des parents, qui voulaient que leurs enfants soit occupés soit à la maison ou soit 
au travail. Le contrôle social était également un facteur motivant, particulièrement chez les 
classes dirigeantes. Cependant, la contribution du travail des enfants à l’économie 
domestique était beaucoup plus importante dans la perspective des familles brésiliennes 
des classes moyennes. 

Lamari, M.; Schürings, H. (2000): «Forces féminines et dynamiques rurales en 
Tunisie»: in Contributions socio-économiques et espoirs des jeunes filles du monde 
rural, Harmattan, Paris. 

Ce rapport examine la vie et le rôle de jeunes filles dans le développement rural en 
Tunisie. Il analyse les conditions socio-économiques qui font que les filles s’adonnent à 
plusieurs activités dans les zones rurales. Les contributions des jeunes filles travailleuses 
dans le secteur de l’agriculture/de la paysannerie sont traités dans ce livre. L’importance 
des tâches et leur relation à la structure du système agraire sont expliquées dans ce livre. 

Misra, V.N. (2000): «Role of female labour force participation in rural poverty and 
non-farm employment: Indian experience»: in Indian journal of labour economics, 
Vol. 43, no 2 (April-June), pp. 221-246, Indian Society of Labour Economics, New 
Delhi 17. 

L’impact de la participation de la main-d’œuvre féminine dans la lutte contre la 
pauvreté rurale et dans le travail non agricole dans les quinze Etats du début des années 
soixante-dix au début des années quatre-vingt-dix est analysé dans cet article. L’article 
analyse également les politiques de réduction de la pauvreté en milieu rural. 

 
17 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 
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Morvaridi, B.; Stirling, P. (1993): «Gender and household resource management in 
agriculture: cash crops in Kars»: in Culture and economy: Changes in Turkish 
Villages, Eothen Press, Huntingdon, Camb., pp. 80-94 18. 

L’impact des politiques de développement sur les ménages paysans et sur les femmes 
est analysé dans cet article dans le contexte de l’agriculture commerciale basée sur les 
produits de base au nord-est de la Turquie, et de l’ajustement structurel. De telles 
politiques macroéconomiques ignorent la question du genre, celles-ci affectent encore les 
hommes et les femmes, les filles et les garçons, de façon différente au niveau des ménages. 
L’étude de cas analyse l’introduction de nouvelles technologies, l’adaptation des petites 
fermes familiales, l’impact de l’ajustement structurel sur les ménages et comment le travail 
des femmes en est affecté. Les différences basées sur le genre dans la répartition des 
ressources au niveau des ménages ruraux sont fréquentes. La mauvaise gestion des 
ressources par les chefs de famille hommes découle habituellement de la réduction des 
ressources et affectera directement les femmes. Le débat sur les nouvelles technologies et 
les femmes rurales met uniquement l’accent sur une seule dimension du travail des 
femmes, le travail agricole bien que la relation entre le travail agricole et le travail 
domestique des femmes soit considérée comme étant importante. 

Cette information est alors appliquée au processus de travail dans la production dans 
un ménage de taille moyenne. Sous l’autorité patriarcale culturellement reconnue, le travail 
non rémunéré des femmes (filles) dans les ménages est sujet à une exploitation. Une telle 
exploitation persiste dans le contexte des politiques d’ajustement structurel. Les 
institutions gouvernementales turques comme Sugar Corporation coopèrent exclusivement 
avec les hommes et, de ce fait, marginalisent la contribution des femmes à la production et 
leur accès aux ressources économiques. 

Newman, C.; Lovell, J. (2000): «Worker and firm determinants of piece rate 
variation in an agricultural labour market»: in Economic development and cultural 
change, Vol. 49, No. 1 (Oct. 2000), pp. 137-169 19. 

Cet article se base sur une enquête auprès de 411 femmes ouvrières dans les usines 
d’emballage de raisin dans trois régions du Chili. L’enquête a été effectuée en 1992. Cet 
article analyse la nature du travail et les raisons des différences dans les tarifs à la pièce 
offerts par les différentes sociétés pour les mêmes tâches. 

North, L. L.; Cameron, J. D. (2000): «Grassroots-based rural development strategies: 
Ecuador in comparative perspective»: in World Development, Vol. 28, No. 10, 
pp. 1751-1766. 

Cet article présente deux exemples de réussite en matière d’initiatives économiques 
locales dans deux communautés rurales de l’Equateur: l’une est une entreprise familiale de 
confection de vêtements à Pelileo, et l’autre regroupe des entreprises agro-industrielles 
communautaires dans les Salinas. Il examine aussi le rôle des ONG dans la promotion de 
ces initiatives et les améliorations des conditions de vie telles que les revenus élevés, 
l’éducation des enfants et la scolarisation des filles dans les écoles primaires. 

Nyanda, M. E. (1996): Child Labour in Commercial Agriculture in Malawi, ILO/IPEC, 
Dar es Salaam. 

Cette étude comprend des données sur le travail des enfants dans l’agriculture 
commerciale en général et d’autres données sur l’utilisation des enfants travailleurs dans 
les plantations de tabac et de thé. Bien qu’il n’y ait eu aucune donnée principale sur le 

 
18 Voir: http://spweb.silverplatter.com/c64402 . 

19 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 
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travail des enfants dans l’agriculture commerciale au Malawi, une étude menée en 1990 
sur la distribution de la main-d’œuvre sur un échantillon de propriétés agricoles 
commerciales souligne que les enfants âgés de moins de 15 ans représentent 
approximativement 22 pour cent du total de la main-d’œuvre des travailleurs permanents et 
occasionnels, toutes catégories confondues. A part l’emploi direct en tant que travailleurs 
permanents ou occasionnels, l’étude montre que les enfants effectuent des tâches parallèles 
chez les propriétaires de plantation de tabac; où les enfants jouent un rôle actif dans les 
activités de production et de post-production du tabac. Il n’existe pas de données 
quantitatives sur le taux d’actifs enfants dans les plantations de thé, mais il semble que les 
enfants sont engagés dans la cueillette du thé sur une base journalière. L’étude de cas 
conclut sur cette remarque que le «travail des enfants contribue de façon significative à la 
main-d’œuvre agricole au Malawi». Les types de contrat dans les plantations agricoles 
commerciales au Malawi varient selon le type de propriété. Hormis quelques cas 
d’entreprises, la plupart des travailleurs et des métayers sont recrutés sur une base non 
écrite (orale), c’est-à-dire sans aucune base contractuelle formelle. Dès lors, les enfants 
travaillant dans ces plantations ne peuvent bénéficier de procédures contractuelles écrites 
et du respect des contrats de travail. 

Ponte, S. (2000): «From social negotiation to contract: shifting strategies of farm 
labour recruitment in Tanzania under market liberalization»: in World development, 
Vol. 28, No. 6 20. 

Cet article se base sur une enquête auprès des ménages paysans dans deux districts 
ruraux de la République-Unie de Tanzanie, et montre comment le recours des fermiers au 
travail saisonnier s’est accru et comment ceux-ci ont délaissé les méthodes de recrutement 
basées sur la négociation sociale du fait des réformes du marché. L’article examine 
comment ces changements transforment les relations sociales et peuvent contribuer à une 
distribution plus inégale du revenu agricole. L’article traite des tendances de 1986 à 1994 
et contient des données intéressantes sur certaines variables telles que le revenu du 
ménage. 

Rangi, P.S; Sidhu, M.S.; Jaswinder, K. (2000): «An economic profile of female 
agricultural labour in Punjab»: in Economic affairs, Vol. 45, Qr. 2, pp. 71-80 21. 

Basé sur une enquête auprès de 50 travailleuses agricoles effectuée entre 1998-99, cet 
article analyse leur statut, les types d’emploi et la structure des salaires. L’article compare 
les différences entre les hommes et les femmes prostitués, la structure des salaires, les 
conditions de travail et le cadre de l’Etat indien du Pendjab. Cet article contient des 
statistiques, des tableaux intéressants au niveau micro. 

Rollolazo, M.; Logan, L. (2002): An In-Depth Study on the Situation of Child Labour 
in Agriculture (Preliminary Findings), Philippines Institute for Development Studies, 
Makati City (http://serp-p.pids.gov.ph/details.php3?tid=2123). 

Cet article présente une revue de la littérature de référence sur le travail des enfants 
aux Philippines. La partie 1 examine les diverses définitions du travail des enfants utilisées 
dans la littérature. La partie 2 élucide le cadre conceptuel intégré des déterminants et des 
conséquences du travail des enfants. Les parties 3 et 4 exposent en détail les facteurs qui 
ont des incidences sur le travail des enfants ainsi que ses diverses conséquences. La 
partie 5 présente la typologie des réponses actuelles en se basant sur la littérature existante. 
En conclusion, la partie 6 présente un modèle de décision de ménage à partir duquel trois 
études empiriques récentes sont exposées. 

 
20 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 

21 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 
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Shafiq, M. (2003). Child labour in Rural Bangladesh. Working Paper, Teachers 
College, Columbia University. 

Cet article est une étude de cas sur le rôle des ménages (c’est-à-dire dans la 
perspective de l’offre de main-d’œuvre) dans l’intensification du travail d’enfants dans une 
région en proie à une paupérisation massive et sévère. En se basant sur des données d’une 
enquête sur les ménages et un modèle logique binomial de d’offre de travail d’enfants, 
l’auteur note que la participation de la main-d’œuvre a atteint des proportions élevées 
alarmante chez les enfants en dessous de l’âge légal de travail et que les facteurs suivants 
diminuent la probabilité de travailler de l’enfant: 

1. le niveau d’instruction de la mère (uniquement chez les garçons); 

2. l’âge (uniquement chez les garçons); 

3. des chefs de ménage plus âgés; 

4. nombre de jeunes filles dans le ménage (uniquement chez les garçons); 

5. l’absence de richesses agricoles et non agricoles dans les caractéristiques du ménage. 

Venkateshwarlu, D.; Corta da, L. (2001): «Transformations in the Age and Gender of 
Unfree Workers on Hybrid Cotton Seed Farms in Andra Pradesh»: in The Journal of 
Peasant Studies, Vol. 28 (3), pp. 1-36. 

Cet article analyse les raisons de la substitution des travailleurs adultes par des jeunes 
travailleuses âgées de (7-14 ans) non bénévoles dans les pépinières de coton d’andhra 
Pradesh. Les auteurs soutiennent que, depuis le début des années soixante-dix, les 
employeurs de ces fermes ont cherché une main-d’œuvre non bénévole, bon marché, 
disciplinée, et ont segmenté le marché du travail féminin pour sécuriser une main-d’œuvre 
à bon marché constituée d’enfants travailleurs. En conséquence, la responsabilité de 
l’entretien familial incombe aux femmes et aux filles. L’impact du travail des filles sur 
l’éducation, la santé et l’appauvrissement est considérable. En outre, les parents de ces 
filles travailleuses étaient sous employés, alors que les filles travaillent au quotidien 
pendant de longues heures. Ainsi, les hommes et les garçons soit travaillaient comme 
bénévoles dans l’agriculture, soit travaillaient hors de la ferme ou allaient à l’école, alors 
que les femmes et les filles, non bénévoles, travaillaient durant de longues heures et étaient 
plus faiblement rémunérées qu’auparavant; dans des conditions de travail néfastes à leur 
santé et à leur bien-être, et restaient analphabètes. 

Sawadogo, J.-P.; Volker, S. (2000): «Local perceptions of indigenous land tenure 
systems: views of peasants, women and dignitaries in a rural province of Burkina 
Faso»: in Journal of modern African studies, Vol. 38, No. 2, pp. 279-294 22. 

Basé sur 300 entretiens auprès de personnes et sur neuf groupes de discussion 
effectués entre janvier et avril 1998 dans trois villages dans la province du Bam, cet article 
analyse les perceptions locales en matière de systèmes d’exploitation des terres. 
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Sazile, M. (2000): «Monitoring and evaluation of women’s rural development 
extension services in South Africa»: in Development Southern Africa, Development 
Bank of Southern Africa, Vol. 17, No. 1, pp. 65-73 23. 

Cet article analyse l’objectif et les buts de l’évaluation et du monitoring des services 
d’expansion rurale et met l’accent sur les femmes. Des indicateurs pertinents pour mesurer 
la durabilité des programmes ainsi que des méthodes appropriées de collecte et d’analyse 
des données sont présentés dans cet article. 

Stein, J. (1982): Children and Women in Traditional and Cash Crop Agriculture: A 
Preliminary Cross-Section Study of Economic Development in Guatemala, US Agency 
for International Development (USAID), Washington, DC. 

L’étude analyse le rôle des enfants et des femmes dans l’agriculture en se fondant sur 
un échantillon de familles guatémaltèques vivant dans les zones rurales en 1974. Les 
thèmes traités dans cette étude portent sur le nombre et le type de personnes employées 
dans l’agriculture familiale, une distinction est faite entre les cultures de rente et les 
cultures traditionnelles. Dans le cas des cultures de rente, les femmes et les enfants peuvent 
travailler côte à côte de manière à ce que le travail des mères se concilie avec leur rôle de 
nourricière de l’enfant. Ainsi, les enfants sont particulièrement utiles dans des sociétés qui 
pratiquent les cultures de rente et les cultures vivrières, et la pratique de l’agriculture de 
rente vivrière entraîne une augmentation de la taille de la famille. Les résultats des 
estimations pour la production des cultures de base et des produits agricoles d’une valeur 
marginale sont aussi inclus dans cette étude. 

L’étude conclut que des adultes de sexe masculin sont employés principalement au 
niveau des cultures traditionnelles, alors que les femmes et les enfants, qui semblent être 
plus productifs, sont employés au niveau des cultures de rente, et que l’effet net du 
développement économique en dehors de l’agriculture réduit la tendance à une famille 
nombreuse, et encore la croissance démographique. Cette étude suggère aussi que la valeur 
économique des enfants soit plus élevée dans le contexte de l’agriculture familiale. 

Temgoua, A.-P. (1994): Le travail des vacances des enfants bamiléké de l’Ouest 
Cameroun, Faculté des arts, Lettres et sciences humaines, Yaoundé. 

Ce document est le résultat de la recherche effectuée au Cameroun en 1989 sur les 
enfants travaillant dans les plantations dans la région Ouest des Bamiléké. L’agriculture 
occupe une place importante dans l’économie et recourt aux enfants, particulièrement 
pendant les périodes de vacances – de mi-juin à mi-septembre. Des enfants sont appelés au 
travail et cela devient un moyen pour générer des revenus pour pouvoir plus tard assurer 
les frais de scolarité. Le travail consiste essentiellement au sarclage ou tchapia (qui 
mobilisent la plupart du temps les garçons âgés de moins de 14 ans) et à la récolte (qui est 
le domaine des filles). Les heures de travail sont longues. Les conditions de travail sont 
très épuisantes et les enfants effectuent en réalité des travaux qui sont normalement 
réservés aux adultes. Néanmoins, ils forment une importante partie du circuit économique 
de l’activité villageoise et donc se font exploiter par des adultes et leurs parents afin de 
subvenir à leurs propres besoins. 
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Torres, A. et al. (2002): Rapid Appraisal of Child Labor in the Tobacco Industry: Case 
Studies in Two Ilocos Provinces, Research conducted by the Policies Advocacy, 
Research, Training and Networking Resources and Services (PARTNERS), Inc., 
Washington, DC. 

Cette recherche a pour objectif de comprendre le travail des enfants dans l’industrie 
de tabac dans les provinces d’Ilocos Sur et à La Union, en essayant de une estimation du 
nombre d’enfants travailleurs dans ces deux provinces aux Philippines. Elle tente aussi de 
faire le point sur les programmes en cours entrepris par le gouvernement et les ONG contre 
le travail des enfants, et identifie d’autres domaines d’intervention possibles. Cette 
recherche note que l’âge durant lequel les enfants commencent à travailler dans la 
production de tabac varient considérablement, et que les enfants considèrent simplement le 
travail comme un instrument leur permettant d’avoir une meilleure qualité de vie, par 
exemple finir leurs études et devenir des professionnels. 

L’étude souligne aussi que le travail assigné aux enfants ne prend pas toujours tout 
leur temps et les enfants peuvent s’adonner au travail avant d’aller à l’école ou au retour 
dans la soirée. L’étude dresse plusieurs stratégies et orientations qui peuvent être réalisées 
à très court terme pour alléger la situation des enfants travailleurs dans l’industrie du tabac 
et pour garantir le respect de leurs droits. Celles-ci concernent, entre autres, la formulation 
de décrets municipaux spéciaux pour la protection des enfants travailleurs contre 
l’exploitation et les pires formes de travail. L’étude recommande également que les 
fermiers appliquent des systèmes agricoles intégrés leur permettant de planter des variétés 
diverses de produits agricoles à différentes périodes de l’année pour compenser les effets 
désastreux des pertes lors des grandes récoltes. L’offre d’assistance économique et de 
projets de génération de revenus pour les familles qui opèrent dans la culture du tabac, 
notamment pour prévenir toute éventuelle victimisation de la part des usuriers et des 
commerçants sans scrupules, font partie également des recommandations. 

Tucker, L. (2000): Fingers to the Bone: United States’ Failure to Protect Child Farm 
Workers, Human Rights Watch, New York. 

Le rapport examine l’exploitation des adolescents travailleurs agricoles et les échecs 
continus des lois aux USA à protéger les enfants travailleurs dans l’agriculture et à se 
conformer au droit international. Il est basé sur des entretiens auprès de jeunes travaillant 
dans les fermes. Tout d’abord, le rapport fait des recommandations pour des changements 
dans la législation des Etats-Unis de manière à protéger les jeunes travaillant dans les 
fermes. Une des recommandations majeures est l’égalité en matière de protection de tous 
les enfants travailleurs, alors que d’autres recommandations portent sur des questions telles 
que la répartition des heures et des salaires, les risques sanitaires et de sécurité. Une 
analyse est consacrée aux jeunes adolescents travailleurs agricoles aux USA. Cette section 
analyse la pauvreté et la vulnérabilité des travailleurs agricoles, les risques sanitaires et de 
sécurité, les diverses sortes de maladies liées au travail, les salaires et les heures de travail. 

Une autre partie du rapport est consacrée aux filles travaillant dans les fermes. Les 
filles s’occupent des travaux domestiques, qui absorbent le temps qui aurait pu être 
consacré aux études et au sommeil. En outre, les cas de harcèlement sexuel sont souvent 
dus au fait que les filles travaillent dans des zones isolées et s’adonnent à des activités 
traditionnellement réservées aux hommes. Le rapport s’achève sur l’explication des failles 
des lois et du gouvernement des Etats-Unis à protéger les jeunes travailleurs dans les 
fermes et à se conformer au droit international. Les annexes présentent une sélection des 
dispositions de la loi sur les normes de travail, 29 U.S.C., paragraphes 201-219, la 
convention no 182 de l’OIT et les recommandations et extraits de la convention relative 
aux droit de l’enfant. 
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United States Department of Labor (2000): Child Labor in Commercial Agriculture; 
available as Chapter III, in the Series The Sweat and Toil of Children, 
http://www.dol.gov/ILAB/media/reports/iclp/sweat2/overview.htm . 

Ce rapport porte sur l’utilisation des enfants exportés vers les Etats-Unis dans 
l’agriculture commerciale et dans les activités de pêche. La première partie est un résumé 
des causes du travail des enfants, de leurs conditions de travail et des dispositions 
juridiques internationales concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. L’étude 
exclut les enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles familiales, et les situations 
où les enfants travailleurs peuvent aller à l’école régulièrement et dans lesquelles il 
n’existe aucune preuve de menaces quant à la santé et la sécurité des enfants travailleurs 
qui travaillent en dehors des heures d’école. La pauvreté, les attitudes sociétales, les 
facteurs éducatifs et le manque de politiques gouvernementales sont présentés comme les 
causes du travail des enfants. Les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale, 
souvent sur une base saisonnière, font face à de multiples risques de santé et de sécurité. 
Dans cette partie, sont analysés les risques de santé et de sécurité, liés au travail et à 
l’école. 

La deuxième partie porte sur l’utilisation du travail des enfants dans des industries 
spécifiques de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine. L’étude ne traite pas 
spécifiquement des filles mais analyse en détail le travail des enfants dans l’agriculture. 

United States General Accounting Office (1998): Child labor in agriculture: Changes 
needed to better protect health and educational opportunities, Washington, DC 
(Available on the US Government Web site at http://www.gao.gov/archive/ 
1998/he98193.pdf). 

Ce document est un rapport réalisé sur la demande des membres du Congrès 
Américain pour élaborer des recommandations pour l’amélioration du bien-être et des 
possibilités d’éducation des enfants travailleurs migrants et saisonniers qui opèrent dans 
l’agriculture, y compris les travailleurs illégaux. D’autres programmes ne ciblent pas la 
plupart des enfants travaillant dans l’agriculture. Ce rapport développe des pistes pour 
renforcer le contrôle effectué par le département américain du Travail.  

Publications de l’OIT 

Adioetomo, M. H.; Dwini Wiyono, N.; Hatmadgi, H. (2000): Gender dimensions of the 
economic crisis and employment in urban informal and rural sectors in Indonesia, with 
the assistance of Naoko Otobe, South-East Asia and the Pacific Multidisciplinary 
Advisory Team, ILO, Manila 24. 

Dans ce rapport, les dimensions spécifiques basées sur le genre de l’impact de la crise 
économique sont examinées. Les divers effets des transformations économiques sur 
l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur urbain informel et dans le secteur 
agricole rurale sont analysés, en se basant sur des enquêtes et des groupes de discussion. 
La recherche a été effectuée dans les provinces centrales de Java et de Lampung. 
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Bosch, D.; Gordon, A. (1996): Child Labour in Commercial Agriculture in South 
Africa, Working Paper No. 3., ILO/IPEC, Dar es-Salaam, Sub-regional technical 
workshop on child labour in commercial agriculture for selected English-speaking 
African countries. 

Cet article analyse le travail des enfants en Afrique du sud. La première et la 
deuxième partie font l’historique du travail des enfants. La troisième partie apporte des 
indications statistiques sur l’ampleur du travail des enfants en Afrique du sud, 
particulièrement dans le secteur agricole. Les autres sections portent sur les fondements 
juridiques du travail des enfants dans le secteur agricole. La partie six présente des 
exemples concrets de travail des enfants en comparaison avec d’autres secteurs. Elle 
indique également qu’un pourcentage élevé de travailleurs âgés de 10 à 14 ans était 
constitué de filles (55 pour cent). Les filles représentent 40 pour cent des travailleurs âgés 
de 15 et 17 ans. Il n’existe pas une différence significative entre le nombre de filles 
travaillant dans les secteurs agricoles et le nombre de garçons (à l’instar d’autres pays). 
Une des raisons possibles est que les filles peuvent se rétracter pour s’occuper des 
responsabilités domestiques pendant que leurs parents travaillent. Chez les filles 
interrogées, 4,6 pour cent d’entre elles considèrent ce désistement comme une cause de 
leur abandon scolaire, ou bien elles ont des enfants et donc s’arrêtent de travailler. Un 
tableau mettant en évidence des données sur le travail des enfants selon l’âge, le sexe et le 
secteur d’activité est présenté dans ce rapport. La dernière partie porte sur la scolarisation 
des filles en comparaison avec celle des garçons et les facteurs explicatifs, et compare les 
revenus des filles et des garçons. 

Castelnuovo, C.; Castelnuovo A.; Oviedo, J.; Santacruz, X. (2000): Ecuador: Trabajo 
Infantil en la Floricultura; Una Evaluación Rápida, ILO/IPEC, Geneva (Ecuador: 
Child Labour in Flower Plantations: A rapid assessment). 

La culture moderne de fleurs dans la Sierra équatorienne, ou montagnes, fut introduite 
en 1982 à la lisière de Puembo, en Equateur. Il existe actuellement plus de 2 500 hectares 
en friches. Deux secteurs ont fait l’objet d’enquêtes, la ceinture de Cayambe Tabacundo et 
la province de Cotopaxi. Selon l’étude, de nombreux enfants travaillent dans le secteur 
floral. Le nombre de mineurs travaillant pendant l’année scolaire approcherait 80 pour cent 
des travailleurs adultes, soit approximativement 48.000 individus en comptabilisant les 
enfants considérés comme des «aides». L’étude souligne également que le travail des 
enfants dans le secteur floral s’effectue parfois de manière formelle et transparente, et dans 
d’autres cas, ce travail s’effectue de façon souterraine. 

Fyfe, A. (1997): Bitter Harvest: Child Labour in Agriculture, Bureau for Workers 
Activities. Project: INT/96/MO6 NOR: «Developing national and International Trade 
Union Strategies to combat Child Labour», ILO/IPEC, Geneva. 

Cette brochure est un guide des organisations de lutte contre le travail des enfants 
dans les établissements agricoles. Le peu d’attention portée au travail des enfants dans les 
établissements agricoles est présenté dans cette brochure. L’hypothèse que les enfants 
travailleurs dans les fermes et dans les établissements piscicoles soient moins exposés aux 
risques que les travailleurs dans les zones urbaines n’est pas encore vérifiée; et si cette 
hypothèse prévaut toujours. Par conséquent, on véhicule une fausse vision de la réalité et la 
législation qui devrait protéger les enfants ne parvient pas à couvrir la plupart des 
établissements agricoles où ceux-ci travaillent. Dans de nombreux pays, les questions 
urbaines reçoivent une attention prioritaire des gouvernements et des chercheurs (qui sont 
pour la plupart concentrés dans les villes). La culture qui prévaut dans l’agriculture est un 
des facteurs principaux qui explique la non prise en compte du travail des enfants dans les 
zones rurales. Cette brochure fournit des indications statistiques sur le pourcentage 
d’enfants travailleurs dans différents pays. Elle comporte une section qui décrit les 
caractéristiques du travail dangereux, et explique tous les risques possibles auxquels les 
enfants font face dans l’agriculture. 
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Gonza, M.J.; Moshi, P. (2001): Tanzania: Children Working in Commercial 
Agriculture – Tea: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Cette enquête rapide d’évaluation (RA) est basée sur des données quantitative et 
qualitative recueillies dans deux villages de Rungwe et de Lushoto. Le chapitre 1 dresse 
l’historique de la culture du thé dans la République-Unie de Tanzanie qui remonte aux 
périodes coloniales. Les chapitres suivants analysent en détail les localités géographiques 
qui constituent les champs d’investigation. Les filles représentent le pourcentage le plus 
élevé de travailleurs dont l’âge est compris entre 10-14 ans. Parfois, des filles se retirent de 
leur travail pour s’occuper des responsabilités domestiques qui incombent aux parents. Le 
RA analyse également les conditions de travail de ces filles, le nombre d’heures de travail, 
le montant des salaires, et si elles concilient ou non le travail et l’école et si cela affecte 
leur scolarité. Une comparaison entre filles et garçons des statistiques relatives à la 
scolarité, des raisons qui motivent à travailler et des salaires est également présentée dans 
ce rapport. 

Masudi, A.; Ishumi, A.; Mbeo F.; Sambo, W. (2001): Tanzania: Children Working in 
Commercial Agriculture-Tobacco: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport se base sur la méthodologie de RA pour décrire les enfants travailleurs 
dans les plantations/fermes de tabac dans les deux districts (Urambo et Iringa) dans la 
partie continentale de la République-Unie de Tanzanie. L’âge des enfants était compris 
entre sept et quinze ans. L’étude montre que les garçons sont majoritairement impliqués 
dans les pires formes de travail en comparaison avec les filles, et que les garçons effectuent 
des tâches plus pénibles que les filles. La pauvreté aiguë dans les familles constitue l’une 
des principales raisons du travail des enfants. Par conséquent, les enfants qui veulent avoir 
accès à l’éducation sont contraints de travailler pour payer les frais de scolarité. En outre, 
le taux de scolarité était très faible du fait du manque d’opportunités d’accès à l’école 
secondaire et des réticences des parents à envoyer leurs enfants à l’école. La plupart des 
enfants proviennent de familles (cinq personnes) de taille réduite et 39 pour cent étaient 
déjà des filles chefs de ménage. L’étude note une connivence entre le gouvernement et les 
propriétaires de plantation, ce qui est un obstacle à toute campagne contre le travail des 
enfants. En conclusion, l’étude propose quelques solutions pour l’amélioration et le 
développement de programmes d’éducation et de renforcement des revenus des familles. 
D’autres solutions comme l’augmentation du nombre d’inspecteurs de travail, la 
sensibilisation de l’opinion publique au danger que représentent le travail des enfants, la 
démobilisation et la réinsertion des enfants travailleurs sont aussi exposées. 

Nchahaga, G. S.: Tanzania: Children Working in Commercial Agriculture-Coffee: A 
Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Le café est l’une des principales cultures d’exportation en République-Unie de 
Tanzanie et concentre un nombre élevé d’enfants travailleurs. Cette étude est l’une des sept 
enquêtes d’évaluation rapide (Ras) effectuée en République-Unie de Tanzanie pour étudier 
les pires formes de travail des enfants. Cette étude courte décrit le travail des enfants dans 
quatre plantations de café dans la région du Karatu. Cent quarante-huit personnes ont été 
interrogées, dont 50 enfants travailleurs (30 filles), 20 enfants n’exerçant pas une 
occupation (les parents disposant d’un revenu plus élevé) et d’autres personnes en contact 
avec les enfants. 

La proportion d’enfants travailleurs est plus importante chez les filles (60 pour cent) 
que chez les garçons (40 pour cent). La plupart des enfants travailleurs fréquentaient 
également l’école dans les propriétés de café, comme l’illustre le pourcentage insignifiant 
de renvois. Le travail des enfants compromet leurs résultats scolaires. Selon cette étude, 
plus la taille de la famille est réduite, plus la probabilité que les enfants soient contraints à 
travailler est élevée. Le chapitre quatre définit les rôles spécifiques de genre, les filles 
s’occupant du sarclage et de la cueillette des baies de café, alors que les garçons 
effectuaient des tâches telles que l’épandage et le taillage. La plupart des enfants 
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travailleurs étaient âgés de 10-14 ans 25 et proviennent de familles étendues (six à neuf 
membres) confrontées à la pauvreté. La plupart des enfants travailleurs fréquentaient 
l’école dans les domaines de café mais leur réussite scolaire était compromise. L’auteur 
suggère un certain nombre de recommandations pour alléger et éventuellement éliminer 
travail des enfants dans les plantations de café. 

Nola, S. (1997): Child Labour in Agriculture: A survey of national legislation, 
ILO/ACTRAV Project INT/96/MO6NOR. 

Le but de cette étude est de connaître la législation nationale d’un certain nombre de 
pays sur le travail des enfants dans l’agriculture. La majorité d’enfants dans le monde sont 
économiquement actifs dans ce secteur et pourtant l’agriculture est exclue de la législation 
sur la protection contre le travail des enfants dans un certain nombre de pays. Le document 
analyse l’étendue de cette exclusion et ses conséquences pour les enfants travailleurs. Il 
cite des statistiques d’un nombre élevé de filles employées dans l’agriculture et dans 
d’autres secteurs connexes où elles effectuent de longues heures de travail. Aux Etats-
Unis, le Conseil national de Sécurité a classé l’agriculture comme une des trois industries 
les plus dangereuses, à côté des industries des mines et de la construction. Bien que la 
fréquence des accidents soit élevée, la couverture sanitaire par les assurances des risques 
liés au travail agricole dans la législation nationale est en général faible. Ces travailleurs 
sont aussi exclus des systèmes de compensation dans beaucoup de pays. Le rapport 
contient un tableau comparatif sur la législation nationale utile et tout à fait instructif.  

ILO/IPEC and UNICEF (1996): Le travail des enfants au Sénégal, Dakar (Child 
labour in Senegal). 

Au Sénégal, on note une intensification du travail des enfants qui est liée à des 
circonstances diverses et multiples. Cela s’explique par la crise économique, sociale et 
éducative, et la précarité et l’informalisation poussée du marché de travail. L’étude analyse 
les diverses formes de travail des enfants, en mettant l’accent sur les jeunes travailleurs 
dans les milieux urbains, les travailleuses domestiques et les apprentis. Cette étude 
souligne également que le contexte socio-économique et les changements technologiques 
affectent les relations de travail qui sont de plus en plus tendues, ce qui pourrait 
compromettre la santé et l’avenir des enfants. Les initiatives nationales et internationales 
sont aussi exposées dans cette étude. 

ILO/IPEC (2001): Lebanon: Child labour on tobacco plantations: A rapid assessment, 
with the Consultation and Research Institute, Beirut, Geneva. 

Le rapport qui se base sur le RA décrit la culture de tabac au Sud du Liban et 
l’utilisation des enfants et des familles notamment durant les saisons d’été et de printemps. 
Les enfants, la plupart âgés de plus de 10 ans mais parfois beaucoup plus jeunes, travaillent 
dans le filage des feuilles de tabac, dans la moisson et dans le transplant des semis. Durant 
la période de production, la plupart des enfants travaillent en moyenne entre neuf et 13 
heures par jour dans des locaux poussiéreux, sales et exigus- s’ils travaillent dans les 
champs, ils sont exposés à une luminosité et à une chaleur intense. La plupart d’entre eux 
utilisent dans leur travail des outils à main non motorisés et ne portent pas de gants. La 
plupart travaillent avec leurs familles et fréquentent l’école, tout en s’absentant 
régulièrement. Ce rapport contient aussi une série de recommandations pour améliorer la 
situation des enfants. 

 
25 «… la nature des activités effectuées dans les plantations de café impliquait la présence des 
enfants les plus âgés qui se devait de supporter de longues heures de travail et des conditions 
climatiques difficiles», p. 22. 
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Ishengoma, A.K.; Nchaga, G. (1996): Child Labour in Commercial Agriculture 
– Tanzania, Working Paper No. 4, Sub-regional technical workshop on child labour 
in commercial agriculture for selected English-speaking African countries, Dar es-
Salaam, Tanzania, 27-30 August. 

Ce document est le résultat d’un atelier sous-régional sur le travail des enfants dans 
l’agriculture commerciale dans quelques pays en Afrique anglophone, dont le Cameroun, 
l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, le Malawi, l’Afrique du sud, l’Ouganda, la 
République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe. L’atelier a pu bénéficier du soutien 
financier du Département de Travail américain. L’atelier visait l’élaboration d’un plan de 
mesures prioritaires pratiques et viables pour mettre les enfants à l’abri des tâches 
dangereuses et de l’exploitation, et pour améliorer les conditions de travail des enfants 
dans l’agriculture commerciale dans les pays africains et, en dernière instance, pour 
éliminer de telles formes de travail. Le document fait partie d’une série de cinq études de 
cas au Kenya, au Malawi, en Afrique du Sud, en République-Unie de Tanzanie et au 
Zimbabwe, qui analysent des conditions de travail diversifiées et les risques liés au travail 
des enfants dans l’agriculture commerciale, la pertinence des mesures actuelles prises pour 
améliorer les conditions de travail de ces enfants, et pour réduire l’ampleur du travail des 
enfants. 

Loewenson, R. (1996): Child Labour in Commercial Agriculture in Zimbabwe, Sub-
regional technical workshop on child labour in commercial agriculture for selected 
English-speaking African countries, ILO/IPEC, Dar es-Salaam, Tanzania 

Cette étude de cas vise à préparer un plan d’action pour l’élimination progressive du 
travail des enfants dans l’agriculture commerciale, y compris une meilleure protection des 
enfants dans les formes dangereuses. Ce rapport décrit le secteur agricole en termes de 
petits exploitants agricoles, exploitation agricole de petite et de grande échelle. Chaque 
catégorie revêt des caractéristiques extrêmement différentes qui déterminent le type de 
travail des enfants en question. Les 750 000 exploitations agricoles sont confrontées à 
l’érosion et à l’exploitation abusive des sols. Ces exploitations sont concentrées dans la 
partie agro-écologique la plus défavorisée et se caractérisent par une prépondérance des 
femmes et des jeunes dans les zones urbaines, ce qui proportionnellement réduit le taux 
d’occupation des adultes de sexe masculin et accroît la dépendance au travail des enfants 
pour la production agricole. Ceci s’explique par le fait que la production agricole est à 
forte intensité de main-d’œuvre. Le rapport analyse les causes du travail des enfants et les 
lois et les règlementations qui le régissent. Une partie est consacrée au lien entre le travail 
des enfants et l’épidémie du sida. 

Rono, H.; Metto, P.K. (1996): Strategy for Prevention and Elimination of Child Labour 
in Commercial Agriculture, Final IPEC Report for the Mini Programme: Survey on 
Strategy and Policy Options, ILO/IPEC, Kenya. 

Cet article examine l’ampleur du travail des enfants dans l’agriculture et identifie les 
stratégies nationales de même que les options politiques, tout en suggérant des 
recommandations pour un programme national d’action adapté à la situation au kenya. Le 
document examine également toute la littérature existante en rapport avec les conventions 
de l’OIT sur le travail des enfants, en portant une attention spéciale au travail des enfants 
dans l’agriculture commerciale. Le document contient des statistiques intéressantes sur les 
estimations du travail des enfants pour chaque sous secteur de l’agriculture commerciale 
qui sont fournies par les autorités des sous secteurs. D’autres enquêtes nationales qui 
peuvent aider à l’étude des formes de travail des enfants sont utilisées. L’analyse des 
données inclut une désagrégation hommes/femmes dans presque tous les tableaux et est 
désagrégée selon l’âge, ce qui peut nous aider à mieux connaître les différentes activités 
effectuées par les enfants en bas âge. Ce document explique également pourquoi certaines 
tâches sont uniquement effectuées par des filles ou par des garçons, et dresse dans la partie 
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finale une liste de recommandations après un examen de la législation concernant 
l’exploitation en question. 

Sharma, Shiva; Basnyat, B.; Ganesh, G.C. (2001): Nepal: Bonded child labour among 
child workers of the Kamaiya system - A rapid assessment, ILO/IPEC Geneva. 

Ce rapport analyse les diverses formes de travail forcé des enfants dans la partie 
occidentale du Népal. Presque tous les ménages de Kamaiya ont au moins un enfant 
travailleur, principalement dans l’agriculture, le plus souvent pour ne pas s’acquitter des 
dettes contractées par les parents. Quatre-vingt pour cent de ces enfants ne sont jamais 
allés à l’école et peut-être n’auront jamais la chance d’y aller. Ils commencent 
habituellement à travailler en dessous de l’âge de 10 ans. Les conditions de travail sont 
souvent pénibles, de longues heures de travail et des accidents fréquents. Certains 
bénéficient de la nourriture et du paiement, d’autres reçoivent seulement de la nourriture. 
Bien que cette forme de travail des enfants soit l’objet d’une interdiction au Népal depuis 
juillet 2000, d’après les résultats, peu de changements ont été notés dans ce secteur. 

Semboja, H. H.; Mbelwa R.; Bonaventura, C. (2000): The cut-flower industry in 
Tanzania, Sectoral Activities Programme, ILO, Geneva. 

Ce document examine la pratique du taillage dans l’industrie florale et son impact sur 
le développement économique national et les communautés locales. Il se base sur une 
enquête de terrain portant sur 12 plantations de fleur dans la partie nordique de la 
République-Unie de Tanzanie. L’exportation/diversification de la culture des fleurs a des 
impacts divers selon que l’on considère trois variables importantes: i) les variables 
macroéconomiques, notamment la contribution aux revenus et à la distribution des 
revenus, l’emploi, et les devises étrangères; ii) les initiatives locales; et iii) les conditions 
de travail. D’après les résultats de cette étude, la production de fleurs en République-Unie 
de Tanzanie est basée sur une utilisation abondante de produits chimiques. Bien que les 
travailleurs soient équipés de matériel de protection, tel n’est pas le cas à tous les niveaux. 
Seules les équipes d’épandage sont équipées de masques, et de masques à gaz; les 
niveleuses et les emballeurs (qui manie les fleurs à chaque instant) n’en bénéficient pas. La 
majorité des employées sont des femmes âgées de 18-35 ans dont le niveau d’instruction 
ne dépasse pas l’école primaire. Le travail se fait principalement de façon temporaire, le 
travail temporaire concerne 75 pour cent des employés. En moyenne, les heures de travail 
se situent autour de dix heures et demi par jour. Ce rapport analyse les conséquences de 
longues heures de travail. 

Livres 

Devi, K. U. (2000): Women’s equality in India: a myth or reality?: Discovery 
Publishing House, New Delhi 26. 

Dans ce rapport, les changements du statut des femmes depuis l’Antiquité jusqu’au 
XXe siècle sont examinés, de même, la législation pour la protection des femmes et des 
femmes travailleuse est examinée. Le statut des femmes en Inde est comparé à celui des 
femmes d’autres pays. Ce rapport, basé sur une étude effectuée dans une région rurale 
d’Andhra Pradesh, montre que les problèmes de discrimination contre les femmes 
travaillant dans l’agriculture, en terme de salaires, de conditions de travail et de temps de 
travail excessif se sont accrus. 

 
26 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 
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Fyfe, A. (1989): Child Labour, Polity Press, Cambridge. 

Ce livre analyse les causes principales du travail des enfants dans le monde et ses 
conséquences sur les enfants et la société en général. L’auteur fait une distinction 
importante entre le travail d’enfant et le travail des enfants. Les migrations rurales urbaines 
impliquent souvent que les femmes et les enfants soient laissés au village pour effectuer 
souvent des tâches domestiques et pour s’adonner à l’agriculture dans le but de générer des 
revenus pour la famille. Les rôles de genre inculqués depuis l’enfance, aident à préparer à 
une division sexuelle du travail durant la période adulte, au cours de laquelle les femmes 
effectuent beaucoup plus de tâches domestiques dans les ménages en milieu rural. Le livre 
examine les effets de l’exploitation au travail sur les enfants et la société, allant ainsi au-
delà du récit. Les deux premiers chapitres remettent en cause le mythe que le travail des 
enfants dans les sociétés industrialisées relève du passé. Le chapitre quatre décrit le travail 
des enfants dans la société rurale et analyse les questions de genre. Le chapitre six examine 
les aspects politiques dans un contexte de droits de l’homme, et les questions éthiques sont 
analysées dans le chapitre 7. 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2000): An IFAD approach 
to gender mainstreaming, prepared by Latin America and the Caribbean Division of 
IFAD with support of Ingrid Schreuel, Rome. 

Ce livre examine les développements dans les approches d’intégration de genre des 
projets du FIDA et des programmes et projets ruraux et agricoles en Amérique latine et 
Caraïbes. Le changement dans l’approche Femme et développement dans les années 
soixante-dix/quatre-vingt et les approches plus récentes Genre et développement sont 
expliqués, de même que les directives pour l’intégration de genre. Une étude de cas de 
l’approche utilisée dans un projet de développement rural au Salvador est présentée. Ce 
livre est consacré à plusieurs questions liées au genre dans le secteur agricole. 

International Fund for Agricultural Development (IFAD); Food and Agricultural 
Organization (FAO); Farm-Level Applied Research Methods in East and Southern 
Africa (FARMESA) (1998): The potential for improving production tools and 
implements used by women farmers in Africa. 

Ce document contient les résultats et les recommandations d’une étude effectuée au 
Burkina Faso, au Sénégal, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe, et est basée sur une 
enquête qualitative auprès de 1 500 paysans hommes et femmes. L’objectif de l’étude est 
d’examiner la possibilité d’améliorer les outils de production utilisés par les femmes, de 
déterminer pourquoi certains outils et instruments n’étaient pas toujours accessibles aux 
femmes, et également d’identifier les techniques de production agricole récemment 
introduites qui nécessite des équipements et des instruments disponibles au niveau local. 
L’étude a été effectuée dans des zones où l’agriculture est relativement faible, où la plupart 
des hommes ont dû quitter leur village pour chercher du travail dans les zones urbaines et 
où les femmes et les enfants devraient, par conséquent, assumer un rôle sans cesse 
croissant dans le travail agricole. 

Lawyer’s Committee for Human Rights (1991): A Childhood Abducted: Children 
cutting sugarcane in the Dominican Republic, New York. 

Cette intéressante publication étudie l’ampleur du travail des enfants dans les 
plantations de canne à sucre en République dominicaine. Elle analyse la situation et la 
législation sur la protection des enfants travailleurs. Les filles s’occupent la plupart du 
temps du sarclage et de la cueillette alors que les garçons s’occupent de l’épandage; et les 
travaux requièrent l’utilisation des produits chimiques. La pauvreté semble être la cause 
principale du problème du travail des enfants. Le livre présente toutes les données selon la 
variable sexe et les recommandations pertinentes qui devraient être appliquées pour la 
réinsertion des enfants travailleurs. C’est une publication de bonne facture car c’est un des 
rares livres qui fournit beaucoup d’informations sur le contexte socio-économique des 
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acteurs impliqués, et une bonne analyse des facteurs locaux qui incitent les enfants à 
travailler. 

Nwanosike, E. (1984): «Third World Women & Rural Development»: in A selected 
Annotated Bibliography, Pan-African Institute for Development, Documents & 
Bibliography, VI. No.1. 

Le livre contient une revue bibliographie annotée sur des questions clé concernant les 
femmes rurales dans le tiers-monde. La première partie est une sélection de travaux 
anthropologiques consacrés aux femmes et traite de sujets tels que le droit, la politique, la 
religion, la culture, la discrimination et la pathologie sociale. Les thématiques classées 
dans le chapitre «Participation et intégration des femmes au développement» analysent 
entre autres questions, les aspects théoriques et pratiques du concept et le rôle de l’Etat 
dans l’intégration des femmes au développement. Cette partie est suivie d’une liste des 
études sur les théories de développement; les politiques, stratégies, programmes et projets 
dans une optique de planification, de conception, d’exécution et d’évaluation. La partie 
douze analyse les types d’emploi des femmes rurales ainsi que le travail domestique et 
agricole. La partie suivante est étroitement liée à la précédente- «L’emploi en dehors des 
fermes et la production d’entreprise». Le chapitre «Recherche sur le développement et 
evaluation dans les zones rurales» consiste à une présentation de la recherche et du 
matériau existant, de la méthodologie utilisée et des difficultés rencontrées au cours du 
processus. La dernière partie du livre répertorie les documents du PAID/WA qui sont des 
études de cas effectuées par les étudiants, les documents de référence (y compris, des 
ressources guides, annuaires, manuels et références bibliographiques sur les aspects du 
développement rural en relation avec les filles et les femmes) et les périodiques (y compris 
revues, bulletins, magazines traitant notamment sur les femmes). Ceci fournit une bonne 
base documentaire pour tout chercheur qui s’intéresse au travail des filles, car les divers 
aspects de la problématique des femmes impliquées dans le travail domestique et rural sont 
examinés en détail. Le terme «femmes» désigne aussi bien les femmes âgées que les filles. 

Robertson, A.; Mishra S. (1997): Forged to plough: Bonded Labour in Nepal’s 
Agricultural Economy, A report for Informal Sector Service Centre and Anti-Slavery 
International. Anti-Slavery International: London/Informal Sector Service Centre: 
Kathmandu. 

Ce rapport présente des exemples de travail forcé dans diverses régions du Népal, 
fondé sur le système des castes. Les causes profondes du travail forcé et les structures de 
pouvoir à l’origine de ce phénomène sont analysées, une attention particulière est axée sur 
les effets du système des castes sur le travail forcé au Népal. Les questions telles que 
développement historique de ce système, le type de tenure de terre en vigueur, les 
tentatives de réforme foncière et les problèmes d’endettement rural sont examinées dans ce 
rapport. Des perspectives pour le changement sont esquissées dans le cadre d’une analyse 
comparative comprenant d’autres régions de l’Asie du Sud; les approches des ONG tout 
comme celle du gouvernement du Népal pour lutter contre le travail forcé sont exposés 
dans ce rapport, ainsi que des recommandations. 

Sampedro Gallego, R. (1996): Généro y ruralidad: Las mujeres ante el reto de la 
desagrarizacion, Serie Estudios, No. 47, Spain, Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid. 

Ce livre examine l’emploi féminin dans les zones rurales. Il tient compte aussi bien 
des pays développés que des pays en développement. Il examine les différences et les 
inégalités au niveau de l’emploi dans le contexte des théories féministes diverses, et de la 
division du travail dans des sociétés capitalistes. 
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Spring, A. (2000): Women farmers and commercial ventures: increasing food security 
in developing countries, Lynn Reiner, Boulder, Colorado 27. 

Cette publication contient 18 essais sur les multiples formes d’insertion des femmes 
dans l’agriculture commerciale à travers le monde- et souvent marquée de réussite - en 
dépit des politiques de développement qui tendent à les exclure. L’auteur présente des 
études de cas d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et montre comment les femmes dans 
ces régions évoluent progressivement pour aller au-delà du statut de «productrices de 
substances». L’auteur analyse les changements sociaux et domestiques qui sont à l’origine 
de ces mutations et qui ont amené les femmes à évoluer dans des positions de travailleuses 
salariées, de cultivatrices engagées sur la base de contrat, de propriétaires de ferme et de 
vendeuses de produits agricoles. 

Tripathy, S.N. (2000): Contractual labour in agricultural sector, Discovery Publishing 
House, New Delhi. 

Ce livre analyse le travail contractuel et les questions de répartition des terres dans 
l’Etat d’Orissa dans la partie orientale de l’Inde. En se basant principalement sur une étude 
de quatre villages dans la région d’Orissa, ce livre examine les caractéristiques socio-
économiques du travail agricole. C’est un livre intéressant car il dresse une perspective 
historique de la distribution de terre et étudie les origines de l’introduction de l’agriculture 
dans cette région. Le livre identifie également les acteurs qui en sont à l’origine et qui en 
fait ont tiré profit d’un tel système. L’histoire du travail agricole du 19ème siècle au tout 
début des années quatre-vingt-dix est présentée brièvement. Les conditions d’embauche et 
les conditions sociales des propriétaires, des paysans et des travailleurs agricoles sans terre 
sont examinées, de même comment certaines questions liées au genre et au travail forcé 
sont intimement liées. Ce rapport traite des implications et des recommandations. 

 
27 Revue extraite du LABORDOC de l’OIT. 
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Section 3. 
Travail domestique 

Introduction 

Les enfants travailleurs domestiques sont définis comme étant des «enfants en dessous de l’âge de 
18 ans qui travaillent dans les ménages, effectuent des corvées domestiques, s’occupent des enfants et des 
courses quotidiennes, entre autres charges». Les enfants travailleurs domestiques constituent un groupe très 
large d’enfants travailleurs à travers le monde, et sont souvent victimes d’exploitation, d’abus et de 
discrimination. Bien que le fait d’engager des enfants en dessous de l’âge légal de travail soit une violation des 
droits des enfants, toutefois, tous les enfants travailleurs domestiques ne sont pas victimes d’abus, de 
négligence ou d’exploitation. En conséquence, l’OIT a élaboré une check-list pour évaluer la pratique du travail 
domestique et pour déterminer le seuil où celui-ci est considéré comme une pire forme de travail des enfants. 
Par exemple, quand la fille ou le garçon a fait l’objet d’une transaction marchande; d’un travail forcé; a effectué 
un travail non rémunéré; a des heures de travail excessives; doit travailler dans l’isolement ou pendant la nuit; 
est exposé à de graves risques sanitaires et de sécurité; est victime de maltraitance dans les ménages; encourt 
le risque de violence physique ou de harcèlement sexuel; ou travaille à un âge très précoce, souvent à l’âge de 
5 ans. 

Documents/rapports 

Black, M. (1993): In search of a workable methodology for analysing the situation of 
child domestic workers, Antislavery International, London. 

Ce document met l’accent sur les caractéristiques du travail domestique des enfants, 
d’après plusieurs niveaux, la situation de ce groupe «d’enfants en situation difficile» est 
différente de celle des enfants des rues ou des enfants victimes de travail forcé. L’article 
développe une méthodologie permettant une analyse contextuelle, en l’absence de données 
sur des enfants dans le travail domestique. Il dresse un large aperçu sur les domaines 
d’investigation qui doivent être explorés et les données quantitatives utiles, tout comme sur 
les méthodes de collecte des données et sur les facteurs socio-économiques importants à 
tenir en compte pour rendre les données aussi précises que possible. Le but de la collecte 
de données est d’identifier les lois et les règlements en vigueur concernant le travail des 
enfants qui pourraient être utilisées ou adaptées pour garantir la protection des enfants 
travailleurs domestiques, et qui recouvre l’âge minimum à l’emploi, les termes et les 
conditions de travail pour les domestiques, l’abus sexuel et le trafic d’enfants. 

Black, M. (1996): Child domestic workers: A handbook for research and action, Child 
Labour Series No. 15, Anti-Slavery International, London. Available on the Anti-Slavery 
Web site: http://www.antislavery.org/homepage/resources/CDWresearchhandbook.pdf . 

Bien que le travail domestique soit l’une des dimensions principales du travail des 
enfants dans le monde, il existe peu de données empiriques disponibles sur cette question. 
Ce manuel explique comment mener une telle recherche. Le «cadre analytique» proposé 
aborde en premier lieu les conditions d’emploi, y compris le degré de servitude, les risques 
au travail, le contexte socio-économique et l’impact de l’enfance sur les facteurs 
mentionnés ci-dessus. Il énumère un certain nombre de sources secondaires qui apportent 
des réponses aux questions de recherche. Il sert de cadre pour la recherche fondamentale 
dans le futur. Dans l’ensemble, il s’agit d’une approche pratique pour rechercher et 
connaître d’avantage le phénomène des enfants, notamment les filles, comme un prélude 
en vue de les aider. 
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Bureau international catholique de l’enfance (BICE) (1999): Young female servants in 
Abidjan. Work or exploitation? Geneva. 

Cette étude est le résultat d’une enquête effectuée par le BICE à Abidjan, Côte 
d’Ivoire, dans une population cible composée de 200 jeunes employées domestiques et 
d’autres personnes en contact permanent avec elles. Elle analyse les conditions de vie des 
jeunes domestiques, analyse les diverses perceptions de cette activité dans la société 
ivoirienne dans son ensemble, développe une réflexion qui nous permet de comprendre le 
problème et présente l’action menée par le BICE pour améliorer la situation des enfants 
travailleurs. Le document met à jour une réalité complexe avec précision mais aussi avec 
prudence. A l’aide d’illustrations basées sur des coupures de presse, des photos et des 
annotations spéciales, le travail dresse un portrait global de la situation des domestiques à 
Abidjan. Au-delà d’une description simple et d’une dénonciation des diverses situations 
présentées dans l’étude, l’objet principal est la formulation de nouvelles orientations de 
pensée et de recherche, afin d’élargir le choix des paramètres pour lutter contre 
l’exploitation des enfants en général. 

Child Labourers and Advocates for Social Participation (CLASP) (2001): A Glimpse 
into the Life of a Former Child Domestic Worker, Bugkos, Official Newsletter of the 
CLASP, Manila. 

L’article décrit la vie de Maribel Pantajo, un ancien enfant travailleur domestique. 
L’article relate ses expériences depuis l’origine de sa situation de maltraitance jusqu’à ce 
qu’elle soit en mesure de se prendre en charge et de venir au secours d’autres enfants qui 
sont victimes de la cruauté de leurs employeurs. Cet article décrit son cadre familial, sa 
socialisation au travail, son retour chez elle, comment elle a été engagée par un parent pour 
s’occuper d’un autre ménage et comment elle s’est organisée de travailler pendant une 
année pour gagner assez d’argent pour pouvoir retourner à l’école. L’un des neveux de 
l’employeur de Maribel ayant tenté de la violer, ceci l’a incité à quitter le ménage. Avec 
son deuxième employeur, elle ne percevait pas de salaire et était souvent victime d’abus 
physique et verbal. Le récit souligne aussi, comment avec le soutien d’un autre ménage, 
Maribel pouvait s’échapper et relater ses expériences aux autorités barangay, bien que son 
employeur était en mesure d’échapper à une arrestation. 

L’article s’achève en soulignant que la fille est devenue le président de l’AGRAFE, 
une organisation d’enfants travailleurs qui entend s’impliquer sur les questions concernant 
les enfants, notamment la question du travail des enfants. Après s’être transformé en 
défenseuse contre les abus, elle encourage les autres enfants travailleurs domestiques à 
lutter pour leurs droits. 

Child Workers Asia (CWA) (1998): Behind Closed Doors, based on research from a 
research grant by Overseas Development Administration (ODA), British Embassy, 
Bangkok, published by Interchurch for Development Cooperation, Amsterdam. 

Cette recherche examine la situation des enfants dans le travail domestique dans 
quelques sociétés asiatiques. Elle montre que la pauvreté est l’un des principaux facteurs 
qui incitent les enfants à s’adonner au travail domestique. La dimension genre, ou la 
condition d’être une fille, contribue à maintenir les filles dans une large situation de 
marginalité, car le travail domestique est traditionnellement perçu comme une 
responsabilité de la femme au foyer. 

Une certaine forme de dépendance mutuelle prédomine au niveau du phénomène des 
enfants travailleurs domestiques, où l’enfant travaille de façon illimitée tandis que 
l’employeur lui offre une opportunité d’éducation et de survie aussi longtemps que les 
relations durent. Le rapport analyse aussi les rôles joués par les employeurs en tant que 
substituts des parents, y compris leur rôle pour veiller à la discipline, ce qui implique 
parfois des abus d’ordre physique aux enfants quand il leurs arrive de commettre des 
erreurs. Il traite aussi des caractéristiques psychosociales des enfants travailleurs 
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domestiques, les risques auxquels ils sont exposés et le lien entre le travail domestique et la 
prostitution. 

Delap, E. (2000): «Child Housework in Urban Bangladesh: An Exploration of Intra-
Household Labour Deployment»: in Journal of International Development, Vol. 12(5), 
pp. 723-734. 

Dans cet article, l’auteur étudie la question du travail domestique en se basant sur des 
données sur le travail domestique des enfants en milieu urbain au Bangladesh. L’article 
indique que les raisons sociales et culturelles doivent être intégrées dans n’importe quelle 
explication de l’allocation des charges dans les ménages à Bangladesh, et que les théories 
économiques à elles seules apportent une explication insuffisante. En outre, le genre et la 
hiérarchie des âges sont des variables pertinentes dans l’estimation du travail domestique 
des enfants. On s’attend à ce que les filles effectuent des tâches du ménage même 
lorsqu’elles s’adonnent à des activités génératrices de revenus en dehors de leur ménage 
respectif. La valeur et le niveau de qualification des tâches domestiques augmentent aussi 
avec l’âge. L’article met l’accent sur les valeurs culturelles et sur les normes de genre aussi 
bien que sur la subordination de l’âge dans la comptabilisation des résultats. En outre, 
l’étude note que les efforts au niveau des politiques d’interventions pour améliorer la 
situation des enfants travailleurs devraient être différenciés des interventions en faveur des 
enfants impliqués dans les activités génératrices de revenus. Ceci s’explique par le fait que 
les politiques visant à améliorer le revenu des travailleurs domestiques pourraient s’avérer 
plus préjudiciables que bénéfiques. C’est un rapport intéressant qui permet de distinguer la 
situation du travail des enfants entre les filles et les garçons et les différences dans le 
travail domestique effectué par les filles et les garçons. 

Flores-Oebanda, M.C. (1998): Conversations in Luneta Park, a case study prepared by 
the Visayan Forum, Manila, Child Workers Asia (CWA), Bangkok. 

L’article explique comment le Forum Visayan (FV) a réussi à atteindre les enfants 
travailleurs domestiques (EFT), alors que ce groupe est en général difficile à atteindre 
puisque caché et confiné dans les maisons de leurs employeurs. Comme les enfants 
domestiques se retrouvent dans les parcs ou les centres de loisirs pendant leurs jours de 
congé, le FV a jugé pratique de les rencontrer là où ils ont l’habitude de venir, permettant 
ainsi à enregistrer des interviews avec succès au Parc de Luneta. Grâce à ces entretiens, 
l’article souligne que le FV a été en mesure de définir un profil des enfants travailleurs 
domestiques (ETD). Le travail domestique présente peu de ressemblance avec d’autres 
formes de travail rémunéré ou formel. Les employeurs prennent virtuellement le dessus sur 
les questions de prise décisions destinées aux domestiques. Il n’existe aucun contrat écrit 
puisque le recrutement se fait sur une base orale, les enfants (plus souvent les filles) 
domestiques n’ont pas accès aux prestations sociales, effectuent de longues heures de 
travail, sont toujours sollicités et effectuent en moyenne douze heures de travail par jour. 
L’article souligne que les résultats de recherche obtenus par le FV ont permis d’apporter 
une formation aux membres de SUMAPI – une association regroupant les travailleurs 
domestiques – et la mise à disposition de structures en cas d’urgence. 

Giraldo, A.E. (2001): Hasta Cuándo Sin Educación? Save the Children – United 
Kingdom, Bogotá (Until When without Education?). 

Le livre analyse les facteurs fondamentaux qui déterminent la prévalence et la 
permanence du maintien des jeunes filles travailleuses domestiques dans le système 
éducatif. La recherche fait la synthèse des résultats obtenus lors des entretiens suite à la 
distribution des questionnaires distribués aux jeunes filles. L’enquête ayant pour objectif 
de comprendre leurs perceptions par rapport à l’accès à l’éducation et les difficultés 
rencontrées pour entamer ou achever leurs études. Les professeurs ainsi que le personnel 
de l’école ont également été interviewés. Les résultats montrent que les opportunités 
d’éducation sont limitées pour ce groupe, ce qui s’explique par des facteurs à la fois 
interne et externe au système éducatif. Les contraintes externes sont liées aux besoins 
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économiques de leurs familles. Les contraintes internes sont liées aux problèmes de gestion 
et à la qualité du service éducatif. 

Garganera, J. (1996): Summary of Current Responses of NGO Participants to the Issue 
of Child Domestic Work, Visayan Forum National NGO Consultation of Child 
Domestic Workers in the Philippines, Quezon City. 

Cette présentation fait partie de la consultation visant à identifier le niveau des 
interventions et les lacunes existantes dans les réponses des ONG au problème du travail 
domestique des enfants. Cet article note que les groupes d’ONG sont toujours capables de 
présenter un choix de programmes et de services étendus aux enfants domestiques malgré 
un manque d’intervention ciblée qui est liée à la rareté des données, à l’inaccessibilité et à 
l’invisibilité de ce secteur. Les activités se sont focalisées sur l’assistance juridique, les 
systèmes d’éducation alternatifs, le conseil, l’organisation pour la prévention, 
l’organisation des domestiques ainsi que le suivi et les recommandations. Il note plus loin 
que le financement de l’éducation est l’un des programmes les plus viables pour les enfants 
domestiques. D’après ce document, les lois en vigueur qui favorisent les enfants 
travailleurs domestiques apparaissent ambiguës. Les efforts fournis dans le domaine de la 
recherche et l’élaboration de politiques de sensibilisation ont jusqu’à présent élucidé les 
enjeux des individus, des ONG et des gouvernements. 

Global March (2001): Out of the Shadows: Domestic child servitude, Retrieved July 27, 
2001, http://www.globalmarch.org/worstformsreport/index.html . 

Le rapport apporte des informations générales qui montrent des filles et garçons 
travailleurs domestiques en situation de servitude. Les statistiques de certains pays comme 
l’Arménie, l’Australie, le Mali, et la Palestine ne sont pas disponibles. D’autres pays par 
contre disposent de données exhaustives. Les données sont essentiellement quantitatives et 
sont ainsi utiles pour mener une comparaison globale de l’état d’esclavage des enfants 
domestiques, en fonction d’une classification des données par pays. Certaines des 
statistiques disponibles concernent spécifiquement les filles 28; d’autres portent sur les 
enfants en général. 

Gopalen, P. (1996): A Situational Analysis on the Violence-related Working Conditions 
of Domestic Helpers Employed in Metro-Manila, MBM Asian Institute of 
Management, with research assistance from the ILO, Manila. 

Cette recherche analyse la situation des femmes travailleuses domestiques dans la 
métropole de Manille et les causes des abus infligées à ces femmes. Elle vise aussi à 
formuler des recommandations pratiques pour les programmes ciblant les travailleuses 
domestiques. La méthodologie de recherche consiste en une combinaison de données 
qualitatives et quantitatives sur le vécu des travailleuses domestiques et à des entretiens 
auprès de personnes-ressources ou «experts». Les aides domestiques ont été interrogées en 
dehors du lieu de travail, des agences d’emploi, des lieux de rencontre, où les personnes 
interrogées ont l’habitude de se retrouver les jours de congé: églises, refuges pour femmes 
victimes de maltraitance ou centres d’éducation pour adultes. 

En conclusion, cette étude souligne que les nombreux cas de violence dus aux 
conditions de travail des personnes interrogées sont liés à des causes telles que l’absence 
d’éducation et de prise de conscience de leurs droits. L’étude propose l’organisation de 
systèmes de soutien, le financement des programmes de développement viables pour les 
familles d’enfants domestiques, le suivi et la sensibilisation, le renforcement des mesures 
relatives aux lois en matière de protection des domestiques, le changement des attitudes et 
la mutation au niveau culturelle. 

 
28 Les données sur les filles aux Philippines et au Ghana sont disponibles. 
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Ilahi, N. (2000): The Intra-household Allocation of Time and Tasks: What Have We 
Learnt from the Empirical Literature, Policy Research Report on Gender and 
Development Working Paper Series No. 13, World Bank, Washington, DC 
(http://www.worldbank.org/gender/prr/wp13.pdf). 

Cette publication est une synthèse de la littérature empirique sur l’utilisation du temps 
dans les ménages des pays en développement. Elle souligne l’importance d’étudier le 
volume de temps alloué aux diverses activités – marché des salaires, le travail dans 
l’entreprise familiale, et différentes sortes de tâche ménagère, selon une approche 
politique. La littérature empirique porte sur cinq domaines principaux: a) comment les 
incitations économiques affectent l’allocation du temps dans les ménages; b) si l’accès aux 
prestations de base (l’eau, l’énergie etc.) a des impacts différenciés sur l’allocation du 
temps selon le genre; c) si les chocs idiosyncrasiques tels que des changements affectant le 
travail et la santé ont des conséquences sur l’allocation du temps selon le genre; 
d) comment la commercialisation agricole modifie l’allocation du temps et des tâches 
selon le genre; e) si les soins destinés à l’enfant est un domaine où les décideurs politiques 
devraient accorder plus d’attention. 

Cette publication fait aussi une synthèse de la littérature empirique qui analyse 
séparément les déterminants de l’utilisation du temps selon le sexe (fille et garçon). En 
particulier, l’auteur analyse la façon dont les transformations intervenues dans les salaires 
des adultes et dans leur travail modifient l’allocation du temps entre fille et garçon; si les 
chocs idiosyncrasiques, le chômage et la maladie, affectent l’utilisation du temps entre fille 
et garçon; si le revenu et la pauvreté sont corrélés avec l’utilisation du temps chez les 
enfants selon le genre. La principale conclusion est que les filles tendent à assumer une 
part importante de l’ajustement des ménages face aux chocs et à la pauvreté. 

Kalayan, Justice for Overseas Domestic Workers (1995): Slavery still alive, funded by 
London Borough Grants Committee, Conference papers. 

Ce rapport examine les aspects et les problèmes des travailleurs domestiques d’outre-
mer en Grande-Bretagne et montre comment les progrès des politiques d’immigration et de 
législation de la Communauté européenne et du Royaume-Uni affectent ce groupe 
particulier de travailleurs. Le rapport commence par le résumé de la conférence, qui 
indique que les femmes des pays en développement représentent les couches sociales les 
plus vulnérables. Les recommandations de tous les participants sont examinées en détail. 
Le reste du rapport se poursuit par plusieurs études de cas, un examen de la législation en 
cours sur les travailleurs domestiques, et les diverses mesures prises par Kalayan et 
d’autres organisations pour aider les jeunes femmes à quitter ce type de travail. 

Kempe, A. (1998): Child Domestic Workers: An investigation of documented strategies 
and methods through which to reach them. Save the Children, Stockholm (Rädda 
Barnen). 

Le rapport met l’accent sur les stratégies et les méthodes pour atteindre les enfants 
travailleurs domestiques. La partie 2 préconise: 

 l’amélioration des conditions des enfants travailleurs domestiques; 

 l’identification des stratégies en cours pour atteindre les enfants des groupes cibles; 

 l’accès à l’information pour les programmes d’activités (psychologiques, éducatifs, 
sanitaires, etc.) réalisés avec et pour les enfants qui travaillent dans les activités 
domestiques. 

Les méthodes pour atteindre les enfants des groupes cibles impliquent les interviews 
avec le staff Rädda Barnen et les rapports des gouvernements, des ONG, des médias et des 
institutions académiques. Les résultats, présentés à la partie 4, sont constitués d’entretiens 
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de personnes de diverses régions, d’organismes internationaux et nationaux et d’experts, et 
également de la documentation réalisée par les institutions précitées. Ce n’est uniquement 
qu’à Sri Lanka que les stratégies pour atteindre les enfants reçoivent une attention 
particulière. Au total, il existe peu d’informations sur les travailleurs domestiques enfants 
mais on peut supposer que les filles représentent la majorité de ces travailleurs.  

Knaul, F.M. (1997): Behind closed doors - Household work and domestic service among 
young female workers in Mexico, Centro de Investigacion y Docencia, Mexico. 

Cette publication fait partie d’une série de monographies sur la participation de la 
main-d’œuvre infantile et juvénile et ses impacts au niveau d’éducation et ses retombées 
sur le capital humain au Mexique. La partie consacrée aux travailleurs domestiques est 
traitée dans le chapitre intitulé «la participation de la main-d’œuvre féminine et les revenus 
au Mexique: L’impact au niveau du travail domestique», présenté par Felicia Knaul et 
Susan Parker du Meeting annuel de l’Association américaine d’etudes de la population, en 
mars 1997. Ce rapport contient des entretiens personnels, les ratios hommes femmes et la 
place des jeunes filles dans le travail domestique au Mexique. C’est une publication de 
qualité dans la mesure où elle est largement consacrée à la question des filles en Amérique 
latine. 

Lahlou, M. (1999): Le travail des enfants au Maroc – les petites domestiques ou petites 
bonnes, paper presented as part of the Plans national et sectoriel d’action de la lutte 
contre le travail des enfants au Maroc, October 1999, Morocco, ministère du 
Développement social, de la Solidarite, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle. 

Cette étude analyse les causes à la fois démographiques, sociales et culturelles du 
phénomène des employées domestiques au Maroc. Leur effectif réel est sous-estimé et, 
pour cette raison, l’auteur propose une méthodologie d’estimation du nombre des enfants 
travaillant dans les ménages. L’étude se base sur l’hypothèse que les enfants ont 
normalement un âge compris entre 7 et 15 ans, et apporte des indications statistiques 
nationales sur le nombres d’enfants qui ne fréquentent pas l’école dans les zones urbaines 
comme dans les zones rurales, selon le sexe masculin et féminin. En se basant sur ces 
statistiques, ce document tente d’analyser les principales caractéristiques structurels du 
marché du travail et les causes de l’expansion du nombre de travailleurs domestiques. 

L’auteur souligne que l’absence de protection juridique des enfants est l’une des 
raisons qui incitent ses enfants au travail domestique, et ensuite, dresse une liste de la 
législation sur le travail des enfants dans les ménages. Cette étude s’achève avec une 
bibliographie précise et des recommandations. 

Pacis, R. (2000): «Young Filipino House Helpers Plant the Seeds of their Freedom», 
an article for the Child Workers in Asia, Vol. 16, No. 2, Bangkok. 

L’article présente les efforts des jeunes aides domestiques pour atteindre et assister 
d’autres collègues aides domestiques, et montre la prise de conscience accrue de la 
nécessité d’une protection des employées domestiques aussi bien au niveau local 
qu’international. L’article souligne le nombre croissant de travailleurs domestiques aux 
Philippines, dont la plupart sont âgés de moins de 15 ans. Il considère ce secteur comme un 
groupe de travailleurs emmurés dans le silence, délibérément exclu des droits de protection 
qui sont accordés aux autres travailleurs du secteur formel. L’article propose le passage à 
une carte magnétique pour des aides maison qui ont été localement doublé comme Batas 
Kasambahay. Il présente les programmes du SUMAPI, un lien tissé entre jeunes aides de 
maison dans le pays pour encourager les enfants travailleurs domestiques à aller de 
nouveau à l’école, aussi bien que les enseignements retenus à travers une approche 
participative. En conclusion, il souligne la nécessité de développer les qualifications à 
travers une intervention psychosociale et de développer des qualifications pour 
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l’organisation et la facilitation des forums sur la participation des enfants et des adultes 
dans la recherche de solution à la situation critique des travailleurs domestiques.  

Salter, W. (1996): Child Domestic Service: A Hazardous Occupation? Visayan Forum, 
National NGO Consultation of Child Domestic Workers in the Philippines, Quezon 
City. 

Ce rapport analyse la difficulté de faire accepter l’idée que le travail domestique est 
dangereux pour les enfants dans un contexte où pratiquement chacun a recours à un aide 
domestique, dont la plupart sont des enfants. Le rapport identifie les huit potentielles 
formes de risques pour les enfants travailleurs domestique. Celles-ci concernent les 
longues heures de travail; le travail physique lourd, l’humiliation et l’abus physique et 
mental, l’abus sexuel, les conditions de vie pauvres, la faiblesse ou l’absence de revenus, le 
manque d’opportunités d’éducation, le manque de développement émotionnel et social. 

Ce rapport ajoute que les formes de risques identifiés se rapportent clairement à la 
catégorie de travail dangereux. Il présente également la définition utilisée dans la 
convention no 138 du BIT pour «le travail léger» comme une base comparative. Il explique 
que le «travail léger» est autorisé à un âge précoce car celui-ci n’est pas susceptible de 
nuire à la santé et au développement de l’enfant et ne compromet pas la scolarité et la 
réussite à l’école de l’enfant. Il note également que les lois régissant le travail sont 
pratiquement inapplicables quand il s’agit des ménages privés. Ainsi, la législation devrait 
apporter un «climat» favorable à une meilleure protection des enfants travailleurs 
domestiques. 

Ojoo, B. (1997): Domestic Child Workers: A Report of selected case studies on the 
socio-economic situation of the girl-child domestic workers at the Sinaga women and 
child labour resource centre, Working paper series No. 1, Sinaga women and child 
labour resource centre: in collaboration with OXFAM, London. 

Ce rapport retrace l’histoire du travail domestique des enfants au Kenya lors de la 
période d’avant l’indépendance, quand les familles indigènes vivant à la périphérie des 
quartiers des Blancs envoyaient certains des membres de leurs ménages travailler dans les 
fermes appartenant aux colons européens. Les données qualitatives et quantitatives sont 
utiles pour le personnel social s’occupant des problèmes du travail des enfants, les centres 
de sauvegarde et de secours des enfants, les agences donateurs et les décideurs politiques. 
Ce rapport contient des études de cas sur les abus auxquels les filles invariablement font 
face. Le rapport est essentiellement préoccupé par la situation socio-économique de la fille 
travailleuse domestique, mais débouche inévitablement vers un thème plus général qu’est 
l’inégalité de genre. 

Shamim, I.; Huda, M.N.; Mahmud, S. (1995): «A Study of the Exploitative Situation 
in Dhaka»: in Child Domestic Workers, Hoque, M., editor, Save the Children Fund, 
Dhaka, in collaboration with Anti-Slavery International, London. 

L’étude est conçue pour assister à l’élaboration d’un programme d’appui au droit des 
enfants à l’endroit des employeurs et des parents d’enfants travailleurs domestiques. La 
phase 1 décrit les caractéristiques démographiques du travail domestique selon les types de 
revenu et les employeurs de telle sorte que les types d’emploi servent de support é 
l’élaboration de programmes et de services pour eux. La partie II présente tableau des 
perceptions d’employeur en examinant les recommandations dans le long terme à l’endroit 
des parents et des employeurs. Des données sur les enfants travailleurs domestiques sont 
présentées et désagrégées selon le sexe masculin et féminin. Chaque chapitre examine le 
genre et l’âge des enfants travailleurs domestiques et décrit des problèmes spécifiques à 
cette catégorie. 
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Shamim, I.; Huda, M.N.; Hoque, M.; Mahmud, S. (1995): Child domestic workers in 
Dhaka – A study of the exploitative situation, Save the Children Fund Australia, 
Dhaka, in collaboration with Anti-slavery International, London. 

L’étude est conçue pour aider à l’élaboration d’un programme d’appui au droit des 
enfants à l’attention des employeurs et des parents d’enfants travailleurs domestiques. La 
phase 1 présente les caractéristiques démographiques du travail domestique selon les types 
de revenu et les employeurs de manière à ce que les types d’emploi servent de support à 
l’élaboration de programmes et de services pour les enfants travailleurs. La partie II 
présente un tableau des perceptions d’employeur en examinant les recommandations dans 
le long terme destinées aux parents et aux employeurs. Des données sur les enfants 
travailleurs domestiques sont présentées et désagrégées selon le sexe masculin et féminin. 
Chaque chapitre examine le genre et l’âge des enfants travailleurs domestiques et analyse 
les problèmes spécifiques à cette catégorie 

Social Alert (2000): «Invisible Servitude: An in-depth study on domestic workers in 
the world»: in Research on Human Rights Series, Brussels 29. 

Ce document analyse la situation des travailleurs domestiques et les initiatives pour 
améliorer leur situation en se basant sur les expériences des travailleurs domestiques eux-
mêmes au lieu de se concentrer sur le contexte politique, culturel et socio-économique plus 
général. Les documents rédigés par les représentants de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et 
d’autres organisations internationales en matière de droits de l’homme, et les rapports des 
ONG locales et de la presse ont été utilisés à titre d’arguments pour appuyer ces 
déclarations. Le chapitre 1 définit le terme travailleur domestique et souligne que les filles 
représentent la majorité de ces travailleurs dans de nombreux pays. Le chapitre 2 analyse 
les normes internationales de travail dans plusieurs pays su le travail domestique. Les 
chapitres suivants analysent la législation continentale sur les enfants travailleurs 
domestiques, en apportant des exemples des pays où le problème prévaut. Le dernier 
chapitre conclut le document avec des recommandations pour l’accueil, la réinsertion, la 
formation et l’organisation des travailleurs domestiques. Le rapport n’analyse pas la 
question des filles spécifiquement mais souligne que la majorité de ces travailleurs sont 
souvent des filles. 

Poirier, J.; Baya, B.; Zangrana, C. (1996): Travail des enfants et division des tâches au 
sein des ménages. Les travaux de l’UERD, no 2, mai 30, Ouagadougou. 

Cet article s’intéresse à la division du travail domestique chez les enfants à 
Ouagadougou, Burkina Faso. En se basant sur la recherche menée en 1993 dans cette ville, 
les auteurs tentent d’analyser les différents niveaux de participation des filles et des 
garçons dans cette activité selon certains critères, tels que l’environnement familial. Bien 
que cette étude puisse sous-estimer la participation directe des enfants aux activités 
économiques, l’article présente quelques aspects pertinents de la division du travail dans 
les ménages à Ouagadougou. En outre, les résultats de l’étude montrent que cette division 
est basée sur le genre et sur les rapports parents/enfants et varie selon le type de ménage. 
Comme il existe peu de recherches réalisées en milieu urbain africain, cet article contribue 
à mieux connaître le travail domestique des enfants dans cette région. 

 
29  Cette publication est le résultat de l’assistance inestimable de représentants d’ONG, 
d’organisations de défense des droits de l’homme, d’organisations de travailleurs et d’autres 
organismes internationaux qui ont participle au séminaire organise par Social Alert en Belgique. 

30 Traduit à partir de la version française réalisée par Yacouba. 
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UNICEF (1998): Trabajo infanto-juvenil y educacion en El Salvador, Serie 
Adolescencia 3, San Salvador (Child/adolescent work and education in El Salvador). 

Cette étude lie le phénomène social du travail des enfants aux politiques d’éducation. 
Une enquête de perception est effectuée auprès des familles pauvres qui vivent dans une 
pauvreté extrême, celle-ci examine les causes du travail des enfants. La conclusion est que 
12,4 pour cent d’enfants âgés de moins de 18 ans travaillent et parmi ces 12,4 pour cent, 
5,8 pour cent d’entre eux concilient école et travail. L’enquête souligne également que leur 
travail est très mal rémunéré et que celui-ci n’a aucun rapport avec le développement de 
l’éducation et de la formation. L’étude conclut que la famille, la société et l’état doivent 
considérer toutes les formes de travail qui interrompent ou compromettent le 
développement de l’éducation des enfants et des adolescents comme étant nocives à ces 
enfants, surtout les enfants qui sont âgés de moins de 12 ans. Des politiques d’assistance 
sociale doivent être formulées afin d’éliminer progressivement le travail des enfants, sur la 
base de programmes d’éducation professionnelle appropriée. Le chapitre V analyse les 
attitudes envers les filles, et les facteurs qui compromettent leur éducation et les incitent à 
travailler. 

UNICEF (2000): «Domestic Violence against Women and Girls»: in Innocenti Digest, 
No. 6, Innocenti Research Centre, Florence. 

Ce numéro d’Innocenti Digest examine spécifiquement la violence domestique. Il 
présente d’abord les définitions des concepts de base et examine la portée de la question 
ainsi que son ampleur. Le tableau 2 met en évidence des statistiques et des pourcentages de 
femmes/filles victimes de la violence domestique. Il aborde ensuite les causes et les 
conséquences et l’importance de l’intervention de l’Etat. La violence contre les 
filles/femmes est distinguée à travers une approche quantitative et qualitative. Ce numéro 
fait le lien entre la violence domestique et sociale et l’accès aux armes, l’accès des femmes 
aux services de santé et d’autres risques éventuels, preuves à l’appui. Un schéma est mis en 
place pour calculer les coûts sociaux et économiques de la violence, avec des indications 
sur le rôle de la société civile et de la machine de l’Etat dans l’éradication de la violence 
domestique. Il fait également un résumé de tous les organismes impliqués et une liste de 
sites utiles. 

UNICEF (1999): «Child Domestic Work»: in Innocenti Digest, 5 May 1999, Innocenti 
Research Centre, Florence. 

Cette publication est axée sur le problème du travail domestique des enfants. Les 
jeunes filles, plutôt que les adultes, sont souvent employées car elles constituent une main-
d’œuvre bon marché. Certains employeurs prennent bien soin d’elles et essaient de les 
mettre dans de bonnes conditions, alors que des enfants peuvent être victimes de 
maltraitance dans leur maison parentale. Il est difficile d’obtenir des informations sur le 
travail domestique des enfants parce que chaque enfant est employé séparément et travaille 
en solitaire dans une maison privée. L’article montre également les implications sur le 
développement psychosocial, éducatif et physique des enfants et présente les résultats des 
études sur l’abus et l’exploitation flagrant au Pérou, au Fiji et au Bangladesh. Le problème 
du «travail souterrain où les filles se retrouvent dans des situations de risques élevés» fait 
l’objet d’une recommandation non obligatoire. Une partie de l’article, «Préambule», est un 
espace de discussion sur les questions et les préoccupations autour du travail domestique 
des enfants, et surtout sur les filles travailleuses, par Maggie Black et Jonathan 
Blagbrough. Une liste des principales organisations intergouvernementales et des ONG 
internationales et régionales se trouve à la fin de ce rapport. 
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Vargas, G.A.; Méndez, E.G.; Hoyos, S. (2000): Trabajo Infantil Domestico: Y Quién la 
Mandó a Ser Niña? UNICEF, Bogotá (Domestic Child Labour: Who Told You to Be a 
Young Girl?). 

Le livre contient cinq articles qui analysent les différents aspects du travail 
domestique des enfants. Tous ces textes ont ceci de commun en ce qu’ils montrent que les 
constructions sociales du genre sont établies à partir du concept de la personne et de 
l’autonomie, qui sont les mêmes concepts qui sont à l’origine des droits de l’homme dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle. Cependant, en ce qui concerne le travail domestique, le 
caractère invisible du travail des enfants affecte en particulier sérieusement les droits des 
garçons, des filles, des adolescents et des femmes qui, du fait du manque d’opportunités, 
sont obligés de s’insérer dans le marché du travail dans une situation qui est loin d’être 
avantageuse et dans des conditions dégradantes. Le premier article replace la question du 
travail des enfants en Amérique latine dans son contexte en examinant les politiques et les 
défis des années quatre-vingt-dix. Le deuxième article analyse la question du travail des 
enfants domestique selon une approche genre. Le troisième article est consacré aux aspects 
législatifs du travail des enfants domestique dans la région. Le quatrième article fait des 
observations générales sur le thème genre et la santé, et le genre et l’éducation chez les 
filles travailleuses. En conclusion, cet article fait une analyse de la situation en Haïti. 

Vaz, M. (1999): A menina e a casa: A identidade coletiva da menina empregada 
doméstica, análise sobre o trabalho infanto-juvenil feminine, Bahia, Salvador (The girl 
child and the home: The collective identity of the domestically employed girl child, an 
analysis of feminine child labour). 

Ce rapport met l’accent sur le fait que malgré le succès des programmes pour 
l’élimination du travail des enfants dans les plantations de canne à sucre et de sisal, dans 
l’industrie du vêtement, etc., au Brésil, il existe une forme de travail des enfants qui 
demeure invisible, le travail domestique des femmes. Ce rapport décrit les conditions de 
vie des filles qui travaillent au foyer ou dans les maisons chez des particuliers, qui ne vont 
pas à l’école ou quand elles y vont se lassent des études, et qui souvent sont victimes 
d’abus sexuels. Ce rapport examine ce qui a été fait et ce qui devrait être fait pour éliminer 
cette forme de travail des enfants. 

Veil, L. (1998): The Issue of Child Domestic Labour and Trafficking in West and 
Central Africa, CEPRASS: UNICEF, Abidjan. 

L’objectif de cette étude est de déterminer les formes de travail domestique pour 
identifier les situations à risques et les situations d’exploitation, et pour analyser les 
facteurs déterminant l’offre et la demande aussi bien que les formes de travail domestique, 
leur ampleur et pour une localisation des réseaux transnationaux. La présence d’un 
intermédiaire, la conclusion d’une transaction et la motivation à exploiter un enfant 
détermine ou non s’il s’agit d’un trafic ou d’un placement abusif. Les caractéristiques, les 
activités et l’organisation des intermédiaires sont analysées dans la section V. Par 
transaction, on sous entend les divers types de trafic et l’ampleur du trafic, et les facteurs 
qui le favorisent. Des mesures de prévention et de sanction inadaptées contribuent à 
l’augmentation du trafic des enfants travailleurs domestiques. La section VI décrit les 
conditions de vie et de travail des enfants engagés dans le travail domestique, les facteurs 
qui augmentent le risque d’exploitation, aussi bien que l’impact sur la santé psychologique 
et physique de l’enfant. La réponse des gouvernements, des ONG et d’autres partenaires 
nationaux et internationaux sur la question des enfants travailleurs domestiques est 
présentée dans la section VII. 
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Publications de l’OIT 

Budlender, D.; Bosch, D. (2002): South African child domestic workers: A national 
report, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport est basé sur les données collectées lors de l’enquête sur les activités des 
jeunes effectuées par l’OIT/IPEC SIMPOC en 1999 en Afrique du Sud. Le rapport national 
indique que les garçons tout comme les filles sont engagés dans le travail domestique dans 
d’autres ménages, et reçoivent des paiements en argent ou en nature, et à l’intérieur de 
leurs propres ménages, où ils effectuent des corvées non rémunérées. Les auteurs ont 
comparé des données datant de 1999 tirées de l’enquête en Afrique du Sud avec celles de 
l’enquête sur l’utilisation du temps effectuée en 2000, et le rapport qui en a résulté est 
d’une lecture facile et aborde le travail domestique rémunéré et impayé selon une approche 
genre en tenant compte des différentes classes d’âge, des groupes de population, des zones 
rurales et urbaines. 

Crawford, S.; Poulson, B. (2001): Thematic Evaluation on Child Domestic Workers, 
ILO/IPEC, Geneva. 

Cette publication est basée sur une évaluation thématique des enfants travailleurs 
domestiques effectuée par les consultants de l’OIT entre juillet et septembre 2000. Le 
rapport fait une synthèse du travail mené par l’OIT/IPEC dans cette région du CDW, 
identifiant les stratégies possibles et les modèles d’intervention. Les leçons retenues, les 
réalisations et les connaissances générées sont inclues dans ce rapport. Les orientations 
possibles pour le travail futur sur la base des expériences existantes sont aussi suggérées 
par les auteurs de ce rapport. 

Kibuga, K.F. (2000): The Situation of Child Domestic Workers in Tanzania: A Rapid 
Assessment. ILO/IPEC, Dar es-Salaam. 

Cette étude est basée sur deux régions principales de la République-Unie de 
Tanzanie: Dar es Salaam et la région de l’Iringa. Elle fait le lien entre le travail domestique 
avec les thèmes suivants: i) la pauvreté; ii) le VIH/SIDA; iii) le statut inférieur de la 
femme; iv) le trafic; v) l’exploitation et l’abus des enfants travailleurs domestiques; 
vi) l’éducation; vii) les systèmes d’assistance. Les enfants âgés de 9 à 17 ans représentent 
le groupe cible de l’enquête, y compris les enfants travailleurs domestiques effectuant un 
travail rémunéré, les ex-travailleurs domestiques, les orphelins, etc. La première section de 
ce rapport décrit le processus et la méthodologie, et le déroulement du travail. Les deux 
sections suivantes présentent les sites de la recherche et les résultats de la recherche à 
travers sept centres d’intérêts thématiques mentionnés ci-dessus. Le rapport conclut avec 
des recommandations et des suggestions faites par des enfants et des adultes. Ce rapport est 
utile parce que son principal centre d’intérêt est le travail domestique et le travail des filles. 
Il présente la situation actuelle en République-Unie de Tanzanie en se basant sur des 
données empiriques et des informations de première main. 

Kifle, A. (2002): Ethiopia: Child domestic workers in Addis Ababa: A rapid assessment, 
ILO/IPEC, Geneva (Available from http://www.ilo.org/public/english/standards/ 
ipec/simpoc/ra/index.htm). 

Ce rapport concerne principalement les filles originaires de zones éloignées qui ont 
émigré vers Addis-Abeba et sont contraintes de s’adonner au travail domestique du fait de 
la pauvreté dans les familles étendues. Celles qui sont rémunérées (les 2/5 ne le sont pas) 
redistribuent tout leur revenu ou presque à leurs parents. Certains enfants commencent à 
travailler à partir de l’âge de 6 ans, et beaucoup d’entre eux effectuent quatre-vingt heures 
de travail par semaine sur la base de contrats de travail rémunéré et dans des conditions 
pauvres, y compris le harcèlement sexuel. Les deux tiers d’entres eux sont inscrits dans des 
classes d’alphabétisation ou dans l’éducation formelle, mais l’absentéisme est élevé. 
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Les loisirs et les jeux n’existent pas pour la plupart d’entre eux, et les visites 
familiales se font rares. Le rapport contient des recommandations, à court comme à long 
terme, pour améliorer les conditions de ces enfants. 

ILO. Bureau for Workers’ Activities (1999): Child labour in domestic service: Trade 
union manual: Methods and strategies for policy development and action plans 
(including training package), Developing National and International Trade Union 
Strategies to Combat Child Labour, Project INT/96/M06/NOR, Geneva. 

Ce manuel formule une définition générale de ce qui doit être considéré comme un 
travail d’enfant en insistant particulièrement sur le travail domestique des enfants. L’accent 
est mis sur le cadre juridique et institutionnel international pour une application des 
conventions et des stratégies dans ce domaine. Une attention spéciale est faite à la politique 
nationale et au plan d’intervention au Kenya et en République-Unie de Tanzanie. En tenant 
compte des différentes causes du travail des enfants, ce manuel propose des politiques de 
développement et des plans d’action qui devraient être adoptées par les syndicats pour 
prévenir le travail des enfants, pour démobiliser les enfants travailleurs des conditions de 
travail difficile et pour leur fournir une réinsertion. Ce manuel aussi énumère les mesures 
diverses qui peuvent être entreprises au niveau micro, méso, et macro pour combattre le 
travail des enfants. Cette publication peut servir de modèle de base pour tous les autres 
syndicats et des groupes d’intérêt qui pourraient développer, à leur propre initiative, des 
séminaires sur le travail des enfants. 

ILO/IPEC (2000): Strategy Paper: Child Domestic Labour, Geneva. 

Selon les statistiques, le travail domestique est le secteur qui emploie le plus de filles 
âgés de moins de 16 ans. En Indonésie, environ 5 millions d’enfants, et au Brésil, en 
Colombie et en Equateur environ 20 pour cent des filles âgées entre 10 et 14 ans sont 
impliquées dans le travail domestique. Ce document aborde d’abord la définition et les 
causes du travail domestique des enfants, et analyse les efforts menés par IPEC en la 
circonstance. L’objectif principal de ce rapport est de proposer une stratégie pour 
combattre le travail domestique des enfants. Ainsi, le reste du document porte sur la 
détermination de l’objectif de développement, les objectifs immédiats et les voies pour les 
réaliser. 

ILO/IPEC (2001): Prevention and Elimination of the Worst Forms of Child Domestic 
Labour in Central America and the Dominican Republic (Phase 1) project document, 
Geneva. 

Tout d’abord, ce document souligne que les filles constituent la composante 
essentielle des enfants travailleurs domestiques et, dans la plupart des cas, une telle 
situation est due à des facteurs socioéconomiques et culturels et à la distribution des rôles 
de genre. La situation du travail domestique des enfants varie d’un pays à un autre. Au 
Costa Rica, par exemple, les enfants font face à des conditions de vie et de travail 
meilleures qu’au Nicaragua. Mais dans les deux cas, la migration et la séparation des 
enfants de leurs familles biologiques entraînent des chocs psychologiques, la perte des 
liens familiaux, une éducation faible et des pratiques culturelles risquées. Dans les pays où 
la législation sur la protection des enfants travailleurs domestiques existe, celle-ci est 
ambiguë 31. Ce document analyse les programmes passés de IPEC pour combattre le travail 
domestique des enfants et leurs résultats. La section 2 porte sur la détermination de 
l’approche et de la stratégie du programme. Les autres sections portent sur le cadre 

 
31 Il existe un nombre important de conventions de l’OIT et des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant. La plupart des pays de l’Amérique centrale ont ratifié la convention de l’OIT (nº 138) sur 
l’âge minimum, 1973, et ont adopté des lois nationales prohibant le travail des enfants. 
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institutionnel; le management et la coordination; les objectifs et les indicateurs; les outputs 
et les activités; le planning, le monitoring et l’évaluation; et les inputs des programmes. 

ILO/IPEC, Manila (1996): National NGO Consultation: Child Domestic Workers in the 
Philippines, Consultation Proceedings, Final Report (August 2-4 1996), Visayan 
Forum: in cooperation with the ILO/IPEC and Terre des hommes – Asia Office. 

Ce rapport est divisé en quatre chapitres. Le chapitre 1 examine la situation générale 
des enfants travailleurs domestiques aux Philippines, avec des caractéristiques par région, 
âge et sexe. Il présente le travail domestique des enfants selon une perspective d’une ONG, 
décrivant leurs conditions de travail et ces impacts sur la santé des enfants, suivi d’études 
de cas et de résumés de l’Atelier de la consultation nationale des ONG. Le chapitre 2 
contient des rapports faits par des orateurs à propos du travail domestique à risque et 
spécifie quelles conditions de travail peuvent être considérées comme à risques. Ceci est 
suivi par des études de cas sur les situations à risque. Le chapitre 3 analyse les 
interventions actuelles (et les lacunes identifiées) concernant les domestiques pour avoir 
une idée des acteurs sociaux engagés sur cette question. Le chapitre 4 conclut avec des 
recommandations faites à partir de la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant (UNCRC), dont les Philippines est un des pays signataires. L’annexe présente 
beaucoup de données en matière de genre qui sont désagrégées selon l’âge et l’activité 
économique. 

ILO, Gender Promotion Programme, Employment Sector (2000): Women’s 
Employment and household dynamics: Survey Questionnaire modules, Geneva. 

L’objectif de ce questionnaire est de fournir une check-list utile pour mener des 
enquêtes structurées pour avoir des informations sur les femmes travailleuses – leurs 
données d’identification personnelle, leur éducation, le genre de travail, la protection 
sociale, leur sensibilisation sur les droits, etc. Il existe des modules séparés traitant des 
groupes spécifiques de femmes travailleuses (y compris les enfants travailleurs) – les 
travailleuses migrantes, les travailleuses domestiques, les travailleuses de l’industrie du 
sexe, entre autres. Le questionnaire se distingue des modules traitant des conditions de 
travail et des secteurs spécifiques et des dynamiques des ménages. Celui-ci pourrait être 
utilisé par tous les pays désireux d’examiner les conditions de travail dans les industries 
spécifiques. Il aide à analyser les liens entre le travail des femmes, le renforcement de leurs 
capacités et comment cela affecte le travail des enfants. Il est un outil précieux pour tous 
les projets futurs, dans la mesure où il fournit des orientations pour l’intégration de la 
dimension genre dans les programmes sur le travail des enfants. 

ILO (2001): Stopping Forced Labour – A Global Report on the follow-up to the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour 
Conference at the 89th Session, Geneva. 

Ce document est le second rapport global élaboré dans le cadre du nouvel outil de 
promotion l’OIT, le suivi de la Déclaration de l’OIT de 1998 sur les principes et les droits 
fondamentaux au travail. Il examine de près les diverses formes du travail forcé qui 
prévalent encore. L’attention mondiale portée sur le travail forcé s’est accrue ces derniers 
temps suite aux appels internationaux pour résoudre ce problème notamment dans un pays 
(Myanmar). La partie I examine les formes les plus fréquentes du travail forcé actuel. Le 
trafic des femmes et des jeunes filles- principalement pour la prostitution et les services 
domestiques et pour le travail dans les ateliers où l’exploitation est fréquente s’est accru 
considérablement durant ces dix dernières années. Ce livre décrit cette forme de travail 
forcé dans ses sections. 
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ILO/IPEC, Bogotá (2000): Memória: Reunión Técnica Internacional, Niñez 
Trabajadora en el Hogar de Terceros, Save the Children, Bogotá (Notes: Technical 
International Meeting on Child Workers in Third Parties´ Homes). 

Ce livre analyse la situation du travail domestique des enfants en Amérique du Sud, et 
décrit la réalité des travailleurs domestiques. Le rapport examine les concepts de 
reproduction sociale, de travail invisible et de travail des enfants, aussi bien que les 
relations entre le travail des enfants et les droits des enfants. Ce rapport analyse les 
possibilités d’intervention directe, avec comme référence le cadre juridique de la région. Il 
analyse en détail les sujets tels que les transformations culturelles requises pour harmoniser 
la loi, les valeurs morales et la culture, et les droits des enfants à participer au processus de 
prise de décision sur cette question. Les expériences en terme d’interventions effectuées en 
Equateur, au Guatemala, en Colombie, au Pérou sont décrites pour contextualiser 
l’analyse. 

Phlainoi, N. (2002): Thailand: Child Domestic Workers: A Rapid Assessment, 
ILO/IPEC, Geneva (Available from http://www.ilo.org/public/english/standards/ 
ipec/simpoc/ra/index.htm). 

Ce rapport détaillé se base sur la méthodologie de recherche participative pour 
explorer les facteurs, les conditions et l’impact de l’exploitation des enfants travailleurs 
domestiques dans les ménages à Bangkok. L’étude se base sur un échantillon de 
115 mineurs (89 filles) âgés de moins de 18 ans. Les autres répondants étaient des 
employeurs et des enfants des ménages dans leur lieu d’origine. La plupart des enfants sont 
originaires de zones rurales situées au Nord Est. La pauvreté chronique oblige les enfants à 
émigrer au Bangkok, sur les conseils des parents et des amis. L’auteur note que les parents 
des communautés rurales considèrent le travail des enfants comme un processus 
d’apprentissage et la société valorise les enfants travailleurs car ils sont utiles à leurs 
parents 32. La recherche conclut que les enfants travailleurs domestiques qui font l’objet de 
cette étude ne sont pas une priorité en matière d’action sur les pires formes de travail des 
enfants. Les réseaux de migration et l’accès facile aux moyens de télécommunication 
(téléphone) liant les enfants travailleurs et leurs familles, rassurent les parents dans leur 
décision d’envoyer les enfants s’adonner à ce type de travail. Par ailleurs, le succès du 
planning familial, le développement de l’éducation dans les zones rurales, le 
développement du secteur industriel et des services, et l’augmentation de l’âge minimum 
des enfants ont contribué à la diminution du nombre d’enfants travailleurs à Bangkok 33. 
Le rapport contient des recommandations pour les catégories d’enfants avec des 
caractéristiques différentes. 

ILO/IPEC (2001): Memória: Seminário Subregional Metodologías de Investigación en 
Trabajo Infantil Doméstico, San José (Memory: Sub-Regional Seminar on 
Investigation Methodologies on Domestic Child Work). 

Ce livre présente les différentes expériences de recherche sur le travail domestique 
des enfants dans les pays d’Amérique latine. Celui-ci montre comment les particularités de 
chaque pays devraient être pris en compte dans la conception de la méthodologie de 
chaque investigation, et met l’accent sur les aspects éthiques de chaque type d’activité. Les 
auteurs de ces textes sont des experts sur le sujet, et des membres d’organisations 
internationales et d’ONG réputées. Le mérite de ce livre est qu’il est l’un des rares à 

 
32 Le travail des enfants comme un modèle de production dans ce contexte est considéré comme 
une dimension de la relation famille-enfant basée sur des normes culturellement acceptées. 

33 Il faudrait souligner que plusieurs enfants étrangers originaires de Burma, de la République 
démocratique populaire lao, du Cambodge, en particulier, sont satisfaits de la demande en main-
d’œuvre constituée d’enfants travailleurs dans le secteur urbain, pp. xii + 16. 
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analyser l’investigation sur le travail domestique des enfants selon une perspective 
méthodologique. 

Salter, W.D. (1993): The Forgotten Children, children in domestic service, produced 
for IPEC/ILO, Geneva. 

Ce rapport analyse les origines du travail domestique en se référant au développement 
de la classe moyenne dans les économies de pays développés aussi bien que dans les 
économies de pays en développement. Ce rapport indique que le travail domestique est un 
secteur en croissance dans les pays en développement, même si on peut constater que 
récemment dans les sociétés industrielles, les employés domestiques deviennent rares. 
L’auteur donne des estimations régionales conventionnelles sur le nombre d’employés 
domestiques comme des aides familiales non rémunérées qui ne sont pas comptabilisés 
dans la collecte de données – les enfants travailleurs étant généralement exclus. Le rapport 
analyse aussi l’influence des divers facteurs économiques dans l’offre en main-d’œuvre et 
comment celle-ci a des effets sur l’emploi domestique des femmes dans des situations 
économiques difficiles. L’auteur cite 80 millions d’enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans 
en 1990, dont 33 millions étaient des filles, avec un nombre actuel plus élevé. La recherche 
conclut que la proportion de filles travailleuses en comparaison avec les garçons était plus 
élevée chez la classe d’âge des jeunes, et qu’approximativement la plupart d’entre eux 
étaient engagés dans des occupations familiales non rémunérées, y compris en tant 
qu’employés domestiques des gardiens. 

Tanzania Media Women’s Association (TAMWA) and ILO/IPEC (1997): Report of 
four Workshops on Girl Child Labour held in Dar es-Salaam, Morogoro, Arusha and 
Tanga, November 1996-January 1997, Dar es-Salaam. 

Ce document est le résultat d’un atelier de travail et d’un séminaire dans le but de 
sensibiliser sur la question du travail des enfants notamment les filles travailleuses 
domestiques. Il s’agit d’une synthèse des résultats des discussions, y compris la 
sensibilisation des participants sur la question du travail domestique des filles, en 
soulignant les causes à l’origine de cette situation et en mettant en œuvre des stratégies à 
long terme pour démobiliser les travailleurs de ces tâches. Ce rapport souligne les 
principaux acteurs concernés et le rôle des ONG dans leur réinsertion. Les résultats des 
groupes de discussion sont résumés, en tenant compte des questions telles que 
l’identification des responsables, les actions à initier; les lois régissant les enfants et 
comment celles-ci pourraient être appliquées; et les améliorations qui peuvent être 
apportées par les gouvernements, les communautés, le nouveau état de la démocratie et les 
peuples en général pour éliminer le travail des enfants. 

Visayan Forum (1996): National NGO Consultation on Child Domestic Workers in the 
Philippines, conducted in cooperation with ILO/IPEC and Terre des hommes, Asia 
Office, Quezon City. 

Les documents de cette consultation mettent en exergue le problème des travailleurs 
domestiques aux Philippines et les réponses appropriées pour venir à leur aide. La 
consultation était organisée suite à l’identification des interventions et des lacunes sur les 
programmes d’action concernant les enfants travailleurs domestiques (ETD). Ce rapport 
souligne la nécessité de mener des évaluations psychosociales sur l’entrée prématurée des 
enfants travailleurs domestiques dans le monde du travail et la séparation avec leurs 
familles qui en résulte. Ce rapport décrit le profil des enfants travailleurs domestiques aux 
Philippines. Le chapitre 1 est consacré à l’approche des ONG travaillant sur le travail 
domestique des enfants, et le chapitre 2 analyse les risques liés au travail domestique. Ce 
chapitre est assez utile du fait qu’il montre dans quelles circonstances le travail domestique 
est dangereux. Le chapitre 3 présente les interventions actuelles et fait une description 
précise et détaillée des acteurs sociaux engagés sur cette question. 
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Le document fait un appel en direction des media pour une conscientisation du public 
sur les positions non partisanes et les clichés négatifs sur les aides domestiques. Les 
organisations internationales y compris les milieux d’affaires ont été aussi appelées à 
renforcer les liens entre les groupes, à mettre en place des mécanismes d’assistance aux 
enfants travailleurs domestiques, et à sensibiliser sur la question des enfants travailleurs 
domestiques. Les recommandations portent sur quatre domaines principaux, notamment la 
protection, la survie, l’épanouissement et la participation des enfants travailleurs 
domestiques à leur propre niveau. Des recommandations ont aussi été formulées pour des 
recherches plus fouillées et plus approfondies, en ciblant les régions caractérisées par une 
forte proportion d’enfants travailleurs domestiques, et en aidant à l’élaboration de 
mécanismes de contrôle au niveau du barangay. 

Lumen Instituto de pesquisa/ FUMARC/ PUC Minas ICA- Instituto da Criança e do Adolecente/ PUC 
Minas (2003): O trabalho infantil doméstico nas ciudades de Belém, Belo Horizonte e Recife: um 
diagnóstico rápido. Consolidado 3 cidades, Brasilia: OIT/ IPEC-TID, ISBN 92-2-813758-4. 

Cette étude, effectuée à Bethléem de Pour, Belo Horizonte et Recife, porte sur une forme de violation des 
droits des enfants, des filles et adolescents: le travail domestique des enfants dans des ménages appartenant 
à des tierce personnes. Rendre visible un tel aspect de l’exploitation des enfants travailleurs domestiques est 
une tâche qui a été réalisée par une coalition d’organisations de la société civile. Dans ce contexte, ce travail a 
pour but de chercher des éléments à partir des témoignages des acteurs concernés: garçons et filles, les 
familles et leurs employeurs, ce qui permet une meilleure connaissance et une réflexion plus profonde sur ce 
sujet afin d’élaborer un plan d’intervention dans chaque localité étudiée. Bien que le nombre de personnes 
interviewées ayant affirmé savoir lire et écrire (96,20 pour cent) est important, l’étude conclut que le retard 
scolaire est une réalité dans la vie des enfants travailleurs domestiques vivant dans les villes où cette 
recherche a été effectuée. Il faut affirmer que la majorité des enfants travailleurs domestiques (85 pour cent) ne 
souhaitent pas que leurs enfants, plus tard, travaillent comme elles, c’est-à-dire comme domestiques. Les 
motifs qu’elles citent révèlent une image négative de ce travail. 

Centro de Investigaciones sobre dinámica social. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Universidad Externado de Colombia. Ed. (2003): La invisibilidad del trabajo infantil doméstico en 
hogares de terceros en Colombia. Diagnóstico sociocultural, económico y legislativo, OIT/IPEC-TID, 
Bogota, ISBN 92-2-313539-7. 

L’étude effectuée dans les villes de Bogota et de Bucaramanga, est divisée en trois chapitres. Dans le 
premier chapitre, on fait d’abord le bilan des recherches précédentes et de la politique du projet; le deuxième 
est consacré à la présentation des résultats concernant la caractérisation des enfants et des enfants 
travailleurs domestiques et à une identification des tendances principales de la dynamique du travail 
domestique des enfants. Enfin, des recommandations sont faites pour le développement du projet en Colombie 
et pour leur possibilité d’influencer les politiques publiques. Comme le montre ce rapport, les filles qui travaillent 
ont des journées de travail qui tournent autour de douze heures par vingt-six jours chaque mois. Les 100 pour 
cent gagnent un salaire qui est inférieur au salaire minimum légal, les 85,6 pour cent n’ont pas de contrat de 
travail écrit, tandis que seul 31 pour cent vont à l’école et 11,5 pour cent compte sur les services de santé. Les 
cas d’abandon scolaire sont nombreux chez les enfants travailleurs domestiques colombiens figurant dans cet 
échantillon: ils sont supérieurs à 90 pour cent. 

Soto, C.; González, M.; Martínez, O. (2002): Evaluación Rápida sobre Trabajo Infantil Doméstico en 
hogares de terceros en Paraguay, OIT/IPEC-TID, Asuncion, ISBN 92-2-313520-6. 

Le présent travail apporte des indications sur la situation et les conditions de vie des filles travailleuses, 
des enfants et adolescents âgés de 6 et 17 ans qui effectuent un travail domestique. L’étude estime qu’au 
Paraguay un tiers de la population des enfants domestiques se trouve dans des conditions de «criadazgo»; 
dans les maisons où ils sont employés. Ces enfants travailleurs ne reçoivent pas souvent de salaire, et s’ils le 
reçoivent, c’est souvent un paiement sous forme de pourboires ou en dessous du salaire minimum légal. 
44,5 pour cent des enfants interrogés n’ont pas d’activité de loisirs à aucun jour de la semaine. Un des résultats 
les plus importants est que la majorité des garçons, des filles et adolescents interrogés affirment expressément 
qu’elle voudrait retourner à leur maison (62,6 pour cent). 

Flores, M. Rosa; Vega, S.L.; Cáceres, L.; Ruiz, P.; Isaac, S. (2002): Invisible y sin derechos: Aproximación 
al perfil del trabajo Infantil Doméstico en el Perú, OIT/IPEC-TID, Lima, ISBN 92-2-313540-0. 

Cette étude effectuée dans la métropole de Lima, à Cusco et à Cajamarca confirme l’hypothèse que le 
travail domestique des enfants est une activité principalement féminine (90 pour cent des répondants). Quant 
au lieu d’origine, la recherche révèle que si à Cajamarca et à Cusco les enfants travailleurs domestiques  
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proviennent de localités voisines, en revanche, à Lima 64,8 pour cent proviennent des provinces. Par ailleurs, 
les données montrent les difficultés de ces enfants à accéder à l’éducation: Douze pour cent des enfants 
travailleurs domestiques ne vont pas à l’école, les plus touchés sont les enfants de moins de 14 ans, puisque le 
taux d’analphabétisme est de 21,4 pour cent. Le document contient une série de recherches et d’études 
réalisées dans le cadre du projet subrégional «Prévention et élimination du travail domestique des enfants dans 
des ménages de tiers en Amérique du Sud». 

Cáceres, P. (2003): Legislación, comparada sobre Trabajo Adolescente Doméstico: El caso de Brasil, 
Paraguay, Colombia y Perú, OIT/IPEC-TID, Lima, ISBN 92-2-314191-5. 

En se basant sur les conventions fondamentales de l’OIT, le présent document compile les études sur le 
développement du cadre législatif au Brésil, en Colombie, au Paraguay et au Pérou et procède à une 
comparaison de ces études pour combler le vide juridique et les lacunes des législations des pays étudiés. Bien 
que le travail domestique des adolescents se fasse dans un cadre légal dans la totalité du travail domestique 
des adultes, il n’existe pas cependant des normes précises que les protègent, en cas de violation de leurs droits. 

Ce travail cherche à apporter des transformations à un instrument utile qui légifère sur cette question, en leur 
apportant des informations systématiques et des analyses comparatives sur les conditions de vie difficiles de 
milliers d’enfants travailleurs domestiques qui manquent, de nos jours, d’un cadre juridique qui les protège et 
les défend. 

OIT/IPEC-TID (2002): Proyecto subregional de prevención y eliminación del Trabajo Infantil Doméstico 
en hogares de terceros en Sudamérica, Lima, ISBN: 92-2-313363-7 (Versión en CD-ROM). 

Ce CD-ROM interactif fournit des informations détaillées sur le projet qui est réalisé au Brésil, en 
Colombie, au Paraguay et au Pérou. Il contient une galerie photos, des vidéos et des études sur le 
développement du cadre législatif, sur les pratiques culturelles, sur la génération de recette et les évaluations 
rapides des quatre pays. Il analyse en outre les relations entre les institutions qui font partie du projet dans ces 
pays. Le CD est accompagné d’une brochure explicative sur le Programme international pour l’élimination du 
travail des enfants – IPEC, ainsi qu’une information générale sur la problématique du travail des enfants 
domestiques. Des données disponibles dans les quatre pays révèlent une population d’environ deux millions 
d’enfants travailleurs domestiques, probablement un des secteurs où le travail des enfants est le plus important 
dans le continent sud-américain. La brochure présente en outre des données statistiques et de l’information 
générale en caractérisant le problème et les avancées du projet mises à jour à septembre 2002. Une version 
en français et en anglais de la brochure est disponible, toutes les deux ont été mises à jour en décembre 2002. 

Livres 

Blanchet, T. (1996): Lost Innocence, stolen childhood, University Press Limited, 
Dhaka. 

Ce livre examine les conditions de vie des enfants et des adolescents Bengali âgés de 
8 à 15 ans; en soulignant les écarts criards dans les droits qui leur sont garantis. Un 
élément clé de la maturation de l’enfant Bengali est le développement du niveau de 
«compréhension». Cependant, le phénomène en question, les circonstances et ses 
mécanismes varient considérablement chez les enfants dans les circonstances différentes. 
Les conceptualisations distinctes de l’enfance sont considérées comme étant importantes 
dans la construction de la société qui est principalement traversée par les considérations de 
classe et par les inégalités de genre. Au mois d’août 1990, le gouvernement du Bangladesh 
a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. Bien qu’il existe de 
bonnes lois et des politiques prometteuses, l’appareil étatique semble inopérant pour leur 
application. Peut-être, l’une des révélations les plus troublantes est l’existence de pratiques 
de corruption qui impliquent les agents de l’Etat chargés de la protection des enfants qui 
instrumentalisent les lois en matière de protection en échange de pots de vins des 
personnes qui les ont violées. Presque chaque section comporte une partie spécifique 
consacrée aux filles et examine les inégalités de genre sur chaque thème concernant les 
enfants travailleurs dans la société au Bangladesh. 
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Momsen, J.H. (ed.) (1999): Gender, Migration and Domestic Service, Routledge, 
London. 

Ce livre est divisé en cinq parties, et chaque chapitre examine la question des jeunes 
filles employées comme domestiques dans plusieurs pays. La partie I analyse la situation 
des travailleuses domestiques au Canada et aux USA en relation avec les politiques 
d’immigration et les travailleurs domestiques immigrants. Il porte aussi sur les filles 
jamaïcaines et philippines servant comme domestiques, baby-sitters et femmes de ménage. 
La partie II analyse la situation des employées domestiques en Amérique du Sud, 
notamment en Equateur et au Chili, et établit des liens entre la migration des travailleurs 
domestiques et les différentiations en matière de genre. La partie III analyse la situation 
des travailleuses domestiques outremer dans l’Union européenne et le rôle de l’ethnicité 
dans la création de l’emploi domestique dans les pays de l’Europe de l’Est et de l’Ouest. 
Les parties IV et V porte sur l’Afrique et l’Asie respectivement, chaque partie fait le lien 
entre migration et travailleurs domestiques et insiste sur la dimension genre de ce secteur. 
A travers cette publication, une attention accrue est faite sur les raisons pour lesquelles les 
jeunes filles sont prédominantes dans le secteur du travail domestique dans le monde, et les 
inégalités de genre qui y prévalent ainsi que les implications éventuelles. 

Passanha, R.B.; Pflug, B.; J. Saldanha, (1998): Domestic Workers: A Modern 
Manifestation of Slavery, Series I. Domestic Workers’ Movement, India Centre for 
Human Rights and Law Slavery in India, New Delhi. 

Ce livre met l’accent sur deux domaines spécifiques; les aspects liés au genre et au 
travail qui sont communs à d’autres pays en développement de l’Asie du Sud. 
Historiquement, la contribution des femmes et du travail non qualifié à la société et à 
l’économie d’un pays n’a pas été prise en compte de façon très significative. Ce rapport 
met l’accent sur les travailleurs domestiques féminins parce que, en premier lieu, ils ne 
sont pas considères comme des travailleurs du fait qu’ils sont désignés sous le qualificatif 
de non qualifié et non organisé et, en deuxième lieu, selon les estimations 90 pour cent des 
tâches qui relèvent des activités domestiques incombent naturellement à la responsabilité 
des femmes. Toutes ces raisons font qu’elles sont sujettes à de nombreuses pratiques 
d’exploitation qui vont de revenu faible ou de l’absence de rémunération, de temps de 
repos minimal, à l’absence de sécurité au travail et le plus souvent aux nombreux cas de 
harcèlement. Du moment qu’elles ne sont pas reconnues comme étant des travailleurs, 
elles ne font pas l’objet d’une protection juridique et ne sont pas informer sur les structures 
à contacter pour demander des réparations. Le mouvement des travailleurs domestiques en 
Inde (DWM) tente de faire face aux problèmes auxquels ces groupes font face depuis 
1985. Ce mouvement a rédigé un rapport intitulé «les travailleurs domestiques; les 
conditions du service de paiement, en 1994», et font des pressions pour son application. Ce 
rapport couvre toutes les actions entreprises de même qu’un aperçu sur la situation des 
travailleurs domestiques en Inde. 

Rehman, H. (1995): Child Domestic Workers: Is Servitude the Only Option? Shoishab, 
Dhaka. 

Ce manuel décrit la situation des enfants travailleurs domestiques en milieu urbain au 
Bangladesh et se sert de quelques outils de recherche utilisés par les organisations telles 
que SKIP et l’UNICEF, à Dacca. Le phénomène des enfants domestiques est un symptôme 
du malaise social de plus en plus aigu dû à une situation d’extrême pauvreté et à des 
pratiques sociales non remises en cause. A travers une série de photographies, ce manuel 
décrit les différents aspects de la vie des enfants travailleurs domestiques, dont la plupart 
sont des files. L’objectif principal de ce livre est d’aider le lecteur à comprendre que les 
enfants travailleurs domestiques dans tout ménage représentent une préoccupation sociale 
et de connaître ceux qui perpétuent cette anormalité sociale qui est source d’inégalité. Ce 
rapport commence par une description de l’âge de la catégorie cible comme celle des filles 
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mineures âgées entre 8 et 16 ans, et analyse ensuite les causes et les conséquences du 
travail domestique des filles. 

Salazar, M.C.; Glasinovich, W.A. (eds.) (1998): Child Work and Education – Five Case 
Studies from Latin America, Ashgate, London. 

Ce volume fait partie d’une série de publications basées sur un projet du Centre 
international développement sur l’enfance de l’UNICEF s’intéressant à la recherche 
appliquée et aux politiques pour éliminer le travail des enfants. Cette initiative s’intéresse 
en particulier à l’article 32 de la Convention sur les droits de l’enfant (CDE). Le projet 
avait été initié pour la première fois en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, 
avec un soutien partiel du gouvernement suédois et en coopération avec l’OIT. Des 
chapitres entiers sont consacrés à des études de cas, notamment le Brésil, la Colombie, le 
Guatemala et le Pérou. Dans le chapitre 4, les statistiques officielles de l’Equateur révèlent 
qu’il existe plus de garçons que de filles travailleurs; cependant, cette donne change quand 
on tient compte du travail domestique. De plus en plus de filles effectuent exclusivement 
des travaux domestiques, et en s’adonnant à ces tâches, elles ne peuvent pas aller à l’école. 
Dans plusieurs zones rurales, il n’existe pas une distinction claire entre les activités 
productives et domestiques. Presque 80 pour cent des enfants travailleurs sont engagés 
dans l’agriculture. Les filles s’adonnent au commerce (35 pour cent) et au travail 
domestique (22 pour cent). Une fille sur deux travaille au sein de sa famille et n’est pas 
rémunérée. Ce document présente les statistiques principales et il existe des informations 
détaillées, quoique disparates, sur le travail domestique et l’agriculture et le rôle des filles. 

Schibotto, G. (1993): Unsichtbare Kindheit: Kinder in der informellen Oekonomie, 
Technische Universitaet Berlin. Institut Fuer Arbeitswissenschaft, ILO/IPEC, Lima. 

Ce livre est basé sur une expérience avec les enfants travailleurs, l’expérience et 
l’action de MANTHOC, un mouvement d’enfants et de jeunes travailleurs dont les parents 
sont des travailleurs catholiques. MANTHOC n’est pas seulement un mouvement en 
faveur des enfants mais est aussi composé d’enfants. Les deux principales propositions du 
MANTHOC sont: récupérer le travail des enfants comme un élément de cohésion de 
l’identité de l’enfant issu d’une classe sociale inférieure, et les relancer en tant que 
protagonistes dans la société et dans l’organisation du mouvement des enfants travailleurs. 
Les différents chapitres de ce livre insistent sur les questions cruciales relatives au travail 
des enfants telles que l’histoire récente et passée, le contexte structurel du travail des 
enfants, le travail des enfants et le secteur informel urbain, le travail des filles à Lima et le 
travail des enfants de la rue. La seconde partie du livre est faite de témoignages des enfants 
travailleurs. Le chapitre analyse la situation des filles travailleuses à Lima. 
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Section 4. 
L’exploitation sexuelle commerciale 

Introduction 

L’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ESCE) est devenue une préoccupation majeure, avec 
des implications sociale, politique, économique et juridique. Du fait du manque de protection dans la plupart 
des rapports sexuels, une large proportion de filles et de garçons encourt le risque d’infections sexuelles 
chroniques, y compris le VIH/SIDA. Il existe une abondante littérature sur l’exploitation sexuelle commerciale, 
certains écrits se concentrent plus sur les filles que sur les femmes en général, et d’autres font seulement 
allusion à l’existence de la prostitution des filles. La littérature sur la prostitution des garçons n’est pas 
abondante, mais certaines références ont été intégrées dans cette bibliographie pour comparer la situation des 
filles et des garçons du même âge qui opèrent dans le secteur de la prostitution. 

Documents/rapports 

Abueva, A.V. (1995): Problems in Rehabilitating Prostituted Children, End Child 
Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) – Philippines National Consultation 
Workshop, The Challenge: Rehabilitation of Prostituted Children, Quezon City. 

Ce rapport analyse l’ampleur du problème de la prostitution infantile, énumère 
quelques aspects à tenir compte dans les activités de soins, de prise en charge et de 
réinsertion des enfants prostitués, et examine la capacité des personnes habilitées à prendre 
en charge les enfants prostituées à apporter des soins à ces enfants. Ce rapport souligne que 
la prostitution infantile est devenue un problème international qui a enregistre un succès 
mitigé dans le domaine de la réinsertion; des lors prendre soin d’un enfant est une tache 
multidimensionnelle, qui implique une approche interdisciplinaire, des reformes dans la 
justice et dans le système éducatif, et des changements dans les valeurs sociétales, de 
même, une attention aux questions d’ethnicité et de genre. Ce rapport conclut que la prise 
en charge de l’enfant implique un combat contre le cycle de l’abus et de l’exploitation, 
ainsi qu’une large participation des acteurs de la société qui sont a l’origine de ce problème 
en premier lieu. 

Acosta, L.M.; Acosta, N. (eds.) (1997): Explotación Sexual de Niñas y Adolescentes, 
UNICEF, Asunción (The sexual exploitation of children and adolescents). 

Cette publication est basée sur une recherche sur l’exploitation sexuelle des filles et 
des adolescents menée au Ciudad de l Leste et Asunción au Paraguay en 1996. Trois cent 
soixante dix filles âgées de moins de 20 ans ont été interrogées, l’objectif de cette 
recherche étant de collecter des données sur les conditions à l’origine de l’exploitation 
sexuelle des filles. Après avoir retracé le profil de ces filles et de leur origine, le livre 
suggère quelques lignes d’action pour apporter des solutions à ce problème. Ces solutions 
portent sur l’intensification des efforts pour s’assurer que les normes en matière de 
sanctions pénales en cas d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents sont 
appliquées. En outre, la participation des medias dans la sensibilisation à ce problème et 
dans le développement de projets de réintégration des filles victimes d’exploitation vivant 
dans leurs familles ou dans les maisons de jeunes ont été mentionnes. 

Apt, N.A.; Blavo, E.Q. (1997): Street Children and AIDS, The Centre for Social Policy 
Studies, University of Ghana, Accra. 

Cette recherche examine un projet de REPONSE sur l’éducation des Enfants de la 
Rue et le Sida. La recherche montre que la prostitution des jeunes filles constitue un 
problème croissant. Les jeunes filles kayayoos travaillant au jour ont été aperçus 



 

80 EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 

s’adonnant à la prostitution la nuit pour accroître leurs revenus. L’objectif de cette étude 
était simplement de tester leur degré de connaissance des enfants de la rue de la pandémie 
du sida, de connaître leur source de connaissance. 

Apt, N.A.; Grieco, M. (1997): Listening to the Girls on the Streets tell their own Story – 
What will help them most, Centre for Social Policy Studies, University of Ghana, 
Accra. 

Cette étude analyse les caractéristiques démographiques des filles de la rue à Accra et 
identifie les raisons de leur installation à Accra, les problèmes auxquels elles font face, et 
les solutions à leurs problèmes. Cent douze enfants de la rue de sexe féminin ont été 
interrogés et les groupes de discussion étaient subséquemment tenus avec les différents 
groupes ethniques de ces filles. Les interviews et les groupes de discussion ont été utilisés 
pour comprendre les problèmes liés à la vie des filles de la rue à partir de la perception de 
ces filles. Les principales conclusions de ce rapport sont que le phénomène des filles de la 
rue à Accra demeure très fortement liée aux communautés d’origine et aux nouvelles 
communautés urbaines qui sont crées par les migrants dans leurs villes d’origine. Les 
migrations des filles de la rue résultent souvent du processus de décision d’une famille ou 
d’un ménage et n’est pas simplement une résultante du choix individuel de la fille. 

Apt, N.A.; Blavo, E.Q.; Opoku, S.K. (1991): Street Children in Accra: A Survey Report 
on Street Children, Department of Sociology, University of Ghana, Accra. 

Cette étude combine l’observation participante et les entretiens structurés. Les études 
de cas sur des individus sélectionnées ont été aussi réalisées. Un forum de discussion 
ouvert était réalisé sous la forme d’un atelier de travail durant un jour sur les Enfants de la 
Rue. Le rapport conclut qu’il y a un besoin d’une politique sociale qui met l’accent sur la 
place centrale d’une parente saine dans la construction d’une nation saine. 

Arcilla, N. (2001): The Filipino Children in Prostitution, A Worst Form of Child 
Labour, Migrante-Anak-Pamilya (MAP) Foundation, Inc. for ILO/IPEC, Geneva. 

Cette étude a pour objectif d’attirer l’attention sur les bases économiques et sociales 
qui fondent le secteur de l’industrie du sexe. Celle-ci s’atèle à présenter les enfants 
victimes de la prostitution selon la perspective de fondations commerciales solides, aussi 
bien que les bases sociales d’une exploitation sexuelle commerciale dans lesquelles les 
relations de genre entre les parents et les enfants sont prises en compte. Cette étude montre 
que le statut inférieur des filles et des femmes dans la société favorise et perpétue leur 
exploitation. L’ampleur du phénomène de la prostitution des enfants est telle que l’activité 
économique liée à l’exploitation sexuelle des enfants a déjà généré un secteur qui contribue 
directement ou indirectement à l’emploi, au revenu familial et à une croissance du pays 
dans son ensemble. L’étude souligne que rendre visible les enfants victimes de la 
prostitution est une tâche difficile du fait de mauvaises interprétations, d’un mauvais 
comptage, du déni et de l’ignorance, tandis que certains établissements à la recherche 
d’une respectabilité publique masquent cette situation. Ce document souligne que la 
mondialisation, la pauvreté, les désastres naturels et ceux causés par l’action de l’homme, 
le soutien familial faible, l’abus au sein du ménage, le tourisme sexuel, les valeurs 
socioculturelles, les croyances et les pratiques sont les raisons parmi tant d’autres de 
l’augmentation de la prostitution infantile. Celui-ci conclut que l’approbation des enfants 
de la prostitution a des enjeux commerciaux. Ce n’est pas seulement l’enfant qui est 
engagé dans la prostitution mais aussi sa famille qui dépend de ses revenus pour survivre. 
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Berger, H.; van de Glind, H. (1999): Children in prostitution, pornography and illicit 
activities in Thailand: Magnitude of problems and remedies, ILO/IPEC, Bangkok 
(Available on http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/ 
downloads/thailand.pdf). 

Les auteurs analysent les aspects juridiques et criminels liés aux activités illicites dans 
lesquelles des enfants sont impliqués en Thaïlande. Chaque aspect est analysé et l’ampleur 
du problème est exposée. Le cadre juridique qui a des impacts sur le phénomène est décrit, 
et, finalement, les auteurs formulent des recommandations sur ce qui pourrait être fait. En 
premier lieu, les auteurs recommandent que les organes nationaux collaborent ensemble, 
en déployant des efforts au niveau interdépartemental et multidisciplinaire pour faire face à 
ses problèmes. Les auteurs soulignent aussi que la coopération transnationale est vitale 
pour lutter contre de telles activités, telles que le trafic de drogue et la pornographie, qui 
sont liées au commerce international. Dans l’ensemble, le rapport souligne que divers 
aspects méritent d’être améliorés en ce qui concerne les normes en matière d’éducation, la 
prise de conscience et les responsabilités familiales à l’échelon familial, la bonne 
gouvernance et l’application systématique des lois nationales. 

Azaola, E. (2000): Infancia robada: Niñas y niños víctimas de explotación sexual en 
México, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), UNICEF, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
México D.F (Stolen childhood: Child victims of sexual exploitation in Mexico). 

Ce rapport qui est basé sur des sources originales au Mexique (Acapulco, Cancun, 
Ciudad Juárez, Guadalajara, Tapachula et a Tijuana) examine la situation des enfants qui 
ont été victimes de kidnapping ou d’exploitation sexuelle au Mexique, un processus qui 
entraîne une séparation des jeunes enfants avec leurs communautés et compromet leur 
développement. C’est une première tentative pour comprendre ce problème à l’échelle 
national. 

Bagley, C. (1999): «Adolescent prostitution in Canada and the Philippines: Statistical 
comparisons, an ethnographic account and policy options»: in International Social 
Work, Vol. 4, No. 4. 

L’auteur présente une recherche menée chez les adolescents engagés dans la 
prostitution dans deux villes canadiennes et aux Philippines. L’auteur s’érige contre la 
réputation de certaines villes de Philippines comme étant des centres de tourisme pour 
pédophile, et souligne que la prostituition est réalisé par un nombre croissant de filles 
âgées de plus de 13 ans qui sont originaires de zones rurales démunies et servent d’aides 
ou de travailleuses domestiques pour les touristes. Le contexte socioculturel de leurs 
conditions de vie est décrit, de même que la population canadienne choisie pour la 
comparaison. Le résultat indique les enfants victimes de la prostitution au Canada sont plus 
désavantagés. L’article conclut, cependant, que les populations exigent d’avantage de 
politiques d’intervention. 

Baker, R. (2001): The Sexual Exploitation of Working Children – Guidelines for Action 
to Eliminate the Worst Forms of Child Labour, Fact sheet for the UK, Department for 
International Development (DFID). 

En 2000, le Royaume-Uni comme beaucoup de pays ont ratifié la convention de 
l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, qui contient des interdictions contre 
l’exploitation sexuelle des enfants à travers la prostitution, la pornographie et le travail 
forcé. La préoccupation des décideurs politiques et des donateurs est de comment intégrer 
l’action pour résoudre le problème spécifique selon une approche du développement basée 
sur les droits humains. L’objectif de ces orientations proposées est d’expliquer les 
interrelations entre l’exploitation sexuelle des enfants et les aspects plus généraux des 
droits de l’homme et d’identifier les stratégies dans lesquelles le DFID peut contribuer 
pour réaliser les droits de l’enfant. Ces guides sont d’abord rédigées à l’attention des 
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conseillers en développement social. Ils sont aussi utiles pour d’autres staffs, dont les 
conseillers en santé, en éducation et en bonne gouvernance, dont le travail contribue à 
l’objectif plus large du DFID en matière d’intégration des droits de l’enfant dans tous les 
domaines du programme. Les chercheurs intéressés à la question de l’exploitation sexuelle 
des enfants et à celle de la politique d’environnement trouveront ce guide utile pour 
identifier des approches qui aideront à la production de résultats à l’usage des praticiens. 

Baldoni, E. (2000): «Una riflessione sul fenomeno della prostituzione minorile nella 
Repubblica Dominicana. Il turismo sessuale»: in Oikonomia (Journal of ethics and 
social sciences), Parts I and II, June-October 2000 (Reflections on the phenomenon of 
underage prostitution and sexual tourism in the Dominican Republic) (Available on 
the Oikonomia Web site: http://www.pust.edu/oikonomia). 

Ce document est tiré d’une dissertation qui se base sur un travail de terrain qui 
comporte des interviews avec 153 garçons et filles en République dominicaine en 1998. 
L’environnement socioéconomique du pays est analysé, notamment les liens complexes 
entre la prostitution infantile et le tourisme sexuel. Le document explique les facteurs qui 
incitent les enfants à s’adonner à la prostitution, et propose des interventions et une 
assistance pour améliorer leur situation. 

Barnitz, L. (1998): Effectively responding to the commercial sexual exploitation of 
children: A comprehensive approach to prevention, protection and reintegration 
services. See chapter 11b. Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS): Sfruttamento 
sessuale e minori: Nuove linee di tutela. Sintesi della ricerca (Sexual exploitation and 
young people: New avenues of prevention. Research synthesis), CENSIS, Roma. 

Ce document est un résumé d’un projet de recherche réalisé en Italie par le CENSIS, 
un des premiers groupes de recherche du pays, en partenariat avec les ministres italiens de 
l’intérieur et de la justice, concernant la pédophilie, le trafic des enfants pour l’exploitation 
sexuelle et le tourisme sexuel. La collecte de données quantitatives a été entravée par le 
caractère caché de ce problème et aussi par sa relation à un flux d’immigrants illégaux en 
Italie. Les statistiques montrent qu’il existe quelques 2500 enfants dans le secteur de la 
prostitution, la plupart provenant d’Albanie et du Nigéria. Ce nombre est appelé a 
s’accroître rapidement, ainsi un vaste éventail d’activités pour prévenir et éradiquer ce 
problème est exposé. 

Barnitz, L. (1998): Commercial Sexual Exploitation of Children: Youth Involved In 
Prostitution, Pornography and Sex Trafficking. Youth Advocate Program 
International: Washington, DC. 

Cette brochure analyse divers aspects de la question de l’exploitation commerciale 
sexuelle des enfants. Les différentes formes d’exploitation sexuelle commerciale 
(prostitution et pornographie) sont explorées. Les autres questions portent sur 
l’identification du secteur qui utilise ces enfants (exemple, le tourisme sexuel d’affaires); 
sur l’impact de l’exploitation commerciale sexuelle sur les enfants (par exemple, les 
problèmes physiques et sociaux); qui rendent vulnérables les enfants (exemple d’enfants 
qui souffrent d’abus dans les ménages, les enfants qui manquent de soutiens familiaux et 
de protection; les enfants qui vivent aux abords des destinations touristiques et des bases 
militaires; les enfants dont la famille est engagée dans le commerce de l’industrie du sexe; 
et les enfants au statut juridique ambigu); qui sont impliqués dans l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants (exemple de maquereaux et tenancières de maison close, crime 
organisé, etc.); et la cause (par exemple la recherche du profit financier). La brochure 
expose aussi la manière dont les personnes peuvent collaborer ensemble pour stopper cette 
forme d’abus sur les enfants {exemple d’actions locales en coordination avec l’application 
active des lois et les initiatives des organisations nationales et internationales). Cette 
brochure est brève et utile. 
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End Child Prostitution in Asian Tourism’s (ECPAT) (1994): The Lives of Prostituted 
Children: Case studies for End Child Prostitution in Asian Tourism’s (ECPAT’s) 
research project on Tourism and Child Prostitution, Bangkok. 

Les études de cas tentent de compléter le projet de recherche sur le tourisme et la 
prostitution des enfants à Cebu en faisant des rapports détaillés et approfondis sur les 
problèmes de la prostitution infantile. Ces études de cas détaillées étaient de celles des 
enfants du Cebuano, Anna, âgée de 15 ans, et William, âgé de 13 ans. Il s’agit d’un recueil 
de tristes récits sur la vie des enfants prostitués, qui trace le profil de leur famille, décrit 
comment ces enfants été attires vers la prostitution, leurs conditions de travail dans le 
commerce et leurs aspirations pour le futur. 

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) (1994): Tourism and Child 
Prostitution in Cebu, with research assistance from ECPAT-Japan-KANSAI. 

Cette étude est une recherche exploratoire qui est basée sur une méthodologie 
reposant sur un échantillon à choix raisonné. Elle tente de décrire et d’expliquer la 
prostitution infantile en rapport avec le tourisme et porte sur l’île dans son entier et la 
province de Cebu, dans l’espoir d’aboutir à des recommandations substantielles aussi bien 
qu’à des mécanismes appropriés sur la manière dont ECPAT, les Philippines et les autres 
organisations non gouvernementales peuvent effectivement résoudre le problème de la 
prostitution infantile résultant du tourisme à Cebu et dans la région Visayas. Les enfants 
prostitués sont classés en fonction de leurs lieu de travail, et le rapport décrit l’engagement 
des individus, des groupes ou établissements perpétrant la prostitution, montre la relation 
entre l’influx de touristes sexuels locaux et étrangers dans le commerce de l’industrie du 
sexe, et considère la situation économique locale comme un facteur de l’intensification de 
ce commerce. Les recommandations portent sur l’application stricte et la vulgarisation des 
lois nationales par les institutions de prise en charge des enfants basées à Cebu, les ONG et 
le gouvernement pour lutter contre les abus infligés aux enfants, contre l’exploitation et la 
discrimination. Cette étude suggère aussi le développement de programmes pertinents et 
appropries pour apporter des solutions aux besoins et aux problèmes des enfants victimes 
d’abus sexuels et de prostitution, y compris la promotion de programmes concrets 
touristiques sensibles à la question des enfants et du genre.  

Ecumenical Coalition on Third World Tourism (1996): Caught in Modern Slavery: 
tourism and child prostitution in Asia, International Campaign to end prostitution in 
Asian Tourism (ECPAT); Report and proceedings of the Chiang Mai Consultation, 
May 1-5, Bangkok: The Ecumenical Coalition on the Third World 1996. 

Il s’agit d’une collection de documents essentiels présentés lors de la consultation à 
Chiang Mai, y compris une analyse du problème et des rapports nationaux de la Thaïlande, 
de Sri Lanka, des Philippines, de Taiwan, Chine, et d’Inde. La consultation recommande 
que la campagne internationale pour l’abolition de la prostitution infantile sur une durée de 
trois ans «En finir avec la prostitution dans le tourisme en Asie» soit effectuée et dont l’un 
des points initiaux pourrait être élargi à d’autres régions. La compilation contient un 
résumé du plan d’action. 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations (ESCAP) 
(1991): Report on the Workshop: Promotion of Community Awareness for the 
Prevention of Prostitution, New York. 

L’objectif de ce workshop tenu à Lampang, en Thaïlande, du 20 au 27 août 1991, 
était «d’ouvrir un forum d’échange d’information et d’expérience relative à la prévention 
de la prostitution, et de considérer les stratégies pour une prise de conscience de la 
communauté pour lutter contre l’exploitation sexuelle et le trafic des jeunes dans les pays 
d’Asie et du Pacifique (IV)». Les jeunes filles engagées dans la prostitution constituent les 
thèmes des discussions de l’atelier de travail, et une partie du rapport est consacrée au 
nombre croissant d’enfants prostitués (cette partie montre que le tourisme et la 
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désintégration de la cellule familiale constituent les principaux facteurs de l’augmentation 
récente du nombre d’enfants dans la prostitution). Le chapitre IV du rapport analyse aussi 
la question des enfants impliqués dans le secteur de la prostitution et les stratégies pour 
promouvoir la sensibilisation de la communauté pour prévenir la prostitution (par exemple 
en mettant en évidence la situation à travers des méthodes d’éducation non formelle, 
l’encouragement des initiatives locales, la recherche d’alternatives économiques pour les 
enfants, etc.). Les pays choisis dans le cadre de cette étude sont: le Bangladesh, l’Inde, la 
Malaisie, le Népal, les Philippines, Sri Lanka et la Thaïlande. 

Estes, R. (2001): The Sexual Exploitation of Children – A Working Guide to the 
Empirical Literature, University of Pennsylvania, School of Social Work, Centre for 
Youth Policy Studies, Philadelphia 34. 

Cette bibliographie très détaillée commence par une définition des concepts clé et des 
notions relatives à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La partie I est une 
introduction au mouvement international pour les droits de l’enfant, et définit le cadre 
juridique pour évaluer l’ampleur du problème et les initiatives qui ont été déjà prises pour 
éradiquer ce phénomène. La partie II contient des références pour les enfants en situation 
de risques; la partie III met l’accent sur les références spécifiques liées à l’exploitation 
sexuelle commerciale des enfants y compris les aspects commerciaux; la partie IV contient 
des références relatives aux lois et à l’environnement juridique; la partie V contient des 
références en rapport avec la Coopération internationale pour une sanction contre les 
crimes sexuels commis par les adultes à l’encontre des enfants; la partie VI contient des 
références relatives à l’usage de l’Internet dans les Crimes sexuels impliquant des enfants. 
Chaque partie de la bibliographie est divisée en sections thématiques et en sous-sections, et 
les études qui mettent en évidence des données nationales et internationales, des 
statistiques, des sites Web et des périodiques sont identifiés. 

Estes, R.; Weiner, N. (2001): The commercial sexual exploitation of children in the 
U.S., Canada and Mexico, University of Pennsylvania, School of Social Work, 
Philadelphia (Available on the University Web site www.ssw.upenn.edu). 

Ce rapport est une approche novatrice pour une collecte systématique de données de 
première génération concernant la nature, l’ampleur et la gravité de l’exploitation sexuelle 
des enfants au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Le rapport identifie les sous-groupes 
d’enfants en situation de risques élevés, aussi bien que les sous-groupes des adultes qui 
perpétuent les crimes sexuels contre les enfants. Il contient aussi des données sur 
l’influence et les méthodes opérationnelles pour le crime organise et s’interroge sur les 
aspects législatifs, en identifiant les lois locales, étatiques et nationales, y compris les 
accords internationaux, et les forces et les faiblesses liées a la capacité d’un pays a prévenir 
ou au moins de protéger les enfants de ces dimensions commerciales. Les résultats 
soulignent que les enfants livrés à leur sort sont contraints de s’adonner à la prostitution 
afin de subvenir à leurs besoins Des antécédents d’abus sexuel et de harcèlement sont aussi 
fréquents chez les enfants qui sont victimes de l’exploitation sexuelle commerciale, aussi 
bien de la prédominance à la pauvreté, l’exposition à la vie des gangs; et même la 
promotion de la prostitution juvénile par les parents, les personnes âgées et les fiancés. Le 
rapport souligne qu’un nombre significatif d’enfants étrangers font l’objet de trafic aux 
USA, et conclut avec des recommandations pour protéger les jeunes vulnérables. 

 
34 Ce travail de bibliographie a été soutenu financièrement par l’Institut national de justice du 
département américain de Justice. Elle débute par une présentation détaillée de l’exploitation 
sexuelle commerciale des enfants (CSEC) et des causes sous-jacentes d’implication des enfants 
dans ce phénomène de CSEC (toutes les références datent de 1990). 
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Flowers, R.B. (2001): «The sex trade industry’s worldwide exploitation of children»: 
in Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 575. 

Ce document examine la situation actuelle du trafic international des enfants pour la 
prostituition et l’exploitation sexuelle, ainsi que pour d’autres formes d’exploitation des 
enfants. Il inclut aussi une brève revue du tourisme sexuel, de l’attrait pour ce genre de 
pratiques et le rapt de filles et de garçons à des fins d’esclavage sexuel et de pornographie 
infantile. En se référant sur la base d’une large gamme d’études académiques récentes, ce 
document résume les principaux aspects de l’exploitation sexuelle et souligne les efforts 
des agences non gouvernementales et des agences principales des Nations Unies pour 
combattre l’exploitation commerciale sexuelle des enfants. 

Gurvich, I.N. (2002): Child Prostitution and Involvement of Foreigners in Northwest 
Russia, Russian Academy of Science, Saint Petersburg Branch, Institute of Sociology, 
Sector of Deviant Sociology and Social Control, with support from the Information 
Office of the Nordic Council of Ministers. 

Ce rapport montre comment le problème de la prostitution des enfants commence à 
attirer l’attention du public dans les pays occidentaux seulement depuis quelques années. 
Les législations de plusieurs pays considèrent que le recours aux services sexuels des 
enfants est un acte criminel. La situation de la législation et de l’économie en Fédération 
de Russie présente des formes diverses de manquements, y compris la prostitution dans ses 
formes sociales les plus inacceptables. A l’instar d’autres formes de prostitution, la 
prostitution infantile a des causes historiques profondes et la Fédération de Russie ne fait 
pas exception à la règle. Le phénomène de la prostitution infantile n’est pas encore devenu 
un sujet de recherche pour les sociologues russes. Les autorités nient toujours son 
existence. Les cas de prostitution infantile identifiés par les travailleurs sociaux ne sont pas 
comptabilisés et ne sont pas enregistrées dans les statistiques officielles. Le rapport insiste 
sur les étapes de recherche initiales sur la prostitution infantile et la participation des 
étrangers pour refléter une vision plus large de la situation. 

Health Action Information Network (1987): Child and Youth Prostitution in the 
Philippines, Manila. 

Ce document est un excellent résumé et une analyse des thèmes liés à la prostitution 
des filles. C’est une collection d’articles dont l’un est l’œuvre d’un pédophile et l’autre 
d’une ethnographie des deux régions de Philippines où la prostitution infantile se 
développe. Le livre fait des analyses bien fouillées et traite des sujets qui ne sont pas 
habituellement analysés, tels que la classe, la race et la prostitution locale. Ce livre 
souligne qu’il existe peu de connaissance sur ce problème et reconnaît qu’il existe une 
large part d’exagération sur les cas de contaminations de maladies sexuellement 
transmissibles et sur les nombres de prostitués. Celui-ci tient compte des facteurs 
socioculturels en présence et de l’économie qui fait du secteur de la prostitution un choix 
légitime pour les enfants. L’article final est rédigé par un ancien prostitué enfant. Cet 
article décrit la vie d’une prostituée, qui ne se complait pas dans cette vie mais est 
incapable de trouver une meilleure situation, et fait un excellent aperçu des conditions de 
vie de ces enfants non seulement sur ce qui les fait souffrir mais aussi leur résilience et leur 
combat pour prendre en main leur propre vie. 

Hermoso, A.C. (1995): Treatment and Rehabilitation Work Among Prostituted 
Children, presented at the End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) 
-Philippines National Consultation Workshop, The Challenge: Rehabilitation of 
Prostituted Children, Quezon City. 

Cette présentation porte sur le caractère très sensible et complexe de la prostitution 
infantile. Elle examine les programmes d’intervention qui visent à restaurer ou à 
reconstruire l’enfance de ces enfants qui ont perdu la joie et l’innocence de leur enfance du 
fait d’abus, de cruauté, de maltraitance et de négligence. En outre, elle s’intéresse aux 
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questions liées à la réinsertion des enfants prostitués dans leur environnement 
communautaire qui est favorable à leur processus de guérison. Ce rapport souligne que 
l’institutionnalisation peut être une forme imparfaite de réinsertion au cours de laquelle 
l’expérience pourrait créer une forme de dépendance et une mentalité d’assisté qui peut 
psychologiquement les handicaper. Elle souligne le besoin de l’enfant de même que sa 
famille à participer au processus de guérison. 

Heyzer, N. (1986): Working Women of Southeast Asia – Development, Subordination 
and Emancipation, Open University Press, Milton Keynes. 

L’auteur adopte une vision féministe du tourisme sexuel et explore les stéréotypes de 
la femme du sud-est asiatique soumise, souriante, innocente et disponible sexuellement. 
Elle montre que la prostitution est aussi un fait culturel dans la vie indigène dans plusieurs 
pays, et que plusieurs bordels existent pour des clients locaux. Elle note que les prostituées 
peuvent être considérée comme des entrepreneurs qui font des choix pour améliorer leur 
situation économique. Elle montre que les jeunes filles et les filles vierges sont plus prisées 
et exigent des prix plus élevés du fait de la peur du sida. Il existe un niveau d’interaction 
élevé entre le service domestique et les bordels, et les filles qui vont au travail comme des 
domestiques et finissent comme prostituées. Même quand ces femmes sont démobilisées 
de ces bordels, elles sont «retenues» comme des employés domestiques, peu d’attention est 
faite pour leur réhabilitation psychologique. En tant que travailleurs domestiques, elles 
travaillent durant de longues heures, perçoivent des salaires de misère, sont sujettes à de 
mauvais traitement et ne bénéficient d’aucune protection juridique, ce qui les incite 
souvent à s’adonner encore à la prostitution. 

International Catholic Child Bureau (1991): The Sexual Exploitation of Children, 
Field Responses, Geneva. 

Cette publication présente deux projets d’organisations qui travaillent avec des 
enfants victimes d’exploitation sexuelle. Le premier article intitulé «l’Enfant est le premier 
maître» est présenté par la Fondation Inc. PREDA à Olongapo City, et le second article 
«Dire non au tourisme sexuel» est sous la direction du Conseil de la Protection des Enfants 
(CPE) à Pagsanjan, au Laguna. Tous les articles décrivent les activités qui font partie d’un 
programme d’intervention plus large dans le cadre du combat contre l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants. Le premier article montre comment la Fondation PREDA est 
parvenue à identifier les enfants prostitués, les enfants victimes d’abus sexuels par les 
étrangers, la plupart étant des hommes de service proches des bases militaires, victimes 
d’abus physique et des enfants contaminés par les infections vénériennes. Cette publication 
présente les enseignements et les approches des prestataires de service travaillant avec les 
enfants, traite les clients des enfants comme des victimes, tente de leur transformer par des 
moyens pacifiques, apporte effectivement de l’aide aux enfants victimes pour trouver un 
nouveau style de vie pour avoir une chance de vivre une enfance meilleure, et pour 
améliorer les routines fréquentation/abandon chez les enfants qui veulent aller a l’école. 

Le second article analyse du travail de CPCP avec les enfants âgés 6 et 16 ans dont la 
présence dans le secteur de la prostitution s’explique par la satisfaction des besoins 
essentiels tels que nourriture, habillement et l’argent pour la scolarisation. Cet article 
souligne que les enfants sont contraints de s’adonner à la prostituition et l’exploitation 
sexuelle par l’intermédiaire d’un maquereau ou d’un ami. Il expose aussi les perceptions 
de la communauté sur la prostitution et leur participation dans la campagne contre ce 
commerce. 

Ireland, K. (1993): Wish you weren’t here – The Sexual Exploitation of Children and 
the Connection with Tourism and International Travel, Working Paper 7, Save the 
Children International, London. 

Ce rapport vise à comprendre les abus sexuels et l’exploitation des enfants par les 
touristes et les voyageurs internationaux. Les études de cas sur la Philippine, Sri Lanka et 
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la Thaïlande sont présentées. Cette étude s’efforce de collecter toutes les informations 
analysant les liens entre le tourisme et l’exploitation sexuelle des enfants, et de faire l’état 
des lieux et d’identifier le vide dans les connaissances concernant l’ampleur et la nature de 
ce phénomène. 

Ce livre compare aussi l’exploitation sexuelle des filles par les garçons, montre dans 
chaque situation qui en sont les acteurs et l’environnement juridique qui le sous tend, et 
suggère quelques mesures pour le changement. Chaque section étudie la question des filles 
dans le contexte du pays et à l’aide de statistiques. Le tourisme est lié à la propagation du 
sida, et le rôle de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans la prévention contre 
toute possibilité d’exploitation de la prostitution par le secteur touristique est mentionné. 

Jaffe, M.; Rosen, S. (eds.) (1996): Forced Labour: The Prostitution of Children, United 
States, Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, Washington, 
DC 35. 

Ce livre est divisé en deux parties: la première partie présente la situation 
internationale des enfants victimes de la prostitution forcée, et le second examine les divers 
programmes et les stratégies pour combattre la prostitution infantile. Dans la partie I, les 
causes profondes de la prostitution infantile sont examinées, avec des exemples spécifiques 
sur l’Asie, l’Amérique latine et les Etats-Unis. Dans la partie II, les programmes et les 
stratégies qui sont examinés sont ceux qui sont menés par les organisations 
intergouvernementales telles que les Nations Unies et le programme de l’IPEC de l’OIT, 
aussi bien que ceux effectués par les organisations non gouvernementales, telles que DEP 
(le Programme de développement et d’éducation pour les filles et les communautés) au 
niveau local en Thaïlande. Dans la partie II, une section est aussi consacrée au rôle des 
media comme moyen important pour attirer l’attention sur la question de la prostitution 
infantile, à partir d’une illustration du cas du Brésil. C’est un livre intéressant, notamment 
par les exemples qu’ils apportent pour illustrer la prostitution des enfants en Asie et en 
Amérique latine. C’est aussi un livre intéressant du fait qu’il donne un aperçu sur les 
programmes majeurs qui ont été réalisés par les organisations internationales et les 
organisations non gouvernementales. 

Kwankye, S.; Hogan, D.; Ardey Cudjoe, Nil S. (2002): Child Prostitution and Child 
Trafficking in Ghana, Sociology Department, University of Ghana, Legon. 

Cette recherche était basée sur des entretiens individuels avec 260 travailleuses de 
l’industrie du sexe à Accra Tema, Kumasi, Obuasi, Sekondi Takoradi et au Cape Coast, 
y compris à Agona Serdru et Ewutu Bawdiase. Les interviews ont concerné les opérateurs 
hoteliers, les gérants de night club, de bars, et des groupes de discussion ont été menés 
avec le personnel des institutions spécialisées y compris la Police principale à Accra et les 
cliniques prenant en charge les soins contre les maladies sexuellement transmissibles à 
Adabraka et à Kumasi. 

Les résultats de la recherche sont limités à un échantillonage réduit de femmes et de 
filles qui se trouvent dans la prostituition; la plupart de ces femmes étant âgées de plus de 
30 ans, dont un nombre restreint d’enfants exploités sexuellement, était âgé de 15 à 19 ans. 
Les deux tiers étaient des Ghanaiennes, d’autres provenaient du Nigéria, de la Cote 
d’Ivoire, du Liberia, du Togo et du Maroc. La majorité avait un niveau d’instruction faible 
ou n’avait pas fréquenté l’école. La plupart des femmes de l’échantillonage avait des 

 
35 Le volume est une collection des documents présentés lors du symposium à Washington, DC, 
cosponsorisé par le Bureau des affaires internationales du travail et le Bureau des femmes des USA 
du département américain du Travail, le 29 Septembre 1995, pour discuter sur le problème 
international de plus en plus aigu de la prostitution forcée des enfants. 
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partenaires sexuels réguliers. Les principaux problèmes concernaient le harcèlement 
sexuel, le rapt et le vol. Certaines femmes consommaient des substances narcotiques pour 
pouvoir effectuer leur activité. D’autres avaient des rapports sexuelles avec des partenaires 
réguliers, pour s’assurer de leur «protection et sécurité». Les connaissances sur les 
maladies sexuellement transmissibles et sur le VIH/SIDA étaient importantes. Les femmes 
et filles qui se trouvaient en situation d’exploitation sexuelle, insistaient pour que leurs 
clients utilisent des préservatifs lors des rapports sexuels, mais certaines acceptaient des 
paiements plus élevés de la part des clients en échange de rapports sexuels non protégés. 
Les recommandations et les politiques dans le cadre de la lutte contre le SIDA portent sur 
l’éducation et/ ou la réinsertion des anciennes prostituées dans l’emploi alternatif. Les 
femmes et les adolescentes exploitées sexuellement ont décrit leurs conditions de vie, mais 
l’enquête n’a pas réussi à identifier les cas d’enfants ayant fait l’objet de trafic à des fins de 
prostitution. 

Leal, M.L.P. (1999): Exploração sexual comercial de meninos, meninas e de 
adolescentes na América Latina e Caribe: Relatório final – Brasil, Centro de 
Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (CECRIA), Brasília (The 
commercial sexual exploitation of children and adolescents in Latin America and the 
Caribbean: Final report – Brazil) (Available on the CECRIA Web site http://www. 
cecria.org.br). 

Ce rapport décrit la situation de jeunes garçons, de filles et d’adolescents victimes 
d’exploitation sexuelle au Brésil, y compris les enfants victimes de la prostitution, la 
pornographie, le tourisme sexuel et le trafic. Ce rapport présente aussi quelques activités 
qui ont été menées par le gouvernement et les ONG et les organisations internationales 
pour combattre une telle forme d’exploitation.  

Macapagal-Arroyo, G. (2001): «Getting our Act Together: A President’s Campaign 
Against the Sexual Exploitation of Children», taken from Profiting from Abuse, an 
Investigation into the Sexual Exploitation of our Children, UNICEF, New York. 

Ce discours sert de déclaration de politique et de moyen de lutte contre le phénomène 
croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle qui est lié à des facteurs tels que la 
pauvreté, l’éclatement du tissu familial, la discriminations basée sur le genre, le manque de 
volonté politique et les failles dans l’application des lois. Ce discours présente une 
initiative multisectorielle stratégique sur ce problème dans le domaine de la protection, de 
la réhabilitation et de la réinsertion. Il présente aussi les diverses initiatives prisent en 
matière de prévention contre toutes les formes d’abus et de violence contre les femmes et 
les enfants dans ce pays. Il dresse la liste des unités d’interventions en cas de crise, 
l’assistance para juridique, et les abris temporaires qui peuvent satisfaire les besoins des 
filles ou garçons et des femmes en situation de risque d’exploitation sexuelle. Il souligne 
que le problème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans ce pays attire une 
attention particulière et requiert une action collective du gouvernement et du secteur privé. 

Muntabhorn, V. (1994): Sale of Children, Report submitted by the Special 
Rapporteur on the Sale of Children, United Nations, New York. 

Cet auteur a publié trois rapports consécutifs avec le même titre en 1992, 1993 et en 
1994. Les données de cette enquête ont été collectées à partir de questionnaires distribués 
aux services sociaux des différents gouvernements. L’auteur étudie le commerce des 
enfants destinés à l’adoption, l’exploitation des enfants travailleurs, la transplantation des 
organes, les conflits et l’abduction armée. Ce livre montre qu’il existe une demande 
croissante pour les jeunes enfants car ils sont supposés être à l’abri de la contamination par 
le sida. L’auteur conclut que les disparités au niveau des richesses ont des conséquences 
sur l’exploitation des enfants. Dans le second rapport, la prostitution des filles est analysée 
en relation avec l’exploitation pour l’industrie et l’importance des clients de sexe masculin 
et des pédophiles. Dans la troisième partie, l’importance des facteurs macroéconomiques 
est prise en compte et comment les enfants pourraient être affectés par l’ajustement 
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structurel. La prostitution, comme une autre forme d’emploi disponible pour les enfants au 
statut socioéconomique faible est analysée, la conclusion qui se dégage est que la 
prostitution est un choix parmi tant de fléaux, et que le traumatisme mental et physique est 
fréquent dans les bordels et dans les ateliers de travail. 

Oblate Sisters of the Holy Redeemer (OSSR) (1997): Protection, Prevention and 
Rehabilitation of Sexually Abused/Prostituted Children and Girls at Risk, a project 
report, Manila. 

Ce rapport fait le bilan d’un projet sur la protection, la prévention et la réinsertion 
mené par un groupe de religieux, les sœurs Oblate du Saint Redeemer. Dans le centre du 
Serra dans la ville Pasay, les sœurs apportent des soins en terme de protection, de 
prévention et de réhabilitation pour restaurer les droits des filles victimes d’abus et 
d’exploitation sexuelle; respectent la dignité de ces filles; et leur prodiguent des valeurs, de 
l’éducation et des qualifications. Le programme cherche aussi à promouvoir les droits des 
femmes et des mineurs et à les protéger contre les formes d’exploitation à travers la mise à 
leur disposition de services sociaux intégrés. En outre, le rapport examine les niveaux que 
le projet devra encore atteindre et les activités qui pourront accompagner la réalisation du 
projet. Ce rapport sert de cadre de programme et d’intervention pour le groupe spécifique 
(les filles qui sont victimes d’abus sexuels). 

Ortega, S. et al. (1998): A Policy and Action Research on Filipino Female Children in 
Especially Difficult Circumstances, University of the Philippines Centre of Women 
Studies, Diliman, Quezon City. 

Cette étude rassemble les informations sur la situation critique des filles philippines 
notamment celles qui font face à des circonstances difficiles d’après les filles elles mêmes, 
les personnes qui les assistent et l’agence d’exécution des programmes et des politiques 
actuels. L’étude décrit et analyse la situation actuelle des filles Philippines, 
particulièrement celles qui font face à des circonstances difficiles telles que les abus sur les 
enfants, l’exploitation sexuelle, la prostitution, le travail des enfants, et les enfants hors 
mariage. Enfin, l’étude essaie d’évaluer les forces et les faiblesses des programmes et des 
services actuels de promotion du bien être et des droits des enfants philippins. 

Pappoe, M. (1996): West African Project to Combat Aids (WAPTCAS) Baseline Study 
Of Commercial Sex Workers In The Accra Tema Area, Accra. 

Cette étude se base sur des recherches concernant la prostitution au Ghana. L’étude 
définit deux sous-groupes de personnes s’adonnant à la prostitution: celles proposant leurs 
services dans les voitures et celles arpentant les rues («roamers»). Cette étude décrit la 
structure organisationnelle du commerce de l’industrie du sexe, le code de conduite, les 
contrôles sociaux et le recrutement des nouveaux membres, l’activité des «prostitué(es) de 
la rue»; les relations entre eux, les proxénètes, les employés de bars et d’hôtels, les 
bénéfices économiques et l’impact des cas de décès causés par le VIH/SIDA sur ces 
personnes. 

Cette étude présente les initiatives du West African Project to Combat Aids 
(WAPTCAS), telles que les services médicaux directs, l’éducation sanitaire 
communautaire, les services de rehabilitation psychologique, ainsi que les activités de 
santé publique pour les services auxilliaires tels que les pharmaciens, et la formation à la 
sensibilisation de la police et des services relatifs aux clients des l’industrie du sexe. 

Pappoe, M. (1996): «The Status of Prostitution in Ghana, 1996 Studies»: in Sexual 
Health, No. 2, GTZ Regional AIDS Programme for West and Central Africa. 

Cette recherche contient des sources secondaires sur la prostitution et des sujets 
connexes, des entretiens non structurés avec le personnel des institutions publiques 
spécialisées, des entretiens approfondis avec les prostituées, des entretiens structurés avec 
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les gérants, les propriétaires et les gérants d’hôtels, les nightclubs et les bars; les entretiens 
structurés avec les Ghanaiens; une enquête nationale couvrant les vingt-six villes et les 
districts du Ghana; de même que des entretiens approfondis avec le personnel de santé; une 
sélection d’organisations qui ont des programmes en rapport avec les prostituées; les 
agents en charge de l’application des lois, le secteur du tourisme et les organisations 
féministes. 

Ce rapport identifie les prostituées officiant dans la rue ou dans les maisons et met 
l’accent sur celles qui sont âgées de plus de 17 ans. Les organisations de prostituées 
officiant dans les maisons existent dans plusieurs villes au Ghana mais sont plus 
nombreuses à Ashanti, dans les régions centrales et orientales. Le rapport reconnaît les 
limites de cette recherche; la nécessité d’améliorer la situation économique des femmes; et 
la nécessité d’une éducation des enfants plus conscienceuse. Enfin, les programmes de 
prévention en matière de VIH/SIDA chez les prostituées doivent intégrer les interventions 
en direction des intermediaires et des facilitateurs opérant dans le secteur de la prostitution. 

Protacio-Marcelino, E. (1995): Filipino Psychology: Theory, Methods and Application in 
the Issue of Prostituted Children, End Child Prostitution in Asian Tourism 
(ECPAT) - Philippines National Consultation Workshop, The Challenge: Rehabilitation 
of Prostituted Children, Quezon City. 

Ce document comporte une critique des théories occidentales qui sont appliquées 
dans le contexte de la culture philippine dans les opérations de réinsertion des enfants 
prostitués. Il souligne le besoin d’adapter les théories occidentales par rapport au contexte 
local pour collaborer avec les prostitués au niveau conceptuel et pour initier un processus 
d’assistance. En outre, il souligne que les soins en faveur des enfants prostitués requièrent 
une approche plus holistique et une formation plus approfondie sur les diverses formes 
anciennes de spiritualité inhérentes à la culture philippine. Il souligne que la culture 
Philippine est ni directe ni conflictuelle, ce qui implique de la part des personnes chargées 
des soins et de l’assistance une recherche de méthodologies appropriées qui ne 
conduiraient pas les enfant à des troubles futurs du fait de la mauvaise interprétation des 
concepts occidentaux. Les personnes en charge des soins et de l’assistance sont aussi 
encouragées à se servir de leurs propres catégories basées sur la culture philippine et leur 
situation présente. Il souligne aussi le besoin d’affiner ses connaissances sur la culture et le 
genre quand on traite de la question de la prostitution des enfants. 

Becker, A. (ed.) (1994): Strategien gegen Prostitutionstourismus und internationalen 
Frauenhandel, Bonn, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn (Strategies against trafficking 
in women and prostitution in tourism (http://www.fes.de/fulltext/iez/00059toc.htm). 

Basé sur un débat réalisé par les experts allemands sur la prostitution dans le tourisme 
et le trafic des filles et des femmes à l’occasion de la Journée des femmes en 1993, ce 
recueil d’articles analyse les causes et l’ampleur de ces problèmes dans les pays en 
développement. Parmi les aspects traités, plusieurs pays en développement, dans leurs 
efforts d’industrialisation, ont considéré les femmes et les filles comme des ’objets’ 
d’exportation pour mieux bénéficier des devises étrangères. Les femmes et les filles sont 
décrites comme étant les victimes de ce processus. Les dispositions juridiques contre le 
trafic en Allemagne sont exposées, de même que les problèmes liés à la lutte contre le 
trafic selon une perspective policière. 
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Protacio-Marcelino, E. et al. (2000): The World of the Children Involved in the Sex 
Industry: Reducing the Risks and Harm of Sexual Exploitation, Sexually Transmitted 
Diseases (STD) and HIV/AIDS in Filipino Children, Programme on Psychosocial 
Trauma and Human Rights, University of the Philippines Centre for Integrative and 
Development Studies (UP-CIDS), funded by the US Agency for International 
Development and PATH Foundation Philippines. 

En utilisant l’ethnographie, les récits de vie et d’autres méthodes indigènes, la 
recherche analyse les facteurs qui favorisent le retrait des enfants de l’industrie du sexe 
dans les villes de Quezon City, Angeles City, et Davao City. Cette recherche identifie les 
besoins spécifiques des enfants notamment pour la prévention contre les maladies 
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA tout en recherchant les approches pour 
apporter des remèdes aux abus émotionnels et physiques dont les enfants qui opèrent dans 
l’industrie du sexe sont exposés. Cette recherche analyse les facteurs qui favorisent l’entrée 
et le séjour prolongé des enfants dans l’industrie du sexe aussi bien que les efforts pour 
combattre l’utilisation des enfants dans la prostituition. 

Cette étude porte sur 40 enfants (22 filles et 18 garçons) par catégories: actifs récents, 
actifs et affiliés, actifs difficiles à atteindre, et actifs ayant quitté le secteur. Le contexte 
démographique, éducatif et familial était analysé à travers des facteurs de «pulsion», 
«circonstanciels» et «contributifs». L’étude insiste sur le fait que les filles sont plus 
vulnérables, plus soumises et sont perçues comme étant physiquement plus faibles que les 
garçons. En outre, cette étude présente les multiples stratégies de résistance contre les abus 
et l’exploitation. Elle analyse aussi les réponses des enfants sur les questions liées à la 
santé et à la sécurité. La dernière partie de cette étude est consacrée aux besoins spéciaux 
relatifs à la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. 
Elle recommande des stratégies pour développer les programmes sensibles à la fois sur la 
question des enfants, du genre la culture pour les enfants et les jeunes, et pour réduire les 
risques et les souffrances liés à l’exploitation sexuelle des enfants philippins. 

Philippines Department of Social Welfare and Development (DSWD) (1998): 
Commercial Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Situational Analysis, 
with publication assistance from UNICEF. 

Cette étude, largement exploratoire et descriptive, sert de cadre préliminaire pour 
ceux qui sont en charge de l’élaboration des programmes contre l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants (ESCE), et de cadre pour l’élaboration d’un programme pour les 
Philippines et pour la formulation de politiques contre toutes formes d’exploitation 
sexuelle commerciale des enfants (ESCE) dans ce pays. 

Cette étude fait une revue critique et une analyse des informations et des statistiques 
disponibles pour reconstruire l’origine et la source de l’ESCE. Cette étude explique le 
phénomène de l’ESCE en rapport avec l’environnement économique, politique, social et 
culturel du pays dans chacune de ces périodes historiques pour mieux connaître les causes 
de la persistance de l’ESCE et son aggravation au fil des ans. 

Cette étude fait des recommandations pour la prévention, les soins palliatifs, la 
coordination et la coopération, et la participation des enfants. Elle fait des 
recommandations sur les domaines de recherche concernant le trafic et la pornographie 
transfrontalière, et sur d’autres domaines selon la perspective de l’ESCE, surtout les 
auteurs des abus et de l’exploitation des enfants, pour élaborer une autre perspective 
nécessaire pour analyser de manière exhaustive les facteurs à l’origine de l’ECSE. 
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Rosario, A.M. (1989): The Street Girls of Metro Manila: Vulnerable Victims of Today’s 
Silent Wars: A Situation Study on Street Girls, in collaboration with Childhope, 
Manila. 

Ce texte n’insiste pas spécifiquement sur la prostitution, ce qui permet une 
comparaison avec d’autres enfants de la rue, et considère la prostitution comme un risque 
parmi tant d’autres auxquels les filles font face. Les filles peuvent percevoir un salaire 
quatre fois plus élevé comme prostituées plutôt que comme marchands ambulants et 
mendiants. L’origine des prostituées et des filles de la rue semble similaire; même si 
l’étude n’insiste pas sur le fait qu’il existe beaucoup plus de garçons que de filles dans la 
rue, et qu’elle ne apporte aucune explication par rapport a ce phénomène. Elle souligne que 
certains enfants ont été placés dans une institution et détestent d’être placés dans un régime 
strict, même si la majorité (73 pour cent) est satisfaite de la prise en charge parce qu’ils ont 
régulièrement accès à une nourriture. 

Taller de Comunicación Mujer (2002): La industria del sexo local: Cultura, 
marginalidad y dinero, Quito (The local sex industry: Culture, marginality and 
money). 

Dans cette étude, le résultat d’une étude qualitative sur l’exploitation sexuelle des 
enfants et des filles et des adolescents dans trois villes de l’Equateur (Machala, Lago 
Agrio, et à Cuenca) est présenté. Le livre décrit la situation des enfants victimes 
d’exploitation sexuelle et la structure organisationnelle de l’exploitation sexuelle, ce qui 
permet un large examen des réseaux de l’industrie du sexe au niveau local et le trafic et la 
prostitution des filles et des adolescents. Ce document examine les propositions à caractère 
social pour remédier à ce problème, de même que les attitudes des autorités. 

University of the Philippines. Centre for Investigative and Development Studies (UP-
CIDS) (2002): Yokohama and Beyond: A Round Table Discussion (RTD) on the Second 
World Congress Against Child Sexual Exploitation, UP-CIDS Psychosocial Trauma 
and Human Rights Programme, ECPAT-Philippines and Save the Children-UK, 
Quezon City. 

Ce document présente la table ronde sur l’exploitation sexuelle qui portait sur les 
enseignements et les conclusions du Congres Mondial à Yokohama, au Japon. Cette table 
ronde avait pour objectif de susciter des discussions et des engagements concernant le Plan 
d’action des Philippines contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Les 
présentations insistent sur quatre aspects essentiels: la protection, la prévention, l’aide aux 
soins palliatifs et à la réinsertion, et la participation des enfants et des jeunes. En 
particulier, les présentations portent sur les aspects liés au sauvetage, aux soins palliatifs et 
à la réinsertion des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et des abus; les efforts en 
matière de protection des enfants à travers la législation, le partenariat entre les 
gouvernements étrangers et les enquêtes et les poursuites judiciaires; et 
l’institutionnalisation des mécanismes de coordination dans la lutte contre le travail des 
enfants, en particulier l’exploitation commerciale sexuelle des enfants, l’une des pires 
formes de travail des enfants. 

Cette synthèse montre que même si beaucoup de choses ont été dites dans le domaine 
de la prévention, des soins palliatifs et de la réinsertion ou en ce qui concerne la 
participation des enfants et des jeunes au niveau de ces initiatives, beaucoup reste à faire 
dans l’organisation de la participation communautaire et la collaboration entre les 
différents groupes. 
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Publications de l’OIT 

Amarsinghe, W.S. (2002): Sri Lanka: The Commercial Sexual Exploitation of 
Children: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport fait une analyse qualitative et une analyse de genre de l’exploitation 
sexuelle commerciale des enfants à Sri Lanka. Cent vingt enfants âgés de moins de 18 ans 
(78 garçons et 42 filles) provenant de huit régions 36  (domaines touristiques) ont été 
interrogés. L’étude fait tout d’abord une présentation utile du contexte social, économique 
et politique de Sri Lanka, y compris le cadre juridique concernant les droits des enfants 
dans ce pays. Les enfants victimes d’exploitation sexuelle proviennent de communautés 
pauvres et sont plus nombreux (97,5 pour cent). Les Sinhalese-Buddhists constituent 
l’ethnie et le groupe religieux majoritaire à Sri Lanka. L’exploitation sexuelle commerciale 
à Sri Lanka est due à des facteurs économiques (manque de revenus, chômage), et sociaux 
(éclatement de l’institution familiale, laxisme des parents). En outre, les enfants vivent près 
des domaines touristiques (environnement) et cette publication montre clairement que 
l’exploitation sexuelle des enfants est liée a l’expansion de l’industrie touristique, qui 
implique des clients étrangers et des clients locaux. En outre, l’étude souligne que les filles 
ont principalement des partenaires locaux alors que les garçons ont des partenaires 
étrangers. L’auteur suggère que la formulation des politiques contre l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants devraient tenir compte les facteurs tels que l’éducation (parents, 
enseignants, enfants), l’implication des institutions gouvernementales et des ONG et le 
cadre juridique (l’application des lois). 

Boonpala, P. (1996): Strategy and action against the commercial sexual exploitation of 
children, prepared for the World Congress on Commercial Sexual Exploitation of 
Children, 27-31 August 1996: Stockholm, Sweden, ILO/IPEC, Geneva. 

L’objectif de ce document est de susciter des débats et d’encourager les organisations 
partenaires à développer des programmes d’action pour lutter contre la prostitution et le 
trafic des enfants. La réponse du BIT est expliquée à travers un résumé des normes 
internationales en matière de droits de l’homme, et une mise a jour des récents 
développements sur la législation internationale sur le travail. Les exemples des activités 
du BIT dans diverses régions où la prostitution infantile est en hausse sont présentés, ainsi 
que le contexte socioéconomique, géographique, et culturel, et le processus qui contribue à 
la présence des enfants dans le secteur de la prostitution (par l’intermédiaire des membres 
de leur famille ou leur exposition à ce phénomène du fait leurs conditions de vie et de 
travail). Ce document souligne que la collecte des informations doit être un processus 
continu, du fait des multiples facettes du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, 
du caractère illégal de ces pratiques, et des mutations rapides de l’environnement et des 
zones. 

Dunn, L.L. (2000): Child Prostitution in Jamaica, ILO Rapid Assessment, ILO/IPEC, 
Geneva. 

Cette étude sur la prostitution infantile au Jamaïque fait partie intégrante des 
initiatives pour ratifier la convention (nº 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999et la recommandation (annexe) no 190. Le rapport se base sur les trois 
instruments internationaux comme un cadre d’orientation pour lutter contre la prostitution 
des enfants: les Conventions de l’OIT mentionnées ci – dessus, la Convention des Nations 
Unies sur les droits des enfants (CRC), et la Convention des Nations Unies sur 

 
36 Six régions autour des côtes sud-ouest et des côtes sud à Sri Lanka, et deux régions à l’intérieur 
du pays. 
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l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (CEDAW). Les 
résultats de cette recherche portent sur les aspects suivants: 

i) la nature de la prostitution des enfants; 

ii) les différentes catégories d’activités des filles et des garçons dans l’exploitation 
sexuelle commerciale: les enfants des rues, les prostitués, l’industrie du sexe 
saisonnier, les danseuses de cabaret («go-go»), les filles dans les salons de massage, 
les «sugar daddy girls», les enfants exploités à des fins de productions 
pornographiques, et la prostitution sacrificielle); 

iii) les rôles des enfants; 

iv) la rémunération et les conditions et les lieux des activités infantiles; (exemple: parcs, 
arrêt de bus, etc.); 

v) l’estimation de l’ampleur de la prostitution infantile; 

vi) les causes de la prostitution infantile (exemple pauvreté, rapports sexuels précoces, 
traditions familiales, chômage et opportunités de travail très limitées, etc.); 

vii) les conséquences de la prostitution sur les filles et les garçons (par exemple: 
l’éducation des enfants compromise, vulnérabilité aux maladies sexuellement 
transmissibles, dépression, exposition aux travaux dangereux et expositions aux 
risques au travail, etc.). 

Deepali, S. (2000): Sexual Exploitation and Child Trafficking: An Analysis of IPEC’s 
Action Programmes (1995-2000), ILO/IPEC, Geneva. 

Ce document est une analyse intéressante des actions du programme de l’IPEC dans 
le domaine de l’exploitation sexuelle commerciale et de la traite des enfants. Cette analyse 
comprend un résume des treize programmes d’action menés par IPEC au Népal, en 
Thaïlande, au Cambodge, aux Philippines, à Sri Lanka et en République-Unie de Tanzanie. 
Le principal centre d’intérêt de cette étude porte sur les enfants et les jeunes filles qui sont 
victimes et/ou sont exposés au risque de trafic et de prostitution. Ce document indique les 
objectifs des Programmes d’action, de même que les approches et les stratégies réalisées 
par IPEC dans le cadre de leur application. 

Flores-Oebanda, C. et al. (2001): The Kasambahay: Child Domestic Work in the 
Philippines: A Living Experience, Visayan Forum, Manila, with publication assistance 
from ILO/IPEC, Geneva. 

Cette publication analyse le phénomène des enfants travailleurs domestiques, et 
fournit un modèle pour l’élaboration de stratégies pour lutter contre les problèmes 
auxquels les enfants travailleurs domestiques font face. Elle analyse le contexte culturel et 
socio-économique du travail des enfants domestiques, en insistant sur le fait que le travail 
domestique est considéré comme une pratique sociale tolérée dont les causes historiques 
remontent à la période de l’esclavage, et qui s’est aggravée du fait des inégalités socio-
économiques persistantes, du nombre croissant des enfants dans le monde du travail et de 
la participation des femmes dans le marche du travail. Elle présente aussi l’environnement 
juridique et les lacunes des politiques sur le travail domestique des enfants. 

En outre, le livre présente un profil détaillé des enfants travailleurs domestiques, en 
soulignant leur situation paradoxale à la fois membre et employée dans la maison de leurs 
employeurs. Il montre que l’enfant ne s’adonne pas au travail domestique seulement pour 
venir en aide à sa propre famille, mais aussi pour débarrasser celle-ci du fardeau que 
constitue son éducation. Ce livre dresse une liste des stratégies dont l’efficacité est 
reconnue pour aider les enfants travailleurs domestiques, celles-ci portent sur des domaines 
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tels que l’éducation, les services directs, l’organisation des groupes d’assistance, la 
résilience, le conseil, le lobbying et la création de réseaux. Le livre recommande aux 
personnes spécialisées dans les soins et l’assistance, aux chercheurs, aux statisticiens et 
aux gestionnaires des données, aux décideurs politiques, aux juges, aux organisations 
communautaires et associations, aux medias, aux organisations internationales et aux 
agences internationales de jouer leur rôle dans le domaine du travail des enfants 
domestiques. 

ILO/IPEC (2001): Combating the Worst Forms of Child Labour in El Salvador – 2001-
2005, Programme document on the Time-bound programme (TBP) for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour in El Salvador, Geneva. 

Ce document analyse les principaux aspects des pires formes de travail des enfants 
dans l’exploitation commerciale sexuelle et dans les plantations de canne à sucre. Il insiste 
sur la nécessité de lutter contre les problèmes sociodémographiques et les problèmes de 
genre lies au travail des enfants, et les implications du phénomène en hausse des familles 
monoparentales. Le chapitre 3.3 analyse les aspects liés au genre et souligne que les 
disparités au niveau de la scolarisation montrent que les garçons ont plus de 
reconnaissance sociale que les filles dans les familles en El Salvador. Les filles et les 
femmes représentent des groupes plus vulnérables face à la discrimination et à la violence. 
Ce programme a pour objectif d’intégrer le genre dans les campagnes de formation et de 
sensibilisation et dans d’autres domaines. Du moment que les organismes d’exécution 
sensibles à la dimension genre seront choisis en tant que partenaires, les activités seront 
organisées de telle manière que les femmes et les filles aient les mêmes opportunités de 
participer au même titre que les hommes et les garçons. Il souligne les différences qui 
existent entre les femmes et les filles. 

ILO/IPEC (1998): Trafficking in Children and Commercial Sexual Exploitation and 
other intolerable forms of child labour, Bangladesh Country Report, Geneva. 

Le rapport analyse le programme récent de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le trafic et 
l’exploitation des enfants dans le secteur de la prostitution et d’autres formes intolérables 
de travail des enfants» en Asie. Les bénéficiaires de ce programme sont les enfants âgés de 
moins de 18 ans, qui sont exposés au risque ou sont victimes de la traite. Les groupes 
cibles prioritaires sont les enfants les plus vulnérables (les enfants âgés de moins de 12 ans, 
les filles, les enfants issus de minorités ethniques et de groupes tribaux). Le rapport fait un 
large aperçu des causes de ce problème dans la région, et les diverses formes de travail des 
enfants qui sont victimes de la traite soit dans le pays ou au-delà de ces frontières 37. La 
section suivante analyse les diverses réponses au problème, notamment celle du 
gouvernement, l’engagement international et la législation en matière d’extradition et de 
non extradition (spécifique au pays). Il présente les diverses activités menées par les 
agences des Nations Unies, les ONG et les OI au Bangladesh et fait des recommandations 
en terme de programmes d’action. 

 
37 Le BIT a mandaté l’Association des femmes juristes du Bangladesh (BNWLA) pour préparer un 
rapport national mettant l’accent sur le trafic et l’exploitation des enfants. Cette organisation est 
aussi impliquée dans l’aide, la défense, le lobbying pour une législation en faveur des femmes et le 
secours et le rapatriement des femmes et des enfants victimes de traite. Le rapport utilise la 
définition adoptée par l’Alliance mondiale contre la traite des femmes (GAATW) en 1996, 
notamment tous les actes lies au «recrutement et/ou transport de personnes à l’intérieur ou à 
l’extérieur des frontières nationales pour le travail ou pour des services par des moyens de violence, 
les abus d’autorité ou la position dominante, la dette forcée, l’humiliation ou autre formes de 
coercition». 
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ILO/IPEC (2000): Prevention and Elimination of Commercial Sexual Exploitation of 
Children and Adolescents, part of the Technical Cooperation Programme, Paraguay, 
Geneva. 

Un enfant sur trois au Paraguay est actif économiquement. Malgré une éducation 
libre, seuls 70 pour cent des enfants ont accès à une éducation élémentaire, et seuls 25 pour 
cent ont reçu une éducation secondaire. La première partie du programme analyse les 
diverses initiatives pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants en Amérique du Sud 
et les domaines d’intervention actuels. La section 2 examine l’approche et la stratégie du 
programme. Les bénéficiaires directs sont les victimes – les mineurs de moins de 18 ans, 
alors que les bénéficiaires indirects sont les enfants des domaines d’intervention, les 
sociétés, les employés domestiques, etc., comme l’indique la section 3. Les autres agences 
telles que le ministère de la Justice, du Travail, de l’Education et de la Santé, et la police 
collaboreront pour leur application. En dernier lieu, la structure de gestion du projet, les 
objectifs de développement et les objectifs immédiats, les outputs et les activités, les inputs 
du projet, de même que le planning, le monitoring et l’évaluation sont aussi examinés. Le 
rapport présente les activités de l’IPEC dans la région, qui sont en rapport avec le projet 
des filles. 

ILO/IPEC (2000): Combating trafficking in children for labour exploitation in West 
and Central Africa: Report on a Sub-regional Workshop, Cotonou. 

Ce rapport était le résultat de l’atelier de travail qui a eu lieu au Bénin dans le cadre 
d’un projet financé par le département américain du Travail. Le projet était divisé en deux 
phases. La phase 1 portait sur les bilans opérationnels et fait une analyse de ce problème, 
l’objectif et les défis actuels de la traite des enfants. Celle-ci comporte un atelier de travail 
national, un rapport de synthèse au niveau sous-régional qui fait une synthèse des 
principaux résultats des neufs bilans opérationnels et une large diffusion de la stratégie des 
décideurs politiques. 

La phase 2 portait sur le volet application, celle-ci concerne les campagnes de 
sensibilisation, les actions de mobilisation, les programmes de prévention et de réinsertion. 
Ce rapport de synthèse était utilisé comme un document de travail durant la consultation 
sous-régionale réunissant les neuf pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. 

ILO/IPEC and NIRÁS (2002): Methodological Guidelines for Interventions against 
Commercial Sexual Exploitation of Children under the Time-Bound Programme to 
Eliminate the Worst Forms of Child Labour in Tanzania, Geneva. 

Ces guides ont été élaborés dans le cadre d’un exercice réalisé en début de l’année 
2002 pour élargir et renforcer le combat contre l’exploitation commerciale sexuelle des 
enfants en Afrique de l’Est. Même si ces guides ont été élaborés spécifiquement pour la 
République-Unie de Tanzanie, ils ont permis d’avoir des résultats dans le cadre d’une 
étude régionale dans des pays voisins (Kenya, Ouganda et Zambie). 

ILO/IPEC and NIRÁS (2002): Fighting Commercial Sexual Exploitation of Children: 
Study of Good Practice Interventions in Kenya, Tanzania, Uganda & Zambia, Synthesis 
Report. 

L’étude sur les bonnes pratiques relatives aux actions contre l’exploitation sexuelle 
commerciale des enfants était menée dans quatre pays: le Kenya, la République-Unie de 
Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie durant la première moitié de 2002. Ce rapport fait une 
synthèse et compare les résultats à travers les quatre pays. En outre, un rapport national 
spécifique est disponible pour chaque pays. 
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ILO/IPEC, Regional Office for Asia and the Pacific (1999): Towards Gender Equality 
in the World of Work in Asia and the Pacific, Technical report for discussion at the 
Asian Regional Consultation on follow-up to the Fourth World Conference on 
Women in Manila, Manila. 

Ce rapport fait une comparaison entre l’agenda de la Conférence de Beijing sur les 
femmes et les priorités de l’OIT. Le premier chapitre analyse brièvement la question de la 
traite des femmes pour le travail de même que la traite des filles. Les femmes migrantes 
sont souvent concentrées dans les occupations les plus vulnérables, surtout dans le travail 
domestique et dans le commerce de l’industrie du sexe, souvent en contradiction avec le 
projet migratoire et les législations du travail. Ce rapport souligne qu’il existe 70 millions 
de filles travailleuses en Asie. Le second chapitre analyse la législation actuelle en matière 
de protection et d’égalité, en se référant aux lois nationales et aux normes fondamentales 
de l’OIT concernant les femmes et les filles. Le troisième chapitre porte sur les 
développements institutionnels. Le quatrième chapitre présente les activités de l’OIT en 
matière de coopération technique en faveur des pays d’Asie et du Pacifique depuis 1994 
selon une approche genre. Le rapport fait une distinction entre les femmes et les filles. 

International Catholic Child Bureau, Asia (1997): The Child’s Inner and Outer World: 
A Study on the Phenomenology of the Child in Prostitution, A Report on the Action 
Research Phase of the Project, ICCB-ASIA with research assistance from ILO/IPEC. 

Cette étude détaillée était réalisée dans le but de mieux connaître les dimensions 
internes et externes de l’univers de la prostitution infantile à partir des points de vue 
exprimés par les enfants prostitués eux-mêmes. Elle vise à identifier les besoins des 
enfants au niveau de leur développement, émotionnel, social, mental et spirituel, besoins 
qui doivent être satisfaits à travers des stratégies, des projets et des actions en matière de 
santé possible. Cette étude adopte deux cadres théoriques qui sont utilisés comme des 
références dans l’enquête et l’analyse selon un modèle multidimensionnel qui considère 
l’enfant d’un point de vue holistique. Cette étude examine les expériences dans 
l’élaboration du modèle d’entretien, qui représente un domaine principal de l’enquête sur 
les dynamiques d’ensemble des répondants. Cette recherche présente les résultats de leurs 
perceptions, sentiment, vision du monde, stratégies d’adaptation, rêves et espérances, et 
leur expérience en tant que prostitués. Cependant, dans l’ensemble, elles considèrent que le 
monde les néglige, les rejette et les abandonne, et adopte une attitude de déni face à cette 
réalité. Cette étude basée sur les similarités et les différences dans les conditions de vie des 
garçons et des filles, fait des recommandations pour les interventions thérapeutiques et 
l’élaboration de politiques. Elle appelle, en outre, à une connaissance plus approfondie et à 
plus de partage des orientations philosophiques et des attitudes envers les victimes de la 
prostitution. 

Kamala, E.; Lusinde, E.; Mwaitula; M. (2001): Tanzania: Children in Prostitution: A 
Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Cette étude portait sur quatre zones urbaines (Ruvuma, Mwanza, Dar es-Salaam et 
Singida) où les enfants se retrouvent dans le secteur de la prostitution. Ce rapport est basé 
sur un échantillon de 250 filles âgées de 9 et 17 ans. Les enfants victimes de la prostitution 
en République-Unie de Tanzanie sont le plus souvent des filles, mais certains étaient des 
garçons 38; ces derniers représentent 2 pour cent du nombre total d’enfants interrogés. Les 
facteurs qui contribuent à une hausse des enfants dans l’exploitation sexuelle commerciale 
sont: la pauvreté, la culture (discrimination basée sur le genre, p. 37, la dot, les 

 
38 Les enfants impliqués dans la prostitution «étaient repérés soit entrain d’accompagner les filles 
ou travaillant isolément dans les ghettos, les rues, les bars et les hôtels touristiques». 
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croyances) 39, la famille monoparentale, l’influence des pairs, le manque d’opportunités 
d’emplois, le manque d’éducation, l’augmentation du nombre d’enfants travailleurs, le fait 
de devenir un orphelin, les abus physiques contre les enfants, les grossesses précoces, la 
migration urbaine, la demande (la demande du marche en matière de jeunes filles). Des 
solutions ont été suggérées, y compris le renforcement des capacités (sensibilisation des 
communautés pour les droits des enfants), le développement d’un système de crédit (pour 
la création de petites entreprises), un centre conseil, les mass media, l’usage des 
préservatifs, etc. Le dernier chapitre consiste en une recherche effectuée sur 31 enfants 
(27 filles) 40 travaillant dans le domaine de la prostitution à Stone Town à Zanzibar. Ces 
enfants étaient originaires de République-Unie de Tanzanie (51 pour cent), du Kenya 
(22 pour cent), d’Ouganda (9 pour cent) et seulement 3 pour cent sont originaires de 
Zanzibar. 

Kane J.; Augustin, L.M. (2001): Thematic Evaluation of ILO/IPEC Programmes in 
Trafficking and Sexual Exploitation of Children, Thailand, Philippines, Columbia, 
Costa Rica and Nicaragua; Thematic evaluation Report, April 2001, ILO/IPEC, 
Geneva. 

La question de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants en Asie et en 
Amérique latine est analysée dans ce rapport. Les similarités et les comparaisons entre les 
régions sont ressorties dans ce rapport seulement quand elles ont une validité au niveau 
méthodologique, parce que dans toutes ses régions la traite et l’exploitation sexuelle (TSE) 
est dans ses différents stades de développement. La TSE implique que la dimension genre 
soit reconsidérée non pas en considérant les filles/les femmes comme des bénéficiaires, 
mais en distinguant les besoins des filles et des garçons en tant que bénéficiaires, et, en 
particulier, en considérant le rôle aussi bien des hommes que des femmes comme étant les 
auteurs des abus et de l’exploitation. Cette distinction devrait être faite aussi bien au niveau 
analytique qu’au niveau opérationnel. Ce document dénonce l’utilisation d’un langage 
stéréotypé pour décrire la traite et l’exploitation sexuelle. Au-delà de la sensibilisation, les 
projets devraient promouvoir les systèmes où les personnes travaillent en équipe de deux 
pour faire le guet et pour protéger les enfants travailleurs contre les pressions à caractère 
sexuel. Ce document souligne la nécessité d’élaborer et de reconstruire une liste de projets 
réalisés par l’OIT/IPEC depuis sa création en 1992. Les propositions citées sont assez 
significatives dans ce rapport. 

Le Bach, D. (2002): Viet Nam: Children in prostitution in Hanoi, Hai Phong, Ho Chi 
Minh City and Can Tho – A rapid assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Les données sont extraites d’entretiens directs avec des enfants, des propriétaires de 
bordels, et des maquereaux dans quatre localités. Les résultats montrent que l’effectif réel 
des enfants victimes de la prostitution est inconnu. L’industrie du sexe opère plus souvent 

 
39 Un exemple certain de discrimination de genre: «Les parents tendent à ignorer les filles et à 
favoriser les garçons en les inscrivant à l’école. Ainsi, les filles finissent par ne rien faire et ont de 
faibles opportunités; en outre, elles se retrouvent dans la prostitution.» (p.37.) … La croyance 
culturelle que «les hommes âgés prennent soin de leurs filles. Les filles âgées de 12-16 ans, le plus 
souvent obligées de quitter l’école parce que les parents ont besoin de la dot, sont encouragées par 
leurs parents à se marier avec des hommes plus âgés.» (p. 5.) «De nombreuses filles assistent à des 
cérémonies initiatiques qui les initient comment entretenir un foyer et comment réaliser de bons 
actes pour la satisfaction sexuelle des hommes. Beaucoup de filles pratiquent cela pendant qu’elles 
sont encore jeunes.» (p. 32.) 

40  «Des enfants âgés de moins de 18 ans et des adultes de sexe masculin s’adonnent à la 
prostitution. Il semble que les enfants qui pratiquent la prostitution peuvent devenir impuissants, dès 
lors en ce moment à Zanzibar les enfants sont plus protégés par leurs parents que les filles ne le 
sont, du fait des effets négatifs à long terme de l’impuissance qui sont permanents chez les 
garçons.» (p. 44.) 
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au Viet Nam du Sud, où elle est plus tolérée par les autorités locales. Le niveau 
d’éducation des parents et des enfants est aussi très faible dans cette zone. Les enfants 
(presque entièrement des filles) aussi bien au nord comme au sud sont généralement âgés 
de moins de 13 ans, proviennent de familles larges et pauvres et, malgré leur 
reconnaissance de la valeur de l’éducation, ont abandonné l’école pour diverses raisons. Le 
rapport analyse la vulnérabilité des enfants à la prostitution et les facteurs de «pulsion» qui 
les entraînent dans la prostitution, son impact sur les enfants, la situation de l’industrie, etc. 
Le rapport conclut que la prostitution des enfants ne peut être combattue dans le cadre 
institutionnel et juridique actuel parce que c’est un problème social qui nécessite des 
programmes intégrés pour lutter contre ses causes profondes. 

Lim, L.L. eds. (1998): The sex sector: The economic and social bases of prostitution in 
Southeast Asia, ILO, Geneva. 

Ce livre analyse les fondements sociaux et économiques de la prostitution à partir 
d’études de cas en Indonésie, en Malaisie, au Thaïlande et aux Philippines. Il fait le lien 
entre la prostitution et les questions telles que l’emploi et les conditions de travail, la 
discrimination basée sur le genre et l’exploitation commerciale, et les droits humains 
fondamentaux surtout les enfants victimes de la prostitution. Une section spécifique est 
consacrée à la prostitution des enfants, qui est considérée comme une forme intolérable de 
travail des enfants. Il explique clairement la différence entre la prostitution des enfants et 
des adultes; entre la prostitution volontaire et la prostitution forcée. Les études de cas 
nationales portent sur: 

 l’exploitation des enfants par des acteurs sociaux privés et internationaux; 

 la perception d’une partie des enfants qui considèrent la prostitution comme leur 
unique stratégie de survie; 

 le recrutement des enfants par des enfants de même fratrie, les amis et autres enfants 
de la communauté; et 

 le taux élevé des orphelins et des familles monoparentales. 

Le chapitre 4 porte uniquement sur les caractéristiques des enfants (telles que l’âge, le 
sexe) qui sont impliqués dans la prostitution. Le chapitre 5 analyse l’environnement de 
travail des enfants, leurs heures de travail et leur revenu et les contraintes (exemple, les 
bastonnades, le refus des clients d’utiliser les condoms). Le chapitre propose des solutions 
y compris: le renforcement des capacités, les centres conseil, les fonds de prêt/crédit, la 
formation professionnelle, l’information et la sensibilisation, les campagnes des mass 
media pour l’utilisation du condom, et les activités sur le terrain. 

National Union of Workers in the Hotel, Restaurant and Allied Industries 
(NUWHRAIN) (2000): At your Service, Combating Child Labor in the Tourism 
Industry, NUWHRAIN-APL-IUF with publication assistance from ILO/IPEC, 
Manila. 

Cette publication a pour objectif l’élaboration d’une base de données sur le travail des 
enfants dans l’industrie touristique à travers des interviews approfondis et des groupes de 
discussion auprès de 500 enfants qui sont impliqués dans divers établissements de 
l’industrie touristique à Manille. Elle identifie cinq principaux groupes de travail au niveau 
de l’industrie: loisirs, hôtel, domestiques dans les restaurants, prostitution et groupes qui 
opèrent en plein air. Les données présentées portent sur les profils sociodémographiques, 
les conditions de travail, les expériences et les perceptions individuelles, parmi tant 
d’autres aspects. L’étude révèle que 88,4 pour cent des enfants interrogés ont abandonné 
l’école, 58,8 pour cent étaient des filles, et 77,4 pour cent apportent un soutien financier à 
leurs familles. L’âge moyen des enfants était de 17 ans, alors que le plus jeune était âgé de 
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7 ans. Ils travaillent de façon irrégulière et pendant de longues heures, du début du soir au 
petit matin le lendemain. L’étude souligne aussi que les conditions de travail des enfants 
dans l’industrie touristique sont épouvantables, ce qui les rend vulnérables aux abus 
sexuels, physiques, et verbaux de la part de leurs clients et de leurs employeurs. Ceux qui 
apparemment ont un travail intéressant sont aussi exposés au risque d’être attire par la 
prostitution. 

Ravaozanany, N.; Razafindrabe L.N.; Rakotoniarivo, L. (2002): Madagascar: Les 
enfants victimes de l’exploitation sexuelle à Antsiranana, Toliary et Antananarivo: une 
évaluation rapide, ILO/IPEC, Geneva (Madagascar: victims of sexual exploitation in 
Antsiranana, Toliary and Antananarivo: A rapid assessment). 

Ce rapport est une analyse qualitative et basée sur le genre sur l’exploitation sexuelle 
commerciale des filles et des garçons (CSEC) au Madagascar. Cette enquête a été effectuée 
dans trois villes, à Antsiranana, Toliary et à Antananarivo, bien connues par les Malgaches 
et les touristes comme des zones caractérisées par la fréquence de cette forme de travail 
des enfants. Cette étude est divisée en trois parties. La première partie analyse le contexte 
démographique, sanitaire, éducatif, économique et juridique de Madagascar, y compris 
l’aspect socioculturel de la sexualité. La pauvreté est la cause principale des abandons 
scolaires (là ou il existe quelques écoles). Le rapport insiste sur la combinaison entre les 
valeurs culturelles traditionnelles (relations sexuelles permissives) et nouvelles (besoin 
pour l’argent et la consommation) qui entraîne l’exploitation sexuelle commerciale des 
enfants. Dans la seconde partie de ce rapport, une analyse est faite sur comment 
l’environnement social (famille, pairs) et économique incite les filles et les garçons à aller 
à la recherche de l’argent facile et contribue à une banalisation des transactions sexuelles 
chez les enfants. Pour beaucoup d’enfants, aller à l’école et effectuer des corvées 
éprouvantes devient difficile entre 11 et 12 ans. En conséquence, ils sont naturellement 
portés à la prostitution, qui est, dans une certaine mesure, socialement tolérée, d’un accès 
facile et qui est une activité plus rémunératrice. La légitimation d’une telle activité est 
largement due à l’ignorance des parents des lois et des droits de protection des enfants. 

Les facteurs qui déterminent l’entrée des enfants dans le CSEC sont résumés dans ce 
rapport: les relations entre les enfants, l’environnement et l’entrée facile dans le milieu de 
la prostitution, l’attitude permissive de la communauté et des parent, et finalement la non 
application de la loi. En dernier lieu, l’évaluation rapide (en abrége RA) fait des 
recommandations pour limiter les conséquences du CSEC à Madagascar, y compris 
l’information sur les dispositions juridiques en cours pour la protection des enfants et pour 
l’accès aux ressources financières et/ou matérielles chez les filles vulnérables. 

Stirling, S. (2001): The Role of Employers and Workers’ Organizations in Actions 
Against the Worst Forms of Child Labour, Including the Trafficking of Children into 
Labour and Sexual Exploitation, a background paper for the ILO-Japan Meeting on 
Trafficking of Children for Labour and Sexual Exploitation, Manila. 

Ce document a pour objectif d’évaluer l’action possible des organisations des 
travailleurs et des employeurs contre la traite dans trois pays: la Thaïlande, le Népal et les 
Philippines. Ce document analyse la traite selon la perspective des droits de l’homme et, 
par conséquent, la traite peut être analysée à travers les normes fondamentales de l’OIT sur 
le travail. Ce document souligne que les filles semblent être plus vulnérables à la traite et à 
l’exploitation sexuelle que les garçons; et que le mariage précoce des filles pourrait 
constituer une légitimation des activités sexuelles. La mobilisation sociale, avec le soutien 
des syndicats et des employeurs, peut être un tremplin pour les organisations dans les 
communautés et les familles, ce qui peut permettre d’annihiler les possibilités de traite 
dans l’industrie du tourisme, et de renforcer la récupération et la réinsertion des enfants 
victimes de la traite. 
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Selon ce rapport, les approches à long terme telles que l’amélioration du statut des 
femmes, doivent être élaborées, en particulier dans le domaine des alternatives 
économiques. Les femmes qui ont suffisamment de revenu sont moins contraintes à vendre 
leurs filles. Une grande mobilisation des travailleurs et des employeurs contre la traite des 
enfants peut être encouragé, suivant quatre stades: la recherche, les politiques et les plans 
de développement, les actions et les évaluations a prendre. 

Publications et matériels d’information de l’OIT/ IPEC 
portant sur le travail des filles en Amérique centrale (2000-2003) 

OIT/IPEC: Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. Síntesis Regional. Elaborado por Bente Sorensen y María Cecilia Claramunt, 
Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, 2003. 
OIT/IPEC: Explotación Sexual Comercial. Guía de trabajo para proveedores/as y encargados/as de 
servicios dirigidos a personas menores de edad víctimas. Elaborado por María Cecilia Claramunt, 
Consultora, Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de 
edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, 2003. 
OIT/IPEC: Explotación Sexual Comercial. Documentos de Trabajo. Reflexiones sobre Programas de 
Atención a Víctimas. Compilado por OIT/IPEC, Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, 
2003. 
OIT/IPEC: ¡Ya es hora! Alto a la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Boletín 
temático No. 1: Programas de atención directa con enfoque de derechos humanos para personas menores de 
edad víctimas de explotación sexual comercial. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, mayo 
de 2003. 
OIT/IPEC: ¡Ya es hora! Alto a la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Boletín 
temático No. 2: El tráfico de personas menores de edad con fines de explotación sexual comercial. Proyecto de 
Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, San José, junio de 2003. 
OIT/IPEC: Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Guatemala. Investigadores 
Ramón Cadena, Carlos Peralta Chapetón y Sergio Fernández Morales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de 
edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana de OIT/IPEC, San José, 2003. 
OIT/IPEC: La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Una 
evaluación rápida. Investigadoras: Zoila González de Innocenti y Cintia Innocenti, Proyecto de Prevención y 
eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana de OIT/IPEC, San José, 2002. 
OIT/IPEC: Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Honduras. Coordinadora de la 
investigación Mirta Kennedy de CEM-H. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana de OIT/IPEC, 
San José, 2002. 
OIT/IPEC: Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua. Coordinadora de 
la investigación Rosamaría Sánchez Lang de MUPADE. Proyecto de Prevención y eliminación de la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana de OIT/IPEC, San José, 2002. 
OIT/IPEC: La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Panamá. Coordinadora de 
la investigación: Enriqueta Davis, Instituto de la Mujer, Universidad de Panamá. Proyecto de Prevención y 
eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana de OIT/IPEC, San José, 2002. 
OIT/IPEC: Explotación sexual comercial de personas menores de edad en República Dominicana. 
Coordinadores de la investigación Francisco Cáceres, Leopoldina Cairo y Antonio de Moya de PROFAMILIA. 
Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana de OIT/IPEC, San José, 2002. 
OIT/IPEC: Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad en Costa Rica. Coordinadora de 
la Investigación María Cecilia Claramunt, Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual 
comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana de OIT/IPEC, 
San José, 2002. 
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OIT/IPEC: De victimarios a víctimas: los verdaderos responsables de la explotación sexual comercial de 
personas menores de edad. Recomendaciones para los medios de comunicación. Elaborado por Thaís 
Aguilar, Periodista y Consultora, Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de 
personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, San José, 2002. 

OIT/IPEC, UNICEF. Ojos bien cerrados. Manual de tratamiento periodístico para los casos de 
explotación sexual de personas menores de edad. Elaborado por Thaís Aguilar, Periodista y Consultora, 
Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 2001. 

OIT/IPEC: Taller Regional para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes en América Central y República Dominicana: Apoyo a las estrategias y 
planes de acción. Memoria. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de 
personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 2001. 

OIT/IPEC: Caminos hacia la prevención y la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en Centroamérica y República Dominicana. Proyecto de Prevención y eliminación de 
la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, 2001. 

OIT/IPEC/UNICEF/INAMU/FUNDESIDA/CONACOES. La explotación sexual es un delito en Costa Rica. 
Implicaciones de la Ley contra la Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad. elaborado por 
Ivannia Monge y Adina Castro, 2000. 

OIT/IPEC/INAMU/Ministerio de Justicia y Gracia /FUNDESIDA/UNICEF. La Policía frente a situaciones de 
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: Manual para facilitadores de talleres de 
capacitación, 2000. 

Vidéos et autres matériels d’information 

Video La Sombra de la Región: Producido en el marco del Proyecto de Prevención y eliminación de la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, 2003 (16 minutos/español e inglés) 

Video La Flor Amarga: Producido en el marco del Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación 
sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 2001 
(español e inglés) 

OIT/IPEC: Brochure Proyecto: ¡Ya es hora! Alto a la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores 
de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, 2002. 

OIT/IPEC: Afiche. Proyecto de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas 
menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicanadel Proyecto Explotación Sexual 
Comercial, 2002. 

Livres 

Altink, S. (1995): Stolen lives. Trading Women into Sex and Slavery, Scarlet Press, 
London. 

Ce document est une enquête journalistique sur le trafic des femmes pour la 
prostitution à petite et à grande échelle. Le livre présente les diverses caractéristiques de la 
prostitution et son évolution dans l’industrie du sexe dans son ensemble. A travers divers 
exemples, cette étude décrit le schéma de la transaction des femmes et le lien avec le 
travail domestique. L’auteur fait une observation importante: la plupart des femmes 
victimes de la traite sont considérées par les autorités plus comme des immigrants illégaux 
que comme des réfugies, et il est dès lors difficile pour elles d’apporter des preuves 
montrant la culpabilité des trafiquants. Le chapitre 4 décrit les Pays-Bas comme un centre 
d’intérêt pour la recherche, mais les stratégies utilisées par les trafiquants s’appliquent à 
celles utilisée dans la plupart des autres pays. Les chapitres 5-11 comportent des études de 
cas avec des données sur le trafic dans ces autres régions. Les chapitres 12 et 13 examinent 
le cas des travailleurs domestiques contraints à la prostitution. Le chapitre 14 présente les 
conclusions. 
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Barnitz, L.A. (1998): Commercial Sexual Exploitation of Children-Youth involved in 
prostitution, pornography and sex trafficking, Youth Advocacy Programme 
International (YAP-I), Washington, DC. 

Cette brochure est la troisième d’une série sur les aspects internationaux de la 
jeunesse. Elle analyse les abus dégradants et odieux infligés aux enfants qui sont les 
victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. Ce livre est consacré uniquement aux 
abus infligés aux enfants qui sont impliqués dans la prostitution, la pornographie et la traite 
à des fins d’exploitation sexuelle et ne porte pas sur la question du commerce de l’industrie 
du sexe. Le trafic sexuel est le commerce du sexe le moins connu. L’opinion publique est 
plus familiarisée avec le trafic de la drogue et des armes d’une région à une autre. Ce qui 
est moins connu c’est que les femmes et les jeunes filles sont aussi victimes de la traite. 
YAP-I souligne que tous les enfants qui sont victimes d’exploitation sexuelle, que ce soit 
dans les maisons et dans les écoles ou dans les hôtels et les bordels en sont des victimes. Il 
est nécessaire de faire une estimation globale du nombre d’enfants impliqués dans 
l’exploitation commerciale sexuelle et de voir si le nombre a augmente dans le passé. Ces 
statistiques (que certaines organisations ont publiées) sont peu fiables. Le livre aussi 
souligne quelques circuits mondiaux de la traite (p. 7) et identifie les acteurs économiques 
qui y sont impliqués. 

Bautista, V. et al. (2000): Surviving the Odds: Finding Hope in Abused Children’s Life 
Stories, Save the Children-UK and the Centre for Integrative and Development 
Studies, London. 

Ce livre est le résultat de la recherche sur la résilience psychologique des enfants, en 
utilisant les histoires de cas de 25 enfants interrogés qui ont été victimes d’abus physiques, 
émotionnels, sexuels ou d’abus liés au travail. Il analyse aussi la signification que devrait 
revêtir le concept de base en rapport avec le travail des enfants, dans le but de rechercher 
les concepts indigènes et les méthodes psychosociales pour aider les enfants victimes 
d’abus à se remettre de leurs expériences traumatisantes. Avec le concept de ’résilience’, le 
livre apporte une nouvelle perspective pour aborder la question des enfants victimes 
d’abus. Il tient compte des cas d’enfants, principalement les filles, qui n’étaient pas en 
mesure de se remettre du traumatisme subi dans leur lieu de travail dans le passé. Les cas 
analysés étaient classés en quatorze thèmes liés à la résilience, ces exemples concernent: 
l’acceptation des difficultés et l’ajustement par rapport aux demandes dans des situations 
difficiles; une approche efficiente face à des problèmes majeurs; et une capacité de résister 
à la tentation et de travailler dans l’autodiscipline. Il remet en cause les méthodes 
conventionnelles pour décrire les enfants victimes d’abus de même que les moyens 
d’application des programmes d’action qui ont été «mis à l’essai et testés». 

Bruce, F. (1996): Children and Prostitution: Don’t Give Up on Me, International 
Catholic Child Bureau, Geneva. 

Cette brochure est divisée en quatre parties: la partie I définit la prostitution des 
enfants. La perspective des auteurs est que le problème de la prostitution des enfants et de 
la pornographie se rapporte plus aux adultes qu’aux enfants, car il s’explique par un 
manque de volonté politique, un manque de respect pour les enfants, une absence 
d’opportunités de travail et d’éducation, une absence d’application stricte des lois, et de la 
pauvreté. La partie II porte sur les enfants victimes de la prostitution (exemple, sexe, âge, 
prostitution forcée ou volontaire), et analyse ses causes. Quelques estimations sont aussi 
fournies sur le nombre d’enfants victimes de la prostitution. La partie III présente les 
stratégies pour la réinsertion et des informations sur un choix aléatoire de projets de 
réinsertion suite à l’enquête ICCB sur les projets effectués en 1992; elle comporte des 
informations sur l’histoire, les objectifs, la méthodologie et les résultats. La partie IV 
examine quelques politiques et actions à mettre en œuvre pour apporter des solutions au 
problème de la prostitution des enfants. La partie II de la brochure est utile pour connaître 
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les raisons de la prostitution des enfants et fournit des exemples à travers tout le monde. Le 
livre ne fait pas de distinction entre les filles et les garçons. 

Campagna, D.S.; Poffenberger, D. L. (1988): The Sexual Trafficking in Children, 
Auburn House, Dover. 

Ce livre analyse la prostitution aux USA, que les auteurs qualifient de ’traite 
sexuelle’. Ce livre montre comment les enfants se retrouvent dans la prostitution et 
comment ils sont contraints à y rester. Ce document s’intéresse à la prostitution forcée et 
aux rapports d’exploitation entre le maquereau et la prostituée, qui s’applique seulement 
aux femmes. L’accent est mis sur les ménages en difficulté et la façon dont les maquereaux 
peuvent exploiter cette situation et mettre un enfant dans une dépendance psychologique. 
Le portrait est vraiment peu reluisant: les enfants soit en sortent morts, quelquefois tués par 
leurs maquereaux ou par leurs clients, ou ils ont émotionnellement peur que la réinsertion 
soit possible. Le livre souligne que plus de 1,2 million d’enfants sont victimes 
d’exploitation sexuelle (cela inclut-il l’inceste par exemple?) sans mentionner la source de 
cette statistique. Ce livre met aussi l’accent sur les abus infligés par les parents qui 
souvent, c’est connu de tous, vendent leurs enfants. La pornographie infantile est aussi 
analysée ainsi que le rôle des gangs en motocyclette dans la prostitution des enfants- un 
sujet qui n’a pas été traité ailleurs. La dernière section de ce livre porte sur les réseaux 
sexuels internationaux, sur l’adoption et l’importation de la pornographie infantile, mais 
fait un survol très rapide de cette question. 

CECRIA Reference Centre for Studies, Actions in favour of children and adolescents 
(1996): Sexual Exploitation of Children and Adolescents in the America, Brasilia. 

Ce livre fait une synthèse de toutes les activités réalisées lors du Séminaire contre 
l’exploitation des enfants et des adolescents en Amérique, présente l’histoire, les concepts, 
les objectifs et la méthodologie. L’objectif de ce livre est aussi de proposer des alternatives 
pour l’élaboration de politiques publiques pour développer les projets par les organisations 
gouvernementales aussi bien que les ONG – dans le but de renforcer les instruments 
nationaux et internationaux contre l’exploitation sexuelle des enfants. Les chapitres dans 
ce livre sont rédigés dans le but de renforcer les centres privés et publics pour mener des 
actions au Brésil et aux USA, de manière à ce que le forum organisé par la société puisse 
contribuer à l’élaboration des politiques publiques. Le chapitre 4 établit le lien entre la 
prostitution et le Sida chez les jeunes filles, et entre les instruments juridiques 
internationaux, la sécurité publique et les mécanismes d’application de la loi dans le cadre 
de ce processus. 

Davis, J. (1993): Prostitution: An International Handbook on Trends, Problems and 
Policies, Greenwood Press, Westport, Connecticut. 

Ce manuel fait une analyse internationale de la prostitution féminine, chaque chapitre 
analyse en détail le problème dans divers pays, présente les normes sociales et juridiques, 
les stratégies d’intervention et les recommandations. Les pays choisis sont le plus souvent 
des pays développés notamment: l’Australie, le Canada, l’Angleterre et l’Ecosse, 
l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Brésil, la Chine, la Norvège, le Portugal, le 
Singapour, Taiwan, Chine, les USA, le Viet Nam et la Yougoslavie. Une sélection 
bibliographique, utile pour les études spécifiques nationales, est présentée à la fin. Les 
thèmes analysés sont le SIDA, considéré comme une épidémie et un problème de santé 
publique, la prostitution des enfants, la victimisation des jeunes prostitués, les mouvements 
politiques de soutien aux prostitués, le tourisme international et les mouvements sociaux 
engagés pour le changement. 

Les approches sont variées et représentent différentes perspectives (et quelquefois 
conflictuelles): féministe, historique, administrative, juridique, critique, la réinsertion, et 
reflètent le contexte culturel dans lequel les idéologies traditionnelles peuvent être 
combinées avec la conception moderne sur les droits des femmes.  
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Flowers, B.R. (1998): The Prostitution of Women and Girls, McFarland Publishers: 
Jefferson, North Carolina. 

Le livre examine les aspects de la prostitution aux Etats-Unis et en dehors. Il analyse 
en profondeur l’exploitation sexuelle des filles. La partie I est consacrée d’abord aux 
définitions et aux formes de prostitution et de prostituées, y compris la prostitution des 
enfants. Ensuite, cette partie analyse le volume de la prostitution et les théories qui tentent 
d’expliquer ce phénomène. Cette partie identifie aussi le lien entre le sida et les différentes 
formes de prostitution, y compris la prostitution des adolescentes. La partie II met l’accent 
sur l’ampleur de la prostitution, sur les call girls, aussi bien que sur l’usage de la drogue, 
les activités criminelles perpétrées par les prostitués et leur victimisation. Il s’ensuit une 
discussion avec une adolescente prostituée notamment sur l’ampleur et les caractéristiques 
de la fille prostituée dans la partie III. 

La partie V est consacrée à la prostitution en dehors des Etats-Unis, dans des pays tels 
que la Thaïlande, le Japon, la Fédération de Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas, et 
l’Australie. Le chapitre 22 porte sur la situation internationale de la prostitution des enfants 
et de ses causes. Les pays étudiés ici sont le Canada, le Brésil, l’Inde et le Japon. Les deux 
derniers chapitres de ce livre analysent l’impact de la prostitution sur la transmission du 
SIDA au niveau international et les efforts menés pour combattre l’exploitation sexuelle 
des femmes et des enfants. 

Home Office U.K (1996): Action against the Commercial Sexual Exploitation of 
Children – Report by the Government of the United Kingdom, London. 

Ce rapport est divisé en quatre parties: la partie 1 est l’introduction; la partie 2 analyse 
la réponse du gouvernement du Royaume-Uni à l’agenda d’action présenté pour adoption 
par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La partie 3 
contient le rapport du gouvernement du Royaume-Uni sur l’application de la 
recommandation no R (91) 11 du Conseil de l’Europe. La partie 4 explique les procédures 
légales d’extradition au Royaume-Uni. Ce rapport est un outil précieux pour les autres 
gouvernements, pour l’extradition des nationaux britanniques (ou autres) à partir du 
Royaume-Uni du fait d’offenses sexuelles infligées aux enfants. 

Kempadoo, K.; Doezema, J. (eds.) (1998): Global Sex Workers: Rights, Resistance and 
Redefinition, Routledge, London. 

Ce livre est un recueil détaillé de textes sur la prostitution, le travail forcé ainsi que 
d’autres thèmes tels que les migrations féminines, les mutations dans les droits des 
travailleurs de l’industrie du sexe, l’évolution en terme de débat et de conceptualisation du 
sujet. Le premier chapitre de la partie I analyse les positions soutenues par la Convention 
des Nations Unies et les campagnes internationales contre la prostitution en soulignant que, 
du XIXe siècle à la moitié des années quatre-vingt, le débat était dominé par une 
perspective abolitionniste de la prostitution. Les chapitres suivants examinent cet aspect 
plus en détail en analysant les conventions et les lois contre l’exploitation sexuelle des 
enfants. 

La partie II analyse les mouvements transnationaux et l’industrie du tourisme. Elle 
souligne que le nouvel accord global implique des passages transfrontaliers à l’intérieur et 
entre les nations en développement, largement dépendants de la main-d’œuvre féminine. 
Les premiers chapitres analysent le travail de l’industrie du sexe en Afrique de l’Ouest, en 
Asie et aux Caraïbes. Les deux derniers chapitres traitent plus en détail le tourisme sexuel 
en Thaïlande et à Cuba. 

La partie III traite des organisations de travailleuses et travailleurs de l’industrie du 
sexe au niveau mondial, en citant des exemples. La partie IV comporte des documents sur 
la prévention du SIDA et le renforcement des capacités des travailleuses et des travailleurs 
de l’industrie du sexe et analyse quatre projets majeurs de prévention au Brésil, au 
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Sénégal, dans l’Union européenne et en République dominicaine. Les diverses stratégies 
d’intervention ayant abouti servent d’exemples de travail pour l’avenir dans ce domaine. 
Le livre s’achève sur une intéressante bibliographie sur la question. 

Khan, S. (1993): Exploitative Prostitution: A surreptitious denial of human rights. 
Mimeo, Anti-slavery International, London. 

Le livre étudie la prostitution forcée, partant de là, ce livre n’étudie pas les cas où les 
enfants choisissent volontairement d’entrer «dans le jeu» pour des raisons autres que celle 
d’échapper à la pauvreté ou à l’emprise du milieux du vice. L’auteur soutient que 
l’intensification de ce phénomène montre l’incapacité des nations à limiter de façon isolée 
ce phénomène à travers la législation actuelle et d’autres politiques. L’auteur recommande 
un recours aux instruments juridiques internationaux et à d’autres politiques. L’enquête est 
réalisée à travers huit stades, pour examiner l’évolution des instruments des droits de 
l’homme à l’origine de la convention no 149, pour déterminer les formes, l’ampleur et les 
causes de la prostitution forcée, pour le relier à l’esclavage et pour examiner la protection 
qui en est la conséquence dans le cadre des droits de l’homme. 

Moreno, A. (2001): La Explotación Sexual Infantil en Paraguay, BECA, Equipo 
Técnico. Ed. Amar: Asunción (The Sexual Exploitation of Children in Paraguay). 

Ce livre porte sur la prostitution des enfants aux dans les villes d’Asunción, Ciudad 
del Este, Hernandarias et de Presidente Franco Paraguay. Ce livre est divisé en quatre 
parties: 

1) le cadre conceptuel, où les auteurs tentent de clarifier les notions clé utilisées dans ce 
document; 

2) le contexte du Paraguay, où les aspects sociaux, économiques, politiques et 
institutionnels sont analysés pour une meilleure connaissance de ce problème; 

3) le diagnostic de l’exploitation sexuelle des enfants au Paraguay, en se basant sur des 
données qualitatives et quantitatives; et 

4) les différentes propositions d’intervention dans le champ de la prévention et de 
l’éradication de ce phénomène, et la réinsertion des enfants victimes de l’exploitation 
sexuelle. 

Ce livre, en tant que catalyseur du débat, permet d’avoir une analyse approfondie du 
problème au Paraguay et propose des idées réalistes sur la manière d’éradiquer 
l’exploitation sexuelle des enfants. 

Seabrook, J. (2000): No hiding place – Child sex tourism and the role of extraterritorial 
legislation, ECPAT Europe Law Enforcement Group Amsterdam, in association with 
Zed Books, London. 

Ce livre montre que la législation extraterritoriale peut être un puissant facteur pour 
restreindre les activités des abuseurs d’enfants qui partent dans des pays économiquement 
pauvres pour retirer des avantages sexuels des enfants victimes de la pauvreté. Le livre 
examine l’ampleur de ce phénomène, qui implique les abuseurs qui se déguisent en 
touristes et partent en voyages dans des pays où les enfants sont particulièrement 
vulnérables. Les abuseurs sont des hommes en provenance d’Europe, des USA et du Japon 
qui visitent le tiers-monde et les pays de l’Europe de l’Est pour pouvoir abuser 
sexuellement des jeunes enfants. Le livre examine la coopération internationale entre les 
pays pour l’élimination de cette pratique, dans laquelle de nombreux pays – y compris les 
USA, le Japon, la Thaïlande et certains pays en Europe – ont accepté une entraide 
judiciaire pour poursuivre et arrêter leurs citoyens pour ces délis même lorsque ceux-ci 
sont effectués en dehors de leurs frontières. En mettant en évidence ces quinze études de 
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cas juridiques, le livre montre comment le processus a été initié, et explique le rôle des 
ONG. Il contient les exemples de poursuites judiciaires qui ont réussi mais indiquent les 
obstacles qui persistent au niveau de l’utilisation des instruments juridiques pour mettre à 
fin aux abus contre les enfants. Ce livre est utile pour les travailleurs sociaux et pour les 
chercheurs pour les sensibiliser sur ce problème et sur les nouvelles voies pour y faire face. 

Svedin, C.G.; Back, K. (1996): Children Who Don’t Speak Out – About children being 
used in child pornography. Save the Children, Stockholm (Rädda Barnen). 

Ce livre porte sur une définition, l’historique, et la législation sur la pornographie des 
enfants (le tout très brièvement). Il fait ensuite une synthèse de l’enquête sur la 
pornographie des enfants et la prostitution des enfants en Suède, dans le but d’établir un 
profil général des enfants victimes de l’exploitation en Suède et d’étudier comment les 
enfants perçoivent l’application de la loi par les autorités dans les cas de pornographie des 
enfants. Les résultats obtenus sont importants, y compris les résultats suivants: la relation 
entre l’enfant et le coupable de l’abus, la période d’abus, les actes sexuels liés à l’abus, les 
investigations de la police effectuées chez les enfants, les enquêtes de la police faites au 
niveau des coupables de l’abus, la santé psychosociale des enfants, l’enfant dans la 
procédure judiciaire, etc. Le livre est destiné à ceux qui s’intéressent à la recherche en 
particulier sur la prostitution des enfants en Suède. L’étude est limitée du fait qu’elle est 
basée sur un effectif total de 16 personnes. 

Swartele, F. (1997): The price of lamb: Sex-tourism and the abuse of children, ECPAT 
International, Bangkok. 

Ce livre analyse l’industrie du sexe en tant que branche du tourisme d’affaire. Les 
chapitres I et II citent diverses sources statistiques disponibles, principalement de l’Asie de 
l’Est et du Sud-Est. L’auteur apporte des indications sur les routes où la vente des enfants a 
lieu, quelquefois (selon la disponibilité des données) en désagrégeant les données selon le 
sexe féminin et masculin avec les estimations approximatives de l’ECPAT (en français, 
Action pour la fin de la prostitution des enfants dans le tourisme en Asie) (p. 42). Ce livre 
analyse la croissance de ce secteur, il en ressort cinq causes principales 41:  

 le modèle néolaisser faire du capitalisme et du libre marché; 

 le sexe comme une commodité et comme une manifestation de la domination 
masculine; 

 le pouvoir des adultes sur les enfants; la discrimination et le racisme basés sur 
l’ethnie; 

 la corruption des autorités; et 

 les crimes organisés. 

Le chapitre III étudie la prostitution et ses dimensions en relation avec le sida. Le 
chapitre IV analyse les changements historiques au niveau de la croissance économique et 
leur impact dans l’exploitation des enfants. 

La partie II comporte des études de cas, une analyse du Sommet social mondial sur le 
développement social au Copenhague (1995), et le travail réalisé par ECPAT dans ce 
domaine. Ce livre est complété par une bibliographie détaillée. 

 
41 Celles-ci ont été identifiées par une étude antérieure de l’ECPAT. 
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Thompson, S.C. (1998): Directory of organizations working in the field of sexual 
exploitation of children, Henry Dunant Institute, Geneva. 

Cet index a été publié par l’Institut Henry Dunant (HDI), qui a réalisé des études, des 
recherches, des formations et des instructions concernant tous les domaines de la Croix-
Rouge et des activités du Croissant-Rouge. Cet index contient des références des 
organisations engagées dans la coopération et les relations entre les pays, les ONG et 
d’autres parties intéressées à la question de l’exploitation sexuelle commerciale des 
enfants. 

Truong, T.-D. (1990): Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast 
Asia, Zed Books, London. 

La partie II inclut le chapitre 4 «Gender relations and prostitution in Thailand» et 
d’autres thèmes, tels que la polygamie et la prostitution, et les diverses lois, telles que la loi 
sur les maladies vénériennes et le Code pénal sur le rapt et la prostitution des enfants 
(pp. 154-155). La section «Power and Production in Prostitution» du chapitre 5 de la 
partie II analyse le développement de l’industrie du loisir, en parallèle avec celui de 
l’utilisation de la violence pour obtenir un tel travail. Les statistiques sont analysées, et il 
est à souligner qu’un nombre inconnu de filles sont vendues comme esclave forcé de la 
prostitution par leurs parents pour rembourser leurs dettes. Les intérêts liés au travail des 
enfants sont aussi analysés. En dernier lieu, la section se penche sur les implications du 
sauvetage des enfants prostitués, et présente un tableau très sombre. Les enfants prostitués 
sauvés de la prostitution font face à des accusations de crime, sont stigmatisés et sont 
victimes de handicap social, et continuent de faire face à plusieurs formes de violence 
(pp. 181-186). Certaines données sont dépassées, cependant le livre présente des codes 
juridiques utiles. Du fait qu’il ne concerne pas les enfants, il est conseillé de ne pas lire 
intégralement tout le livre, mais seulement les pages soulignées qui sont consacrées à la 
situation des enfants. 
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Section 5. 
La traite 

Introduction 

La traite est définie dans cette étude, selon l’OIT, comme le recrutement et/ou le déplacement des 
enfants entre des pays ou à l’intérieur de pays en recourant à la violence, à la menace de violence, à 
l’humiliation, à la coercition ou à l’endettement forcé. La traite et l’exploitation commerciale sexuelle sont dues 
aux facteurs économique, social, culturel, démographique et politique, tels que la consommation accrue, le 
chômage, l’analphabétisme des mères de famille, la crise de la famille, les discriminations basées sur le genre, 
les pratiques traditionnelles de mariage, le manque de transparence de la police et le manque de volonté 
politique et de ressources. 

Les discriminations basées sur le genre sont considérées pour une large part comme la cause de la traite 
des filles. Les discriminations basées sur le genre commencent dès l’enfance et affectent surtout les filles. Les 
filles ne peuvent accéder à l’éducation de base, ce qui fait qu’elles ont peu d’opportunités d’emplois et souvent 
manquent de confiance. Souvent après le mariage, la belle sœur détient le pouvoir et le statut le plus faible 
dans le ménage. 

Documents/rapports 

Adihou, A.F. (1999): Resumé du rapport sur le trafic des enfants entre le Bénin et le 
Gabon. Anti-Slavery International with Enfants solidaires d’Afrique et du monde 
(ESAM), London (Summary of the report on child trafficking between Benin and 
Gabon). 

Ce rapport est basé sur des entretiens auprès de 884 personnes, dont 654 au Bénin (un 
pays d’origine des enfants victimes de la traite) et 230 au Gabon (un pays de destination de 
ces enfants). Les personnes interrogées concernent à la fois les enfants qui ont été victimes 
de la traite aussi bien que les autres qui ne le sont pas, les parents biologiques des enfants 
victimes de la traite, les dealers, les familles hôtes, et les autorités publiques. La pratique 
du placement d’enfants victimes de la traite dans d’autres familles en vue de les faire 
travailler est actuellement en recrudescence malgré l’existence de multiples restrictions 
juridiques, du fait que les trafiquants s’organisent pour avoir l’accord parental par la 
persuasion. L’origine culturelle de cette pratique de placement est renforcée par les 
conditions locales et la modernisation, et ce rapport montre que la législation à elle seule 
ne peut changer la situation. 

Anti-trafficking Programme (ATP) (2001): Change Questionnaire, London. 

Ce document est un questionnaire rédigé par l’ATP pour gérer une base de données 
sur les organisations (locale, nationale ou internationale) impliquées dans la lutte contre la 
traite dans le cadre des activités et des régions couverts par ce programme. Dans ce 
rapport, il existe des informations sur la typologie du pays (destination/origine), les buts de 
la traite organisée, les moyens, les procédures de recrutement, les nombres de 
femmes/filles victimes de la traite, les causes de ce phénomène, et le type de d’assistance 
en matière de prévention apporté. 

Caldwell, G.G.; Steinzor, S.; Steinzor, N. (1997): Crime and Servitude: An Exposé of 
the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States, A Report 
prepared by the Global Survival Network (GSN), Moscow. 

Ce rapport présente les résultats de deux années d’enquêtes réalisées par le GSN sur 
la traite des femmes provenant de la Fédération de Russie et des Etats nouvellement 
indépendants à des fins de prostitution. Ce rapport explique l’intensification de la 



 

110 EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 

prostitution par les défis économiques globaux, le déclin socio-économique du statut des 
femmes, les profits énormes des milieux d’affaire du gouvernement et, dans certaines 
circonstances, la complicité du gouvernement. Ce rapport insiste sur la nécessité d’apporter 
des solutions à ce problème aigu avec la collaboration des institutions de l’Etat et des 
ONG. Ce rapport révèle aussi qu’étant donné que la traite déborde les frontières nationales, 
une réponse transnationale est nécessaire. Des initiatives de collaboration doivent être 
menées entre les pays de destination de l’ancien bloc de l’Est, l’Asie, l’Afrique et 
l’Amérique latine et les pays de destination dans les régions les plus riches de l’Amérique 
du Nord et de l’Europe de l’Ouest. 

Tumlin, K.C. (2000): Trafficking in children in Asia: a regional overview, ILO/IPEC, 
Bangkok (Available on http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/ 
trafficking/downloads/jakarta.pdf). 

Les auteurs présentent une perspective régionale de la traite des enfants en soulignant 
l’ampleur du problème, les profils des enfants victimes de la traite, et les facteurs de 
répulsion et de pulsion à l’origine de cette situation. Les mécanismes de fonctionnement du 
système de la traite sont analysés et les profils des acteurs sont décrits. Il existe une 
littérature considérable concernant le cadre juridique et politique en Asie et les mandats et 
les programmes du gouvernement en exercice pour lutter contre le problème. Les 
recommandations soulignent la nécessité d’une coopération renforcée entre les pays, la 
nécessité d’élaborer, de réaliser des études et des recherches plus approfondies. Ce rapport 
souligne qu’il existe seulement un nombre limité de programmes davantage axé sur la 
traite que sur la prostitution. L’auteur souligne que la traite à des fins de travail forcé, par 
l’intermédiaire des gangs et de courses de chameaux, par exemple, est en recrudescence et 
des interventions sont nécessaires pour lutter contre ces autres formes. 

Coalition against Trafficking in Women - Asia Pacific (1996): Trafficking in Women 
and Prostitution in the Asia Pacific, Supported by the Caritas Fund, Quezon City. 

Ce livre analyse la situation mondiale du trafic des femmes et des filles 
principalement à des fins de prostitution. Après avoir défini d’abord la prostitution, ce livre 
présente ensuite ce commerce dans la région Asie-Pacifique et ses défis et 
développements. Comme les enjeux financiers de cette industrie mondiale du sexe se sont 
accrus, ils remettent en cause la position des féministes et considèrent le commerce du sexe 
comme un secteur économique à l’instar de toutes les formes d’emploi générateur de 
revenu pour les femmes. Le livre montre que cette poussée (le lobby proprostitution) en 
faveur de la reconnaissance de la prostitution en tant qu’option pour les femmes contribue 
à renforcer l’idéologie du privilège associé au sexe masculin et à consolider davantage les 
systèmes puissants basés sur l’exploitation des femmes et des filles. La question majeure 
est de savoir si la croissance et la reconnaissance des formes de commerce du sexe et de la 
prostitution compromet ou annihile les opportunités dans la lutte pour les droits des 
femmes. 

van de Glind, H. (2002): A process-based approach to combat trafficking in children 
and women: sharing preliminary experiences from an ILO-project in the Mekong sub-
region, ILO/IPEC, Bangkok. 

Ce document était présenté au deuxième Congrès contre l’exploitation commerciale 
sexuelle des enfants à Yokohama, en 2001. Il était choisi par le conseil préparatoire de la 
conférence comme l’un des projets de l’IPEC qui peuvent fournir des bonnes pratiques et 
une variété d’enseignements sur la traite dans la sous-région du Mékong. 



 
 

EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 111 

De Vries, S. et al. (2001): The Local Trafficking of Filipino Girls for Employment: The 
Case of Girl-Children Trafficked for Entertainment Work, Domestic Service and 
Factory Work, Philippine Institute for Labor Studies with research assistance from 
United Nations Children’s Fund (UNICEF), Manila. 

L’étude définit la traite des enfants comme un recrutement et un déplacement illégal 
des jeunes d’une région géographique à une autre par des méthodes d’humiliation, de 
violence, de menace, de kidnapping et d’autres actes similaires. Cette étude regroupe les 
diverses causes de la traite en trois catégories d’ensemble: économique, socioculturel et 
politique. Elle présente le profil sociodémographique et examine les expériences de 
24 filles victimes de la traite à des degrés divers du processus de la traite: 
recrutement/migration, emploi, retrait/secours et réinsertion/réintégration. L’échantillon est 
constitué d’enfants âgés de 14 et 17 ans provenant pour la plupart de la région de Visayas 
(au Sud de Manille) et ayant reçu des promesses de salaire gratifiant et un travail décent 
mais, qui au final, étaient placés d’amusements ou de loisir et dans les usines. Ces enfants 
font face à des conditions de travail difficiles et injustes, et sont victimes d’abus sexuel, 
physique et verbal de leurs employeurs ou de leurs clients. Cette étude souligne aussi les 
problèmes auxquels les enfants sont confrontés dans les résidences temporaires où ils sont 
hébergés. Cette étude recommande, entre autres, la réalisation de campagnes de 
sensibilisation communautaire, la mise en œuvre des Conseils de Barangay chargés de la 
protection des enfants (CBPE), le contrôle des points d’entrée et de sortie concernant la 
traite, et les restrictions administratives pour les activités de recrutement au niveau 
communautaire.  

Global Survival Network (1997): The trafficking of NIS women abroad: An International 
Conference in Moscow, The International League for Human Rights, Conference 
report, Washington, DC (http://www.ilhr.org/ilhr/reports/traffic/report.html). 

Le point principal de ce document de conférence porte sur les organisations 
criminelles «multiproduits», qui peuvent être impliquées dans le trafic de drogue, le vol de 
véhicules, le transport des étrangers irréguliers, la prostitution organisée, les entreprises de 
jeu de hasard et le blanchiment. C’est une entreprise très profitable pour le crime organisé. 
Ce rapport examine les diverses organisations qui peuvent être impliquées dans les 
transactions liées à la traite des femmes, c’est-à-dire les agences de recrutement, le 
transport et la distribution. Souvent, les femmes victimes de la traite sont aussi habituées à 
fournir des drogues illégales et à être impliquées dans d’autres crimes tels que le vol, la 
fraude et la complicité pour des crimes majeurs. La Division des Nations Unies sur la 
prévention des crimes et des activités criminelles a considéré que la traite des femmes et 
des enfants était similaire. Dans la plupart des cas, le consentement de la famille est acquis, 
sur la base de fausses promesses d’opportunités d’emplois et en échange d’un montant 
financier. En ce qui concerne l’échange de documents falsifiés pour les personnes victimes 
de traite illégale, le document recommande que l’application des lois pour combattre ce 
phénomène devrait être plus effective si l’on veut réussir à infléchir la courbe ascendante 
de ce commerce illégal. 

INCIDIN, Bangladesh (2002): Rapid assessment on trafficking in children for 
exploitative employment in Bangladesh, prepared for ILO/IPEC, Trafficking in 
Children in South Asia (TICSA) project, Geneva. 

Cette évaluation rapide analyse les causes et les conséquences du trafic des enfants au 
Bangladesh en utilisant des données collectées dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC sur le 
trafic des enfants en Asie du Sud (TICSA). 

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) (1999): Human rights in 
practice: A guide to assist trafficked women and children, Bangkok. 

Ce guide a pour objectif de servir d’outil de référence pour les organisations chargées 
de la promotion des droits des femmes et des enfants impliquées dans la traite des femmes 
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et des enfants, et est le résultat d’une action conjointe impliquant un nombre d’activistes de 
l’Asie du Sud-Est. Ce guide s’atèle à renforcer les efforts politiques et de lobbying des 
ONG pour influencer les politiques nationales et internationales pour la promotion des 
droits humains des personnes et toutes autres catégories sociales victimes de la traite. Ce 
guide est aussi disponible en bahasa burmese, en chinois, en indonésien, khmer, lao, thai et 
vietnamien. 

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) (1997): Handbook for Human 
Rights Action in the context of traffic in women, Results of a Workshop conducted in 
Bangkok (June 1996) with Foundation for Women, Bangkok. 

Cet atelier de travail a permis à 23 femmes activistes de 16 pays d’Asie et d’Europe 
de se familiariser avec les mécanismes des Nations Unies sur les droits de l’homme en vue 
de combattre la traite des femmes et de renforcer l’action politique aux niveaux national et 
international. Ce manuel fait la synthèse des discussions qui ont enregistré la participation 
de plusieurs activistes à l’atelier de travail sur les aspects principaux de la traite. Dans un 
sens, cet atelier indique une voie à suivre pour évaluer les causes et le mode d’utilisation 
des divers instruments de droits humains, y compris les procédures des Nations Unies. Cet 
atelier a pour objectif aussi de sensibiliser sur le dilemme des femmes victimes de traite 
(dont la plupart sont très jeunes), qui du fait des inégalités sexuelles au travail prévalant 
dans les foyers, dans la stratification sociale et dans les institutions judiciaires et de la 
recrudescence de la demande de main-d’œuvre à bon marché, sont confrontées à des 
situations de violence et d’injustice. 

Hirsh M. (1996): Plan of Action Against Trafficking in Women and Forced 
Prostitution, Council of Europe. EG (96) 2, Strasbourg. 

Cette étude est basée sur le travail et les conclusions du groupe de spécialistes sur la 
traite des femmes et de la prostitution forcée, et sur l’expérience belge de lutte contre le 
trafic des êtres humains. La partie 1 est une tentative de définition de la traite des femmes 
et une présentation des formes d’organisation qui créent des réseaux pour le commerce des 
femmes. La partie 2 insiste sur les recommandations faites par les Etats pour lutter contre 
la traite et la prostitution forcée. Les mesures socioéconomiques en faveur des victimes de 
la traite, les mesures administratives et le rôle de la police sont analysés dans la section 4. 
La nécessité d’une nouvelle convention internationale est examinée dans la section 4. A la 
fin de l’article, on trouve deux annexes (appendix). Le premier fait une synthèse de 
l’expérience judiciaire belge dans la lutte contre la traite des êtres humains, et la seconde 
est une synthèse des principales lois criminelles concernant les conventions internationales 
sur la traite. 

International Organization for Migration (IOM), Migration Information Programme 
(1995): Trafficking and Prostitution: The growing exploitation of migrant women from 
Central and Eastern Europe, Geneva. 

Cette étude préliminaire réalisée par l’OIM examine de manière systématique les 
causes et les raisons qui expliquent la recrudescence du nombre de femmes originaires de 
l’Europe centrale et occidentale victimes de traite en Europe de l’Ouest. La violence et 
l’exploitation subies par les femmes vont au-delà de l’exploitation subie par les autres 
femmes migrantes qui sont victimes de la traite. L’ampleur de ce phénomène reste 
méconnue cependant, du fait que rares sont les femmes qui sont préparées ou capables de 
déclarer à la police le déroulement réel des événements. La plupart des victimes sont âgées 
de moins de 25 ans. Les victimes provenant de pays en développement semblent plus âgées 
que la moyenne, et sont plus portées au mariage et à la procréation. Un pourcentage élevé 
de victimes était répertorié comme étant victime de chômage dans leur pays d’origine ou 
comme inactifs auparavant. Le recrutement de ces femmes était souvent informel, à travers 
des rencontres, mais une fois dans le pays de destination, de nombreuses femmes se sont 
retrouvées dans une situation de dette forcée vis-à-vis d’un trafiquant ou d’un gérant de 
club. La plupart des travailleurs, en particulier les adolescents, ont contacté des maladies 
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transmissibles et on notait des fréquences de problèmes de santé mentale. La santé mentale 
reste un grand problème ayant fait l’objet de peu d’études en Europe. Ce rapport explique à 
l’aide de statistiques l’ampleur des problèmes en Europe de l’Est et du centre. 

International Organization for Migration (IOM) (1999): Paths of exploitation: Studies 
on the trafficking of women and children between Cambodia, Thailand and Viet Nam, 
Geneva. 

Dans ce document, la série de cinq rapports d’études réalisés avec les partenaires de 
l’OIM en Asie est présentée. La recherche qualitative porte sur les enfants et les femmes 
travailleuses de l’industrie du sexe le long de la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, 
de même que sur le trafic entre et à partir du Cambodge et de la Thaïlande. Ce document 
comporte un rapport sur les immigrés illégaux en détention à Bangkok. Chaque rapport 
conclut avec un résumé sur les résultats et les recommandations pour les gouvernements et 
les organisations de soutien, y compris les recommandations sur les questions de SIDA, les 
facteurs économiques liés à la réinsertion, les questions de santé globale et le statut des 
travailleuses et travailleurs migrants. 

International Organization for Migration (IOM) (2000): «Perspective on Trafficking 
of Migrants»: in International Migration, Vol. 38 (3), Special Issue 1/2000. 

Ce numéro est une sélection de rapports sur la traite et le trafic d’êtres humains qui 
comporte aussi un examen des matériaux empiriques, des enquêtes réalisées par les 
auteurs, une analyse des politiques et de leurs conséquences. 

L’article «Trafficking: a Perspective from Asia» par R. Skeldon souligne qu’il 
n’existe pas une distinction claire entre la traite, le trafic et d’autres formes de mouvements 
de population et entre la coercition, la liberté de choix. Insister sur le statu quo des 
politiques de restriction de l’immigration ne ferait qu’accroître le volume de la traite. 

John Salt dans «Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective» 
analyse les données empiriques sur la traite et le trafic d’êtres humains en Europe, avec 
une évaluation des données statistiques. 

La question de la traite des femmes constitue le thème principal de l’article de Kristof 
Van Impe «People for Sale: The need for a multidisciplinary approach towards human». 

International movement against all forms of discrimination and racism (IMADR) 
(1998): Strengthening the International Regime to eliminate the traffic in Persons and 
the exploitation of the Prostitution of others, Working Paper presented to the Working 
Group on Contemporary forms of slavery. 

Ce document de travail est le résultat d’un projet dont le but est d’analyser et de 
renforcer le régime international contre la traite des femmes, particulièrement dans la 
région est et sud-est asiatique. L’un des objectifs de ce projet était de rédiger un document 
de travail pour la session d’été 1998 du groupe de travail et aussi de montrer la nécessité de 
renforcer le régime international contre la traite des femmes – en mettant en place 
d’avantage de mesures préventives et alternatives. Ce document a aussi pour objectif de 
préparer un rapport sur un protocole optionnel. Les parties I et II comportent une analyse 
juridique approfondie du régime international contre la traite, et examinent le renforcement 
du réseau des organisations dans la région de l’Asie de l’Est et du Sud-Est travaillant avec 
les victimes/survivants de la traite. Les parties II et IV analysent le rôle des instruments 
juridiques internationaux et des ONG dans la lutte contre la traite et pour la protection, 
l’assistance et le soin et les mesures d’insertion pour les filles exposées au risque. 
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Klap, M.; Klerk Y.; Smith, J. (1994): Combating Traffic in Persons, proceedings of the 
Conference on Traffic in Persons held from 15-19 November in Utrecht and 
Maastricht, SIM Special No. 17, Utrecht. 

Le Conseil allemand pour les droits de l’homme et la politique étrangère a publié un 
document consultatif sur la traite des personnes. L’une des recommandations de ce rapport 
était l’organisation d’une conférence internationale sur la traite des personnes. Ainsi, ce 
rapport de conférence reflète les actes notamment: une analyse systématique du problème 
et des développements concernant la traite. Ce document fait une synthèse des conclusions 
adoptées lors de la conférence et tente également de définir la traite de façon plus large, et 
fait ressortir les droits de l’homme en jeu. Le livre analyse la traite dans divers pays (aussi 
bien développés que des pays en développement) comme des études de cas, et les 
considère selon la perspective des Nations Unies, et à la fin suggère quelques 
recommandations en terme de politique. 

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Vienna (1999): Combat of trafficking 
in women for the purpose of forced prostitution: Ukraine Country Report, funded by the 
Constitutional and Legislative Policy Institute /OSI, Budapest. 

Ce rapport est une analyse approfondie de la prostitution forcée en Ukraine. Les 
femmes font l’objet d’exportation en Turquie, Pologne, Hongrie, République tchèque, 
Grèce, Allemagne, Italie, Espagne, Fédération de Russie, Emirats arabes unis, Israël, USA 
et dans d’autres pays. L’Ukraine ainsi que l’Union soviétique sont considérées comme les 
pays d’origine de ces marchés, même si récemment il présente de plus en plus également 
les caractéristiques d’un pays de transit. Les problèmes auxquels les personnes intéressées 
à cette question font face et la difficulté de collecter des données sur la nature et 
l’intensification de la prostitution forcée sont exposés dans ce rapport. Par exemple, les 
données de terrain existent seulement pour un usage interne et ne sont pas accessibles à un 
large public. Celui-ci analyse les mécanismes de contrôle des droits des femmes en 
Ukraine et indique que les mécanismes ne peuvent pas être utilisés comme des supports 
effectifs pour influencer la politique gouvernementale sur les droits des femmes et l’égalité 
de genre. 

Nagel, I. (2000): Kinderhandel in Westafrika: Bericht einer Recherche zum Thema, 
Terre des hommes, Osnabrück (Child Trafficking in West Africa: Research Report). 

Le trafic des enfants en Afrique de l’Ouest est analysé, en se basant sur les 
statistiques disponibles. Alors que les migrations saisonnières représentent une pratique 
ancrée dans cette région, les trafiquants profitent de plus en plus de cette situation, du fait 
de la détérioration générale de la situation économique, de la perméabilité des frontières et 
des sentences cléments. Le trafic des jeunes du Mali vers les plantations de la Côte 
d’Ivoire est décrit, de même, que le trafic des enfants domestiques du Bénin et du Togo 
vers le Gabon. Les réactions du gouvernement par rapport au phénomène de la traite sont 
aussi analysées. 

Raymond, J.G. (1995): The United Nations (Switzerland), Report to the Special 
Rapporteur on Violence against Women, Coalition against Trafficking in Women: 
Category II, consultative status with the United Nations Economic and Social 
Council, Geneva. 

Ce rapport fait des observations spécifiques sur la «prostitution et la traite» pour le 
rapport préliminaire du Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes (1995) 42. Ces 

 
42 La convention était distribuée et discutée durant les meetings des ONG aux USA, Viet Nam, 
Belgique, France, Allemagne, Suède, Australie, Irlande, Finlande, Philippines, Venezuela et dans 
d’autres pays. En addition, la convention a été lancée lors de divers rencontres préparatoires pour la 
Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 tenue à Vienne (Costa Rica, Philippines, 
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observations remettent en cause quelques uns des arguments qui tendraient à exclure la 
prostitution des types de violence contre les femmes et certaines distinctions qui 
s’appliquent aux diverses formes d’exploitation sexuelle. Par exemple, les distinctions 
entre la traite et la prostitution, entre la prostitution forcée et la prostitution volontaire, 
entre la prostitution des enfants et des adultes, et entre la prostitution dans le tiers-monde et 
dans le quart-monde. Leur inquiétude est que ces distinctions aboutiront à des solutions qui 
s’appliquent uniquement pour quelques victimes- les enfants et les femmes qui peuvent 
apporter des preuves qu’ils étaient clairement victimes de sévices. En outre, une telle 
distinction peut légitimer les pratiques d’exploitation sexuelle en l’absence de toute preuve 
de punition ouverte. 

Raymond, J.G. (2000): Guide to the new UN trafficking Protocol – Protocol to prevent, 
suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, 
supplementing the UN convention against trans-national organized crime, Coalition 
against trafficking in Women International (CATW), Association des Femmes de 
l’Europe Meridionale (AFEM), Article one, France, Equality Now, European 
Women’s Lobby, and Movement for the Abolition of Pornography and Prostitution 
(MAPP). 

Ce guide présente d’abord le Protocole et les raisons pour le réaliser, et révèle que le 
trafic est une opération qui rapporte annuellement à peu près 5-7 millions de dollars E.-U., 
et entraîne le déplacement de 4 millions de personnes d’un pays à un autre et à l’intérieur 
des pays. Ce rapport insiste sur les principaux éléments de discussion lors de la conférence 
et les enseignements retenus lors du procès de Vienne. Ce rapport souligne que les 
gouvernements et un certain nombre d’ONG veulent faire une distinction entre la traite et 
la prostitution pour contourner la difficile question de la légalisation/régulation de la 
prostitution comme un secteur économique et professionnel. Il analyse ensuite les détails 
de la Convention et son protocole additionnel sur la traite des personnes, en spécifiant que 
l’aspect le plus controversé de ce protocole est relative à la définition de la traite. 

United States Department of State (2001): Victims of Trafficking and Violence 
Protection Act 2000: Trafficking in persons report, Washington, DC (Available on the 
U.S. Government Web site at http://www.state.gov/documents/organization/10492.pdf). 

Dans ce document, les efforts des 82 pays pour répondre aux exigences de la 
législation des Etats-Unis sur la protection des victimes de la traite de l’année 2000 en vue 
de l’élimination de la traite des personnes sont analysés. Cette loi et ce volume insistent sur 
les femmes et les filles, qui sont souvent contraintes de travailler dans des bordels, des 
champs, les ateliers de travail, et qui subissent plusieurs sortes d’humiliation, telles que la 
violence, les conditions de vie difficile et des lieux de travail plein de risques. Ce 
document souligne que la plupart des enfants sont victimes des pratiques liées à la traite 
parce que elles tombent dans l’illusion d’améliorer leurs conditions de vie, spécialement au 
niveau socioéconomique. De même, les normes culturelles peuvent contribuer à la traite, 
par exemple, la dévalorisation des filles peut les mettre dans une situation de vulnérabilité 
face à la traite. L’impact du SIDA est aussi analysé ainsi que le lien entre cette épidémie et 
le trafic, du fait que la peur du sida incite les trafiquants à avoir recours aux filles sous le 
prétexte qu’ils sont à l’abri du virus 43. Dans ce rapport, la description consacrée à chaque 
pays est très brève et une conclusion et une synthèse de ce rapport figurent à la fin du 

 
New York), au cours de laquelle le consortium d’organisations de soutien à la nouvelle convention 
présentait un atelier toute la journée sur la question de l’exploitation sexuelle comme une violation 
des droits de l’homme. 

43 Ce rapport est basé sur des données collectées par le département d’Etat américain au niveau des 
ambassades et des consulats dans le monde à Washington, et classe les 82 pays en ATier 1", 
ATier 2" et ATier 3", selon que les pays appliquent les recommandations stipulées par l’acte. 
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rapport. En outre, celui-ci analyse les efforts des pays pour combattre la traite des 
personnes. 

UNICEF, UNOHCHR, OSCE-ODIHR (2002): Trafficking in Human Beings in South-
eastern Europe. Current Situation and Responses to Trafficking in Human Beings in 
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Federal Republic of 
Yugoslavia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova and Romania. 

Ce rapport analyse la situation et les réponses au trafic des êtres humains dans les 
pays de l’Europe du Sud-Est: l’Albanie, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la 
République fédérale de Yougoslavie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la 
Moldavie et la Roumanie. De larges extraits se rapportent à une définition de la traite et à 
son interprétation, aux données statistiques, à la situation des femmes dans les pays 
d’origine, la migration, la prostitution, aux circuits de la traite et aux circuits empruntées 
par les trafiquants, au VIH/SIDA/MST de même qu’à la traite des enfants. Les initiatives 
régionales des gouvernements, des organisations internationales et des ONG sont 
résumées. Pour chacun des pays concernés, il existe des informations clé sur les 
spécificités régionales de ce phénomène aux facettes multiples que représente la traite, les 
réponses actuelles à ce problème, et sur les activités spécifiques de chaque pays. Les 
systèmes d’orientation des patients vers des services spécialisés et les systèmes 
d’assistance et les lacunes sont analysés dans ce rapport qui comporte aussi des 
recommandations concernant le rôle du gouvernement, des organisations internationales et 
des ONG et des donateurs. Les mesures à prendre dans le cadre des interventions figurent 
aussi dans ce rapport. 

UNICEF; UN Office of the High Commission for Human Rights (UNOHCHR). 
Organization for Security and Co-operation in Europe; and Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (OSCE-ODIHR) (2002): Trafficking in human beings 
in South-eastern Europe: Current situation and responses to trafficking in human 
beings in Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Federal Republic of 
Yugoslavia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova and Romania, 
Belgrade. 

Ce document analyse le trafic des êtres humains dans les pays de l’Europe du Sud-
Est. Il traite de la définition de la traite et de son interprétation, des données statistiques, de 
la situation des femmes dans les pays d’origine, de la migration, de la prostitution, des 
circuits de la traite et ceux utilisés par les trafiquants, le VIH/SIDA/MST et la traite des 
enfants. Les initiatives régionales des gouvernements, des organisations internationales et 
des ONG sont résumées. Pour chacun des pays concernés, il existe des informations 
principales sur les spécificités régionales de ce phénomène aux facettes multiples que 
représente la traite. Les réponses actuelles face à ce problème et un aperçu des activités 
spécifiques figurent aussi dans ce rapport. 

Publications de l’OIT/IPEC 

Boonpala, P.; Kane, J. (2001): Trafficking of Children: The problem and responses 
worldwide. A preliminary version of a forthcoming IPEC report on the trafficking of 
children for distribution at the 2nd World Congress against Commercial Sexual 
Exploitation of Children, Yokohama. 

Ce rapport est divisé en quatre parties. Le chapitre 1 analyse les termes et les 
instruments internationaux en question. Le chapitre 2 explique le fonctionnement de la 
traite et ces liens avec les pires formes de travail des enfants, dont il décrit trois activités: 
l’exploitation commerciale sexuelle des enfants, le travail domestique, et les enfants dans 
les conflits armés. Les causes liées à l’offre et à la demande sont analysées. Le genre est 
considéré selon la règle de l’offre et de la demande. Les filles sont considérées comme 
n’étant pas indispensables, et les lois et l’application des lois – sans mentionner les 
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contextes culturels et traditionnels – leur apporte une protection inégale. Le chapitre III 
insiste sur les réponses émergentes recouvrant les plans nationaux, sur l’analyse de la 
charte et de la situation, et sur l’application des lois. Le chapitre IV explique le rôle de 
l’OIT dans la lutte contre la traite des enfants et celui d’autres organisations bilatérales et 
multilatérales. C’est un document très complet qui comporte des références 
bibliographiques et des liens (sites Web) utiles. Ce document est une bonne synthèse de 
l’état des savoirs sur cette question. 

Flores-Oebanda, M.C. (2001): Internal Trafficking of Children: The Continuing 
Experience at the Manila North Harbor, a paper presented for the ILO/Japan Asian 
Meeting in the Trafficking of Children for Labour and Sexual Exploitation of 
Children, ILO/IPEC, Geneva. 

Cet article est une version mise à jour des résultats récents concernant le trafic interne 
aux Philippines, et souligne quelques stratégies intégrées dans le cadre du programme de 
l’OIT/IPEC sur les enfants travailleurs domestiques, en général et sur les enfants victimes 
de la traite en particulier. Il apporte des estimations sur le nombre de filles victimes de la 
traite inter île des filles et des femmes, la plupart d’entre elles sont âgée de 14 et 22 ans et 
sont originaires de régions pauvres du pays. Ce document présente également le mode de 
fonctionnement typique des recruteurs qui consistent à attirer les jeunes filles dans la 
prostitution et dans d’autres formes de travail des enfants. Celui-ci souligne les initiatives 
du forum de Visayan (VF) pour les enfants victimes de la traite à fins d’exploitation 
sexuelle. Celles-ci portent sur les abris provisoires de secours, l’appui à l’information, 
l’accès rapide à des cas, le contrôle régulier par les pairs et la surveillance pour aider les 
passagers qui ont échoué et pour identifier les potentielles victimes de la traite, l’appui 
conseil. Il souligne également les différents rôles du partenariat tripartite qui ont contribué 
au programme, y compris le gouvernement, les groupes d’employeurs et les syndicats. 

ILO/IPEC (1998): Combating trafficking in children for labour exploitation in South 
Asia – Report on South Asian Consultation, Kathmandu. 

Ce rapport fait une synthèse de l’atelier de travail consultatif sous-régional en Asie du 
Sud organisé par l’IPEC et par les autres participants, qui a vu la participation de 
représentants des institutions nationales gouvernementales chargés de la lutte contre 
l’exploitation sexuelle, le ministère du Travail, la police, le département de l’immigration, 
les juristes, les ONG actives dans le travail de prévention et de réinsertion et les 
chercheurs. La partie 1 est une synthèse des actes de l’atelier de travail et des présentations 
des différents pays. Elle comprend des entretiens sur les sujets tels que la bureaucratie 
nationale, le conseil législatif, l’éducation et la réinsertion des victimes. Dans la partie 2, 
les études nationales sur la nature et l’ampleur du problème, comme éléments du projet, 
sont effectuées au Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan et Sri Lanka. Une synthèse des cinq 
rapports nationaux est rédigée dans l’annexe 3. La partie 3 présente le plan d’action de 
l’IPEC pour lutter contre la traite des enfants pour le travail forcé en Asie du Sud. 

ILO/IPEC (1998): Combating Trafficking in Children for Labour Exploitation in the 
Mekong Sub-Region: a proposed framework, proceedings of a Mekong sub-regional 
consultation, Bangkok. 

Ce rapport est divisé en trois parties. La partie I représente l’une des approches de 
l’OIT/IPEC contre la traite des enfants dans la sous région du Mékong. La partie II décrit 
les conclusions de la consultation sous régionale à Mékong sur la lutte contre la traite des 
enfants pour le travail force, y compris la prostitution. La partie III concerne le groupe 
national et sous régional spécifique durant la consultation du Mékong 44. Une attention 

 
44 L’étude sur les groupes de pays insiste sur le Cambodge, la Chine, la République démocratique 
populaire lao, le Myanmar, la Thaïlande et le Viet Nam. 
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particulière doit être faite aux groupes vulnérables, y compris les enfants des migrants et 
des minorités ethniques, le plus jeune (âgé de moins de 12 ans) et les filles. Les stratégies 
de l’OIT/IPEC au Bangkok pour éliminer la traite des enfants comprennent: le travail 
d’appui et de sensibilisation; les priorités et les politiques de gouvernement, la législation, 
et l’application des lois, la prévention et la réhabilitation; etc. L’étude analyse aussi les 
facteurs de pulsion et de répulsion qui contribuent à la traite des enfants. Loin d’être une 
brève étude, ce rapport n’insiste pas beaucoup sur les filles. Il est moins orienté sur les 
initiatives de l’OIT/IPEC dans le domaine de la traite des enfants. 

ILO/IPEC (2002): Unbearable to the human heart: Child trafficking and action to 
eliminate it, Geneva. 

Ce rapport porte sur les différentes formes de travail des enfants et sur les conditions 
de travail difficiles auxquelles les enfants victimes de traite font face. Ce rapport souligne 
l’importance d’une approche multidimensionnelle pour les actions ciblant les familles des 
enfants, les communautés, les recruteurs, les trafiquants et les exploitants, et la société en 
général. Les causes profondes sont identifiées, y compris la pauvreté et les attitudes 
sociales. Ce rapport propose un programme d’action approfondi, et une application stricte 
des politiques et des lois. Il comporte une bibliographie abondante et une liste de sites Web 
utiles. 

ILO/IPEC (2001): Action against Trafficking and Sexual Exploitation of Children: An 
Evaluation of ILO/IPEC Programmes in Thailand, Philippines, Colombia, Costa Rica 
and Nicaragua, Geneva. 

Ce rapport comprend, en détail, les idées pour les éléments des programmes 
appropriés pour la duplication, la vulgarisation ou développement ultérieur. Les éléments 
qui n’ont pas eu un succès sont cités aussi bien que les domaines qui pourraient être 
considérés dans la programmation future. Les recommandations sont faites en se basant sur 
le processus de programmation (conceptualisation de la traite et de l’exploitation sexuelle, 
identification des groupes cibles, planification stratégique et procédures de planification), 
les interventions (stratégie d’application, conseil et mobilisation sociale, connaissance du 
management, offre de service), les partenaires de l’IPEC (sélection et évaluation des 
partenaires, relations avec diverses partenaires) et l’étude d’impact de l’IPEC. 

ILO/IPEC (2000): Combating trafficking in children for labour exploitation in West 
and Central Africa, Synthesis report, Geneva. 

Ce rapport est basé sur les données des enquêtes effectuées au Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Nigéria et Togo. Le contexte de la traite 
ainsi que les divers facteurs à l’origine de ce phénomène sont analysés. Les trafiquants, les 
aspects concernant la santé et les autres conséquences sur les enfants victimes de la traite 
sont analysés. Dans ce rapport, figurent aussi une présentation de la situation du pays et la 
carte retraçant les itinéraires choisis pour la traite. 

ILO/IPEC (2001): Labour migration and trafficking within the Greater Mekong Sub-
region: Proceedings of Mekong Sub-regional Experts’ Meeting and exploratory policy 
paper, Bangkok. 

Cette publication présente l’initiative conjointe entre le Projet sous-régional de l’OIT 
Mékong pour combattre la traite des enfants et des femmes, et le Projet interagence des 
Nations Unies pour combattre la traite des enfants et des femmes. Elle consiste en un 
document exploratoire en matière de politique et à un acte du colloque des experts sous-
régionaux du Mékong, durant lequel le document avait fait l’objet de discussion et le suivi 
du plan d’action planifié. Le document de politique propose des mécanismes pour réguler 
les flux migratoires dans la partie sous-régionale du Grand-Mékong et pour promouvoir le 
retour des migrants pour stimuler le développement local. Cette publication, destinée aux 
décideurs politiques, stimule de nouvelles approches et émet des suggestions pour lutter 
contre la traite. 



 
 

EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 119 

ILO/IPEC (2002): Labour migration and trafficking within the Greater Mekong Sub-
region: Proceedings of Mekong Sub-regional Experts Meeting and exploratory policy 
paper, Bangkok. 

Cette publication présente l’initiative conjointe entre le Projet sous-régional de l’OIT 
Mékong pour combattre la traite des enfants et des femmes, et le Projet interagence des 
Nations Unies contre la traite des enfants et des femmes. Elle consiste à un document 
exploratoire de politique et à une publication des actes de la rencontre sous-régionale des 
experts tenue au Mékong au cours de laquelle ce rapport avait suscité un débat et du suivi 
de l’action prévue. Le document de politique propose des solutions pour réguler les flux 
migratoires au niveau de la sous-région du Grand-Mékong et pour promouvoir le retour 
des migrants pour stimuler le développement local. Destiné aux décideurs politiques, cette 
publication stimule de nouveaux points de vue et émet des suggestions pour lutter contre la 
traite. 

Inthasone, P. (2003): Lao PDR: Preliminary Assessment of Illegal Labour Migration 
and Trafficking in Children and Women for Labour Exploitation, ILO/IPEC, Bangkok. 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation préliminaire réalisée à la fin de 
l’année 2000 dans le cadre du Projet sous régional de l’IPEC au Mékong sur la migration 
illégale de travail et la traite des enfants et des femmes en République démocratique 
populaire lao, qui est frontalière avec la Thaïlande et abrite divers groupes de minorités 
ethniques: Khammuane, Savannakhet et Champassak. L’évaluation examine l’impact de la 
migration en vue de travail et de traite provenant de ces provinces en Thaïlande, et 
présente les statistiques officielles tirées de nombreuses sources (aussi bien en Thaïlande 
qu’en République démocratique populaire lao) et les résultats de cette recherche sur le 
terrain dans des régions et des communautés sélectionnées. Ce rapport analyse les facteurs 
de pulsion et d’attraction qui incitent à la migration, et l’impact socio-économique de la 
migration. En se basant sur les suggestions des membres des communautés, cette 
évaluation répertorie les domaines d’intervention qui peuvent aider dans la lutte contre le 
problème de la migration de travail illégale et de la traite. 

Kumar, K.C.B.; Gurung, G.S.Y.B.; Adikhari, K.P. (2001): Nepal: Trafficking in girls 
with special reference to prostitution: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, 
Geneva. 

Ce rapport évalue les processus et les réseaux, les causes et l’impact de la traite des 
enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale au Népal. Cette évaluation rapide 
est basée sur des entretiens, effectuées chez 5 catégories de filles (âgées de 9-18 ans), 
y compris les filles vulnérables, les filles victimes de la prostitution, les filles ayant 
bénéficié d’une prise en charge et d’une réinsertion. Il existe deux modèles qui peuvent 
être utilisés pour expliquer le processus de la traite. Dans la traite violente, la traite se fait 
dans la coercition, la fraude, l’abduction et l’humiliation 45, souvent dans les lieux de 
travail des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Dans la traite douce, les 
enfants, en particulier les filles sont considérées comme des objets destinés à l’achat et à la 
vente 46. Cette forme de traite semble avoir lieu avec le consentement (souvent tacite) ou la 
complicité des parents provenant des zones éloignées et pauvres. Cette étude suggère une 

 
45 La majorité des répondants dans cette enquête étaient victimes de trafic avec une promesse d’un 
bon emploi (47,7 pour cent). Le trafic avec des promesses d’amélioration économiques est la 
première méthode. Les mariages blancs restent le second moyen le plus important pour le trafic des 
filles. 

46 «La marchandisation des filles: dans le cas de la traite douce pour l’exploitation sexuelle, c’est la 
valeur commerciale de la fille qui incite le consentement de la famille pour la transaction 
(mariage).» 
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approche multifronts pour lutter contre le problème de la traite au Népal. Les politiques 
portent sur le réaménagement de la loi du mariage, le réaménagement des dépenses 
allouées aux cérémonies familiales conformément à la culture du milieu, l’élargissement et 
l’appui des centres de réhabilitation, y compris la coordination, le monitoring, et la 
supervision des activités, l’amélioration des systèmes de sécurité des frontières, et le rôle 
des partis politiques dans la lutte contre le travail des enfants. 

Tyuryukanova, E. (2002): Labour Migration of Women from Russia: Trafficking in 
Human Beings and HIV/AIDS, Paper prepared for ILO Russia, Moscow. 

Ce document a pour objectif de distinguer et de faire un éclairage conceptuel des 
interrelations entre la migration de travail des femmes et le trafic des êtres humains en 
Fédération de Russie, ainsi que les possibles liens entre la traite des femmes et le problème 
du VIH/SIDA. Ce document présente les principaux résultats de l’intégration de la 
Fédération de Russie dans le processus mondial d’échange de main-d’œuvre au regard des 
nouvelles opportunités et des risques qu’il crée pour le pays et pour les migrants de travail 
– dont les femmes. Ce document est basé sur des données collectées lors de nombreuses 
études réalisées par l’auteur en Fédération de Russie à la fin des années quatre-vingt-dix et 
au début des années 2000, sur les divers aspects de la migration de travail des femmes. Des 
données brèves de ces études (méthodologie, sélection de volumes, localisation et temps de 
recherche) sont intégrées dans ce texte, aussi bien que des observations sur les données 
utilisées. 

Wille, C. (2001): Thailand, Lao PDR and Myanmar Border Areas: Trafficking in 
children into the Worst Forms of Child Labour: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, 
Geneva (Available from http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/ra/ 
index.htm). 

La Thaïlande avec ses opportunités d’emplois est devenue le principal pays de 
destination des enfants victimes de traite vers des pays limitrophes pour l’exploitation de 
travail. La recherche sur le terrain a été réalisée dans quatre sites tout au long de la 
frontière de la Thaïlande: Nong Khai, Muk Dahan, Mae Sai et Mae Sot. Cette étude est 
basée sur un échantillon de 103 (66 filles) mineurs victimes du trafic âgés de 18 ans chez 
les Burmans, les Laotiens et les minorités ethniques. Les enfants interrogés étaient 
impliqués dans l’industrie du sexe (45/103 étant uniquement de filles), dans les usines, la 
construction (garçons), la pêche (garçons), le travail domestique et d’autres services. 
L’enquête a montré que dans la majorité des cas, les enfants font leurs propres tractations 
pour voyager en Thaïlande et chercher du travail une fois dans ce pays par leur propre 
initiative. Par conséquent, «cette étude émet quelques doutes sur l’interprétation selon 
laquelle le départ d’un enfant est une stratégie du ménage qui a investi de l’argent». En 
Thaïlande, le trafic semble être le résultat de la migration volontaire. D’ailleurs, ce rapport 
insiste sur la distinction qui devrait être faite entre le processus de la traite (recrutement et 
transport) et les pires formes de travail des enfants. Dans les 7 pour cent des cas, les 
personnes en charge du transport et du recrutement travaillaient indépendamment les uns 
des autres, n’étaient pas membres d’un réseau et n’ont pas pris les arrangements comme 
une faveur. En conséquence, dans ce RA, le processus de traite (transport, recrutement) lui-
même n’est généralement pas une source d’exploitation. Le vrai problème est l’existence 
des pires formes de travail des enfants en Thaïlande et les conditions de travail 
extrêmement injustes et nocives auxquelles les enfants mineurs étrangers sont soumis. 
Cette étude suggère trois alternatives pour lutter contre les mouvements des enfants 
mineurs: des projets générateurs de revenu et des campagnes de sensibilisation chez les 
communautés exportatrices d’enfants et l’amélioration des conditions de travail et une 
meilleure application des lois sur les enfants mineurs par les employeurs en Thaïlande. 
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Women’s Rehabilitation Centre, Kathmandu (WOREC) (2002): Cross border 
trafficking of boys, Trafficking in children – South Asia – No. 2, ILO/IPEC, Geneva. 

Ce rapport a été réalisé par le centre de réinsertion des femmes de WOREC au Népal 
dans le cadre du projet sous-régional du BIT/IPEC contre le trafic des enfants en Asie du 
sud (TICSA).Ce rapport analyse la traite des garçons en se basant sur les perceptions des 
garçons victimes de la traite en Inde de retour au Népal, de même que celle des parents. En 
outre, le rapport examine comment les politiciens, les ONG, les organismes 
gouvernementaux, les enseignants et les villageois perçoivent le problème. Outre cette 
publication, deux autres enquêtes ont été réalisées dans le cadre du projet de TICSA, l’une 
sur la traite et les abus sexuels chez les enfants de rue, et l’autre sur la traite interne chez 
les enfants engagés dans la prostitution. 

Province Women’s Federation (2002): Yunnan Province, China: Situation of 
Trafficking in Children and Women: A Rapid Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

Cette évaluation rapide combine un examen au plan national et régional de la traite 
humaine avec une enquête multivariée sur les deux villes les plus méridionales de Yunnan: 
le comté de Jiangcheng dans la préfecture de Simao et le comtés de Menghai dans la 
préfecture de Xishuangbanna. Les deux comtés avaient déjà été identifiées comme les 
principales zones pour la réalisation du projet sous-régional de IPEC Mékong pour lutter 
contre la traite des enfants et des femmes parce que selon les estimations elles enregistrent 
le taux le plus élevé du trafic interne et transfrontalier dans la province de Yunnan. Toutes 
les deux sont situées dans les zones frontalières très montagneuses et étaient auparavant 
peuplées par les groupes ethniques et des minorités nationales. Les enquêteurs ont recueilli 
les données statistiques disponibles au niveau du comté et du village, et ont fait des visites 
des villages choisis pour s’entretenir avec les chefs de ménage sur les conditions de vie des 
ménages, la santé et la sensibilisation au droit, et les expériences de migration de travail et 
de traite. 

Livre 

Global Alliance against Trafficking in Women (GAATW) (2000): Human Rights and 
trafficking in Persons: A Handbook, Bangkok. 

Ce manuel est une approche intéressante du phénomène de la traite et analyse les 
diverses stratégies contre la traite. Il examine les multiples facteurs tels que le niveau de 
certaines économies en transition, la discrimination basée sur le genre dans la traite et la 
croissance de l’industrie de loisirs du sexe, la corruption dans les Etats, et les pratiques 
religieuses et culturelles. En même temps, les réponses des Etats au traitement des 
personnes victimes de la traite sont examinées. Le chapitre II analyse les différentes 
approches et les stratégies de la traite telles que l’approche moraliste, l’approche de travail, 
l’approche du contrôle de crime et ainsi de suite. 
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Section 6. 
Education 

Introduction 

Les informations présentées dans les études annotées montrent que la majorité des filles et des garçons 
qui travaillent, ou au moins une majorité d’entre eux, ne va pas à l’école régulièrement. Ces dernières années, 
la recherche, aussi bien que les résultats des programmes pratiques, a conduit à une compréhension plus 
claire de la relation entre le travail des enfants et l’éducation. Il est de plus en plus admis que le travail des 
enfants n’est pas uniquement le résultat du besoin ou de l’exploitation économique. Fréquemment, c’est l’échec 
du système d’éducation à offrir une scolarité adéquate, stimulante et peu coûteuse qui encourage les enfants à 
abandonner l’école pour le travail qui semble offrir plus d’avantages qui sont en adéquation avec leur vie 
quotidienne. Les parents peuvent aussi sous-évaluer le rôle et le but de l’école et considérer un travail, y 
compris le travail domestique, comme étant plus valorisant et certainement comme une alternative plus positive 
au crime, à la délinquance ou à la mendicité. Même si le travail n’est pas le seul facteur empêchant les enfants, 
et en particulier les filles, d’aller à l’école, les publications citées dans cette section montrent certainement que 
le travail des enfants dans ces secteurs concurrence la fréquentation des écoles. Pour cette raison, nous avons 
inclu une telle littérature sur l’éducation et la fille dans cette bibliographie. 

Documents/rapports 

Acción por los Niños (2000): Instrumentos para el Desarrollo Curricular con Niños y 
Adolescentes Trabajadores en Centros de Educación Primária, Lima (Curricular 
Development Tools for Child and Adolescent Workers at Primary Education 
Centres). 

Ce document est un manuel méthodologique destiné aux enseignants de l’école 
primaire de sorte qu’ils puissent connaître le profil des enfants travailleurs, et planifier plus 
tard des activités éducatives. De telles activités éducatives tiendraient compte ainsi de la 
réalité des enfants travailleurs et les enseignants peuvent systématiser et évaluer les 
résultats des activités éducatives. 

Ainsworth, M.; Beegle, K.; Nyamete, A. (1995): The Impact of female schooling on 
fertility and contraceptive use: a study of fourteen Sub-Saharan countries, Living 
standards measurement study Working paper. No. 110, World Bank Washington, DC 
(Available at http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id 
=199869). 

Le document analyse en détail les questions liées à l’éducation des femmes et les 
problèmes de population. L’éducation et à la population sont des questions liées à la 
planification familiale, au travail des femmes et à la scolarisation des filles. L’article 
explique comment le niveau éducatif influence les attitudes sociales et les différences de 
perception des filles dans les ménages où les femmes sont éduquées et dans les ménages où 
les femmes n’ont pas un niveau d’instruction suffisant. Ceci en retour affecte la taille des 
familles et d’autres décisions du ménage au niveau microéconomique. Le changement des 
attitudes en Afrique subsaharienne est examiné en détail. Le document contient beaucoup 
de diagrammes et de tables utiles. 

Aksornkool, N. (1995): Daughters of the earth: Skills-based Literacy Programme for 
Women in China, in Education for All: making it work. Innovations series 8, 
UNESCO, Paris. 

Le document porte sur l’éducation des femmes et des divers programmes 
d’alphabétisation en particulier les projets d’alphabétisation fonctionnelle en Chine. 
L’éducation rurale et l’éducation non formelle pour les catégories sociales vulnérables 
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telles que les jeunes filles sont explorées. Le document analyse diverses options et 
innovations éducatives qui peuvent stimuler l’éducation des jeunes filles en Chine. 
L’éducation est appelée à insister sur l’acquisition des compétences de telle sorte que les 
groupes socialement vulnérables puissent en bénéficier davantage, notamment au niveau 
de la formation du capital humain. 

Ce rapport analyse l’éducation des femmes, les divers programmes et projets 
d’alphabétisation et d’alphabétisation fonctionnelle aussi bien que l’éducation rurale et 
l’éducation non formelle pour les catégories sociales vulnérables en Chine. Il explore les 
diverses options et innovations éducatives visant à améliorer l’éducation des filles. Le 
rapport maintient que l’éducation devrait être plus basée sur l’acquisition des compétences 
pour renforcer la formation du capital humain et pour s’assurer que les groupes 
socialement vulnérables puissent en profiter. 

Assaad, R. (2001): «The effect of child work on school enrolment in Egypt»: in Forum 
Newsletter, Vol. 8, No. 2 (Available on the Economic Research Forum Web site 
http://www.erf.org.eg). 

Cet article répond à deux principales questions de recherche. Premièrement, jusqu’à 
quel point le travail réduit le niveau de scolarité des enfants en Egypte. Il montre que les 
décisions sur la participation à l’école et au travail sont étroitement liées, et que le travail 
réduit significativement la scolarité des filles. Bien que des facteurs socio-économiques 
similaires affectent la scolarité et le travail des garçons, le travail ne semble pas avoir un 
impact direct sur l’école chez les garçons. Deuxièmement, le stade où les différentes 
définitions du travail influencent les conclusions obtenues à partir de ce type d’analyse est 
analysé. Le document note que la définition du travail revêt une grande importance chez 
les filles. Etendre la définition à une définition qui intègre le travail au marché et dans 
l’agriculture de subsistance à une autre qui inclut également le travail domestique modifie 
significativement les résultats chez les filles. Les données sur lesquelles se base cette 
analyse sont présentées et le contexte pour connaître les résultats de l’analyse multivariée 
est décrit. Le document présente les statistiques descriptives sur les expériences des enfants 
égyptiens à l’école et au travail. Il offre également un cadre pour l’analyse et les variables 
utilisées, et présente les méthodologies et les résultats de l’évaluation. 

Bazán, J.E.; Capelli, S.; Cussiánovich, A.; Liebel, M.; Sanz, A.; Schibotto, G. (1997): 
Niños Trabajadores: Protagonismo y Actoria Social, Lima (Working Children: 
Protagonism and Social Acting). 

Ce document est un cours d’éducation à distance avec pour groupe cible des 
travailleurs sociaux qui interviennent au niveau des enfants et des adolescents travailleurs. 
Le cours vise à promouvoir le droit à la protection sociale des enfants et des adolescents au 
travail. Pour atteindre cet objectif, le livre analyse les différents mécanismes mis en place 
par les organismes internationaux concernant les enfants, les cultures du travail et leurs 
relations avec les enfants travailleurs, et les cadres théoriques et pratiques sur le travail des 
enfants. 

Burra, N. (2001): «Cultural Stereotypes and Household Behaviour: Girl Child 
Labour in India»: in Economic and Political Weekly, Vol. 36 (5-6), New Delhi. 

Cet article porte sur l’égalité de genre de tous les enfants travailleurs et le droit à 
l’éducation, indépendamment de leur activité économique (agriculture, industrie, foyer). 
Selon l’auteur, «tous les enfants extrascolaires sont des enfants travailleurs dans une forme 
ou une autre». En outre, elle précise que la majorité des enfants qui ne sont pas à l’école 
sont des filles. Une telle situation a comme conséquence une discrimination à l’encontre 
des filles du fait de la persistance des valeurs liées au genre défavorables aux filles: «les 
attitudes parentales et sociales dans de nombreux contextes culturels indiens tendent à 
reproduire les stéréotypes des filles comme étant des membres de passage dans les familles 
en attendant le mariage et les garçons comme étant les soutiens principaux de leurs parents 
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âgés». Comme «solution pratique» pour faire quitter les enfants du milieu du travail et 
pour les inciter à aller à l’école, l’auteur se réfère à l’action d’une ONG basée à Andhra 
Pradesh. Cette ONG, en encourageant les filles à aller à l’école, contribue à une 
redéfinition des relations de genre. Par exemple, on note une réallocation des 
responsabilités et des tâches au niveau des ménages. En outre, les filles qui étaient en 
mesure d’aller à l’école demandent à se marier plus tard (à partir de l’âge de 18 ans) et à 
travers l’éducation des pairs (centres de motivation), elles ont mobilisé la communauté 
entière des filles. Les objectifs principaux des centres de motivation sont doubles: 
sensibiliser les filles à propos de leurs droits et améliorer les rapports sociaux de sexe dans 
les familles. 

Boakye, J.K.A. (1997): Synthesis of Research on Girls’ Education in Ghana, Ghana. 
Ministry of Education, Department for International Development, Accra. 

Ce rapport est basé sur la recherche concernant l’éducation des filles à partir de 
sources secondaires, de documents et de rapports d’ateliers de travail et de séminaires sur 
l’éducation des filles. Les filles ont un taux d’inscription relativement inférieur à celui des 
garçons à tous les niveaux du système d’éducation formelle du fait de la pauvreté, de la 
réticence des parents et de la communauté à l’éducation des filles à cause des barrières 
socioculturelles, y compris les rôles de genre, les barrières religieuses et les faibles 
opportunités pour les filles sur le marché du travail; les coûts d’opportunité liés à l’envoi 
des filles à l’école; les problèmes de l’accessibilité physique, la rareté des infrastructures 
scolaires et la distance longue qui sépare de l’école. Les taux de rétention sont plus faibles 
chez les filles que chez les garçons du fait du manque de soutien, de la pauvreté, de la 
grossesse; du mariage précoce et des fiançailles; des programme d’études inappropriés; des 
programme d’études qui n’intègrent pas l’approche genre; et un désir d’avoir de l’argent 
rapidement. Il n’existait aucune différence significative entre les garçons et les filles 
concernant la réussite, toutefois la réussite des filles était déterminée par la perception des 
enseignants pauvres; le harcèlement sexuel; la surcharge des travaux domestiques; 
l’instabilité émotionnelle; et l’incapacité des parents de d’apporter du matériel scolaire. 

Boakye, J.K.A.; Agyman Duah, S.; Osei, J.; Ward Brew, M. (1997): Causes of 
Dropout from Basic Education in Ghana, FAWE/GIRLS Education Unit, Basic 
Education Division, Ghana Education Service, Accra. 

Ce document est basé sur une enquête effectuée dans les écoles caractérisées par un 
taux de renvoi élevé et situées dans trois districts représentant la côte, la forêt et la savane 
nordique; dans chacun des districts, le choix s’est porté sur une école primaire et une école 
secondaire junior dans les zones urbaines, deux écoles primaires et deux écoles junior dans 
les zones rurales, soit en tout six écoles par district. L’échantillon total est constitué de 
18 écoles, avec dix garçons et dix filles de chaque école. Un effectif total de 360 élèves qui 
ont récemment abandonné l’école ont été identifiés et interrogés; les entretiens ont été 
aussi menés auprès d’un parent de chaque élève renvoyé et auprès de tous les professeurs 
principaux. Des groupes de discussion ont été également effectués auprès des membres des 
communautés d’école sélectionnés au niveau de l’échantillon. 

Le taux d’abandon le plus élevé se retrouve dans la savane nordique. Les causes de 
l’abandon sont le manque d’assistance, les résultats scolaires catastrophiques, la grossesse 
des filles adolescentes, notamment celles provenant du JSS, la perception négative de 
l’école (chômage des jeunes en fin de scolarité en comparaison avec les revenus générés 
par les enfants en âge d’aller à l’école), les sévices infligés par les professeurs surtout dans 
les zones rurales, où des élèves étaient exploitées dans les activités agricoles ou dans les 
travaux domestiques; les disparités de genre – les garçons abandonnent plus l’école du fait 
du manque de soutien, alors que l’abandon des filles s’explique principalement par la 
grossesse, qui est également une des causes de l’abandon des garçons. Deux tiers des 
élèves ayant abandonné l’école aident les parents dans les activités économiques et les 
tâches domestiques, d’autres sont dans la formation privée, l’apprentissage ou sont sans 
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emploi, alors que les parents et les proches leur apportent le soutien. La principale 
conclusion était qu’un élève sur deux ayant abandonné l’école aurait souhaité terminer leur 
éducation de base mais n’étaient pas en mesure de le faire du fait de la réticence des mères 
adolescentes, la pauvreté et le manque de sensibilisation des parents à la politique qui a été 
approuvée. 

Buchmann, C. (2000): «Family structure, parental perceptions, and child labour in 
Kenya: What factors determine who is enrolled in school?»: in Social Forces, Vol. 78, 
No. 4, Chapel Hill, North Carolina. 

La recherche sur l’acquisition de statut est combinée avec la recherche sur les valeurs 
et les croyances pour comprendre la stratification de l’éducation au Kenya. Le document 
est basé sur des données de l’enquête sur les ménages pour examiner l’impact du contexte 
et de la structure familiale, la division du travail dans le ménage, et les perceptions des 
parents de la participation des enfants à l’éducation. Les attentes des parents pour le 
soutien financier des enfants dans le futur et les perceptions de discrimination sur le 
marché du travail contre des femmes sont des facteurs importants de l’inscription des 
enfants. Les inégalités scolaires s’expliquent par les renvois des enfants de l’école et aux 
contraintes financières des ménages que par les stéréotypes ou le recours au travail des 
enfants. Les résultats de cette étude remettent en cause les explications traditionnelles de 
l’inégalité scolaire dans les sociétés moins industrialisées et soulignent que les politiques 
visant à augmenter la demande scolaire dans les pays en développement sont inadaptées. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1995): Repercusiones 
de la Educación y del Trabajo Infantil de Niños y Adolescentes. In: Capítulo II: 
Panorama Social de América Latina, Naciones Unidas/CEPAL, Santiago de Chile 
(Repercussions of the Education and Child Labour of Children and Adolescents). 

L’argument principal de ce document est qu’il est important d’investir 
qualitativement et quantitativement sur l’éducation dans les pays en développement. Ce 
document montre comment le travail des enfants entraîne des coûts énormes à la société, 
en tenant compte des coûts d’opportunité élevés sociaux et économiques de ce genre 
d’activité. De nombreux enseignements peuvent être retenus de cette réalité en terme 
d’élaboration de politiques publiques. L’investissement dans l’éducation des enfants est si 
profitable pour les enfants, leurs maisons et la société qu’il est évident que les enfants 
doivent consacrer entièrement leur temps aux études, au moins jusqu’à la fin de l’école 
secondaire. Après l’analyse des bénéfices liés à l’investissement sur l’éducation et les 
répercussions négatives du travail des enfants dans la société, le document offre un 
supplément statistique détaillé avec des données sociales et économiques sur l’Amérique 
latine concernant le travail des enfants. 

Dar, A.; Blunch, N.; Kim, B.; Sasaki, M. (2002): Participation of Children in Schooling 
and Labor Activities: A Review of Empirical Studies, World Bank, Social Protection 
Discussion Paper No. 0221, Washington, DC (Available on http://www1.worldbank. 
org/sp/childlabor/) 

Cet article analyse la littérature empirique récente sur le travail des enfants et 
l’assiduité à l’école dans les pays en développement choisis dans le cadre de cette étude. 
Puisqu’ il est admis que les déterminants du travail des enfants et de l’assiduité à l’école 
sont principalement influencés par la pauvreté, les caractéristiques socio-économiques des 
parents (notamment le statut professionnel et le niveau éducatif) et les caractéristiques 
démographiques des enfants (principalement l’âge et le genre), ce rapport montre comment 
ces caractéristiques affectent statistiquement la participation des enfants à l’école et au 
travail. 
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Deb, P.; Rosati, F. (2003): Estimating the effect of Fertility Decisions on Child Labour 
and Schooling, UNICEF, Innocenti Centre, Florence (http://www.ucw-project.org/ 
resources/report_research.html 17/7/2003) 

L’auteur se base sur un modèle économétrique de fertilité et sur les activités des 
enfants pour examiner les effets causaux de la fertilité sur les activités d’un enfant, en 
tenant compte de l’endogéneité de la fertilité. Nos techniques se servent des facteurs 
latents de manière à ce que les influences non observées sur la fertilité affectent les 
activités d’un enfant. Nous appliquons un maximum de techniques de probabilité simulées 
(MSL) pour estimer les paramètres de nos modèles. Nous constatons que l’effet de la 
fertilité a une large inclination vers le bas dans les modèles naïfs. L’effet de la fertilité sur 
la probabilité d’aller à l’école est deux fois plus élevé une fois que son endogéneité est 
prise en compte. L’effet de la fertilité sur la probabilité de travailler change de signe et 
devient statistiquement plus significatif. 

Emerson, P.M.; Portela, A. (2001): Bargaining Over Sons and Daughters: Child 
Labour, School Attendance and Intra-household Gender Bias in Brazil, Vanderbilt 
University, Nashville (http://sitemason.vanderbilt.edu/econ/). 

Dans ce document, les différences de genre dans les ménages et l’impact du travail 
des enfants et de l’assiduité à l’école des enfants au Brésil sont analysés pour vérifier si le 
modèle uniforme des allocations familiales est approprié au contexte du travail des enfants. 
Les auteurs commencent par établir un modèle d’allocation dans les ménages où les pères 
et les mères peuvent affecter l’investissement sur l’éducation et la participation de travail 
des enfants de leurs fils et filles diversement, du fait des différences dans les technologies 
du capital humain des enfants et/ou des différences dans les préférences parentales. 

En se basant sur l’enquête des ménages au Brésil en 1996, les auteurs estiment 
l’impact de l’éducation du parent, le revenu extra professionnel et l’expérience du travail 
des enfants sur le statut et l’assiduité à l’école de leurs fils et filles séparément. Pour le 
statut du travail des enfants, le constat est que l’éducation du père, le revenu non 
professionnel et l’âge durant lequel il a commencé à travailler pour la première fois ont un 
impact plus grand sur le statut professionnel des fils que sur celui des filles, alors que 
l’opposé est vrai concernant l’éducation de la mère, le revenu en dehors du travail et l’âge 
durant lequel elle a commencé pour la première fois à travailler, ce qui influe plus sur le 
statut du travail des filles que sur celui des fils. En outre, lorsqu’il s’agit de décisions 
scolaires, l’éducation et le revenu tiré en dehors du travail des pères et des mères semblent 
avoir un impact positif plus élevé sur les fils que sur les filles. 

Ennew, J. (1995): Learning or labouring? A compilation of key texts on child work and 
basic education, UNICEF. Innocenti Research Centre, Florence. 

Ce rapport comporte une collection large de 80 articles brefs qui analysent la relation 
complexe entre les différentes formes de travail des enfants et les formes d’éducation de 
base. Les thèmes choisis portent sur la notion de l’enfance, les enfants dans le marché du 
travail, l’exploitation des enfants, l’histoire de l’éducation, l’action intergouvernementale, 
les programmes d’éducation obligatoire, la relation entre les enfants et le travail, les 
programmes efficaces pour les enfants de rue, et les approches expérimentales au problème 
du travail des enfants. 

Ersado, L. (2002): Child labour and school decisions in urban and rural areas: cross 
country evidence, Food Consumption and Nutrition Division, International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) http://www.ifpri.org/divs/fcnd/dp/papers/fcndp145.pdf . 

Bien que la pauvreté soit considérée comme la cause principale du travail des enfants, 
le manque d’accès au crédit, la faiblesse du curriculum scolaire et les opportunités du 
marché du travail sont considérés par l’auteur comme des facteurs qui jouent un rôle 
similaire ou plus important dans la décision d’avoir des enfants au travail. L’auteur 
présente le débat en se basant sur des études sur la littérature existante, qui tiennent compte 
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des disparités urbaines et rurales et des données empiriques sur le Népal, Pérou et 
Zimbabwe. Les données sur tous les trois pays montrent que les efforts pour soutenir les 
niveaux d’instruction et les salaires des adultes contribueront à restreindre la courbe de la 
prévalence et de l’intensité du travail des enfants et à améliorer la probabilité que les 
enfants restent à l’école. 

Flores-Oebanda, M.C. (1999): Impact of Work and Education on Working Children 
«Discussion Group on Education during the Workshop on Child-Centered Policies 
and Programmes for Working Children in Southeast Asia, East Asia and the Pacific 
Region», organized by the International Save the Children Alliance, Bangkok. 

Cet article présente les résultats d’une étude effectuée en 1997 sur la perception des 
enfants travailleurs de leur vie; et les questions et défis sur les programmes éducatifs 
destinés aux enfants travailleurs. Ce document, basé sur une étude de 1997 intitulée «La 
perception des enfants travailleurs de leur vie», qui a porté sur un échantillon de 
318 enfants âgés de 10-14 ans impliqués dans environ 20 types de métiers au Bangladesh, 
en Ethiopie, au Salvador, au Nicaragua, au Guatemala et aux Philippines, souligne, entre 
autres, que les enfants sont contre le travail abusif et sont conscients des difficultés causées 
par le travail physique lourd, les exploitations économiques, les abus des employeurs, 
l’humiliation et le stigma social liés au travail. Ce document note également que les filles 
sont celles qui perçoivent le plus leur travail comme dangereux en comparaison avec les 
garçons, elles sont plus vulnérables aux risques de santé et aux blessures, et elles sont plus 
sujettes à l’exploitation économique et aux risques. Cependant, les filles perçoivent 
qu’elles sont plus fortes que les garçons en termes de maîtrise de la lecture et du calcul, de 
rapports entre avec les professeurs et pairs, et de perspectives de travail. Dans la partie 
finale de ce document, figure une présentation des questions et des défis pour les enfants 
travailleurs, qui portent sur les effets à long terme de la crise financière asiatique tels que 
les réductions de dépense et les fermetures des écoles alternatives. 

Garcia, M. (1996): El Trabajo y la Educación de los Niños e de los Adolescentes en el 
Ecuador, UNICEF, Quito (Work and Education of Children and Adolescents in 
Ecuador). 

Ce livre analysent les caractéristiques du travail des enfants en Equateur et montrent 
comment ces activités compromettent le développement des enfants et les potentialités de 
l’adolescent. Les principaux aspects analysés dans le livre sont: 

a) évolution et tendances du travail des adolescents; 

b) caractéristiques de la participation des enfants et des adolescents au travail; 

c) caractéristiques du système éducatif en Equateur; 

d) relation entre l’école et le travail; et 

e) travail et éducation des enfants dans le contexte de l’unité domestique. 

En conclusion, l’auteur suggère que l’éradication du travail des enfants est possible 
seulement par l’adoption d’une politique universelle contre la pauvreté. L’éducation doit 
être considérée comme l’un des aspects centraux d’une politique efficace de lutte contre le 
travail des enfants. 

Glasinovich, W.A.; Salazar, M.C. (1996): Better Schools, Less Child Work: Child Work 
and Education in Brazil, Colombia, Ecuador, Guatemala and Peru, UNICEF ICDC, 
Florence. 

Sur la base des enquêtes statistiques détaillées menées dans cinq pays latino-
américains, cet article montre que la pratique réelle dans la région diffère fortement des 
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normes légales pour l’âge minimum de travail des enfants et de l’âge d’inscription à 
l’école obligatoire. Les études originales contenues dans ce livre contribuent à approfondir 
aussi bien notre connaissance des relations complexes entre les enfants, le travail et 
l’éducation et à formuler des mesures et des définitions qui seront plus largement adoptées 
dans la région. Ce document examine les principaux résultats et propose des directives 
pour les politiques de lutte contre le travail d’enfant. 

Grados, R.P. (1998): El Trabajo Infantil en el Peru: Apuntes de Interpretación 
Histórica. Save the Children, Stockholm (Rädda Barnen) (Child Labour in Peru: 
Historical Interpretation Notes). 

Ce document analyse trois périodes historiques au Pérou (le Tawantinsuyu, la période 
coloniale et celle de la République), et tente de faire une reconstruction des caractéristiques 
du travail des enfants pour chaque période. Cette publication est très utile non seulement 
pour l’étude du travail des enfants au Pérou mais aussi pour les pays voisins qui ont 
traversé un processus historique similaire.  

Hart, K.; Cotton, A. (1995): Papers from the international conference: the case for 
girl’s education in Sub-Saharan Africa, Newham College, 3-4 July 1995: Cambridge 47. 

Ce document comprend des communications et des résumés issus lors d’une 
conférence à Cambridge sur l’éducation des filles en Afrique subsaharienne en 1995. Ce 
forum était axé sur les éducatrices africaines. Les questions abordées étaient les suivantes: 

 l’impact de l’éducation sur la santé des femmes en Afrique (résumé); 

 le genre et la scolarisation au primaire – quelques déterminants clé (résumé); 

 devenir adulte en Zambie en tant que fille; 

 femmes et éducation au Ghana, amélioration de la fréquentation des filles et maintien 
des filles à l’école au Ghana; 

 éducation des filles au Zimbabwe; les obstacles à l’éducation dans les régions 
spécialisées dans l’agriculture commerciale à grande échelle au Zimbabwe; 

 internationalisation de la question de l’éducation des filles. 

Le rapport analyse également la perspective de l’UNIFEM sur l’éducation des filles. 

Heady, C. (2000): What is the Effect of Child Labour on Learning Achievement? 
Evidence from Ghana, Innocenti Research Centre, Florence. 

Cet article analyse les liens entre le travail des enfants et les faibles résultats scolaires, 
en utilisant les données collectées au Ghana au cours des années. L’auteur se démarque des 
études conventionnelles sur le rapport entre le travail des enfants et l’éducation, qui 
tendent à mettre l’accent sur le faible niveau d’inscription et d’assiduité à l’école. Plus 
loin, cet article examine l’impact quotidien du travail des enfants sur ceux qui sont à 
l’école, et constate que le travail des enfants installe les enfants dans un état de lassitude 
qui a des répercussions négatives sur leurs études et leur enlève toute motivation à aller à 
l’école. Les enfants qui contribuent déjà économiquement au revenu familial peuvent être 
moins intéressés par la réussite scolaire, il en résulte un manque de motivation qui affecte à 
la fois leurs études et leurs perspectives futures. 

 
47 Cet abstract est extrait de http://spweb.silverplatter.com/c64402 . 
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Ilahi, N. (2001): Children’s work and schooling: Does gender matter? Policy Research 
Working Paper No. 2745, World Bank, Latin American and the Caribbean Region, 
Gender Sector Unit, Washington, DC. 

Ce document utilise les données du panel au Pérou pour examiner les déterminants de 
l’allocation du temps pour l’école des garçons et des filles, le travail domestique, et les 
activités génératrices de revenu. Plus spécifiquement, ce document analyse si la maladie, 
l’autorité féminine, l’accès à l’infrastructure, et le travail des femmes au foyer ont des 
effets différents sur l’utilisation du temps des garçons et des filles. Les résultats montrent 
que les filles effectuent souvent des tâches domestiques, et les garçons opèrent souvent en 
dehors de la maison. Par ailleurs, les résultats économétriques montrent que les 
changements au niveau du bien-être du ménage ont plus d’effet sur le travail et la scolarité 
des filles. L’approche traditionnelle des déterminants du travail des enfants et de 
l’éducation ne tient pas compte des travaux domestiques et peut sous estimer l’utilisation 
du temps des enfants, en particulier celle des filles. Le document suggère que les filets de 
sécurité qui protègent les revenus des ménages contre les chocs liés à l’emploi et contre les 
maladies, et les programmes de soins destinés aux enfants qui permettent à des femmes de 
travailler, devrait réduire la probabilité des filles d’être en dehors de l’école. 

Lavy, V. (1996): «School Supply Constraints and Children’s Educational Outcomes 
in Rural Ghana»: in Journal of Development Economics, Vol. 51, Amsterdam. 

Cet article met l’accent sur les implications pratiques de l’augmentation des frais de 
scolarité en fonction du niveau d’étude. Les études sur l’assiduité à l’école ne tiennent pas 
compte souvent de la possibilité que les frais de scolarité y compris pour tous les niveaux 
scolaires influent sur la décision de suivre n’importe quel niveau d’études. Dans les pays 
en développement, l’hypothèse que les frais de scolarité sont constants tout au long du 
cycle éducatif est certainement fausse. Les résultats présentés dans ce document montrent 
que les frais de scolarité concernant les niveaux d’études avancés influent sur les décisions 
au niveau de l’école primaire. L’importance relative des élasticités des prix croisés 
souligne que les effets des prix croisés ne devraient pas être ignorés dans l’introduction des 
frais de scolarité. 

Liwag, M.C.; Concepcion, D. et al. (1999): How We Raise our Daughters and Sons: 
Child-Rearing and Gender Socialization in the Philippines, Ateneo Wellness Centre, 
Manila, with publication assistance from UNICEF. 

Cette recherche présente la littérature sur les pratiques liées à l’éducation des enfants 
en Philippine et ses conséquences sur le développement de l’identité et des rôles de genre 
des enfants. Elle vise à examiner les pratiques d’éducation des enfants en Philippines qui 
montrent de façon explicite et implicite la socialisation différentielle des garçons et des 
filles. Elle analyse l’influence, l’impact et la conséquence de ces pratiques sur le 
développement et l’apprentissage des rôles de genre et des stéréotypes chez les enfants 
philippins. Elle fait une analyse critique du rôle de ces pratiques sur les préjudices et les 
pratiques discriminatoires à l’encontre des filles philippines. L’étude souligne l’existence 
d’attentes et d’attitudes spécifiques féminines dans la société philippine. Le comportement 
de genre est reflété et perpétué dans la famille à travers six domaines de socialisation: 
1) les préférences des parents pour les enfants d’un genre ou d’un autre; 2) les attentes 
différentiées des parents pour leurs fils et leurs filles; 3) l’éducation différentiée des 
parents de leurs filles et leurs fils; 4) l’investissement inégal des ressources par les parents 
selon qu’il s’agit de leurs filles ou de leurs fils; 5) les types de responsabilité différentiée 
conférés aux filles et aux fils au cours de leur parcours initiatique; et 6) les modèles 
parentaux à travers les références aux comportements de dressage des mères et des filles. 
Les recommandations mettent l’accent sur la famille, les écoles, les médias, les ONG et sur 
les gouvernements. 
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Lloyd, C.B.; Gage Brandon, A.T. (1992): «High fertility and children’s schooling in 
Ghana: sex difference in parental contributions and educational outcomes»: in 
Population Studies, Vol. 48 (2), Population Council, Washington, DC. 

Ce document est une analyse des données d’une enquête auprès de 3 200 ménages sur 
la base de l’enquête sur la qualité de vie au Ghana entre 1987 et 1988. L’étude de la 
relation entre la taille de la fratrie et les résultats scolaires des enfants est prise en compte, 
et les arrangements sur la vie, les contributions des parents à la scolarisation des enfants, 
l’éducation des enfants et l’effet de la taille de la fratrie sur les performances scolaires des 
enfants sont analysés. La fertilité élevée au Ghana affecte négativement l’éducation des 
filles; les filles ayant beaucoup plus d’enfants en bas âge sont moins enclines à s’inscrire à 
l’école que les garçons; les mères préfèrent éduquer les fils pour leur garantir une sécurité 
future; les filles sont plus enclines à quitter l’école pour s’occuper de leurs jeunes enfants; 
la fertilité élevée réduit la fréquentation scolaire à des niveaux plus avancés, augmente la 
charge de travail et les obligations financières chez les enfants plus âgés; l’inégalité chez 
les enfants de pères polygames est plus élevé que chez les enfants de la mère du fait que 
l’âge de ces derniers est plus bas; une fertilité plus élevée a comme conséquence une plus 
grande inégalité entre les enfants par sexe et ordre de naissance. 

Lynch, J.; Modgil, C.; Modgil, S. (1997): Education and development: tradition and 
innovation, in Equity and excellence in education for development, Series, Vol. 2, 
Cassell, London. 

Cet article analyse le droit à l’éducation et l’éducation des femmes, et établit un lien 
entre les droits de l’homme et l’accès égal à l’éducation. L’éducation, comme étape 
importante du développement est reconnue. Le document montre les différenciations 
sexuelles dans l’éducation, surtout dans les pays en développement. Il examine les 
attitudes culturelles et les traditions qui façonnent les perceptions sociétales tout au long de 
l’éducation sur le genre biaisée. Il souligne également l’importance de la participation de la 
communauté pour combler le vide entre l’éducation des garçons et des filles. L’exemple du 
Salvador est mentionné et le document analyse les questions diverses telles que le 
gaspillage éducatif, la participation du parent, le rôle de l’université et l’éducation non 
formelle. 

Marcoux, R. (1995): «School attendance and the demographic structure of 
households in an urban environment in Mali»: in Cahiers des sciences humaines, 
Vol. 31, No. 3, Département de démographie, Université de Montréal, Montreal. 

Le Mali possède l’un des taux de scolarisation les plus bas au monde. Pour étudier ce 
phénomène dans un environnement urbain, l’auteur examine les activités des enfants non 
scolarisés. Il base son analyse sur l’enquête démographique effectuée en 1985. Cette 
enquête confirme que les enfants ont un rôle très important à jouer dans l’économie et que 
la majeure partie du travail qu’ils effectuent dans un environnement urbain concerne les 
activités de subsistance pour la famille. Dans un contexte de paupérisation, un enfant ne 
peut pas être libéré de certains métiers pour aller à l’école à moins que sa famille 
d’appartenance soit capable d’assurer sa subsistance sans sa contribution. Le problème tel 
qu’il est analysé par l’auteur est lié à la division familiale du travail et des rôles sociaux de 
sexe dans la société au Mali. Cette approche montre les relations complexes existant entre 
la scolarité et les structures familiales. En utilisant une analyse multivariée, l’auteur montre 
que les enfants vont à l’école quand il existe suffisamment de facteurs pour maintenir la 
structure d’un ménage avec un nombre élevé d’enfants, en particulier les filles. Il conclut 
qu’aussi longtemps que le travail des enfants est une nécessité pour un grand nombre de 
ménages, il sera difficile d’étendre l’éducation primaire à une proportion élevée d’enfants 
au Mali. Le lecteur appréciera les capacités analytiques de cet auteur. 
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Maitr, P.; Ray, R. (2002): «The Joint Estimation of child participation in schooling 
and employment: Comparative evidence from three continents»: in Oxford 
Development Studies, Vol. 30, No. 1, Oxford. 

Cet article utilise des données du Pérou, du Pakistan et du Ghana pour faire une 
analyse comparative du travail des enfants et de l’école. Les résultats montrent des 
similitudes et différences saisissantes dans la nature du travail des enfants et de l’école 
dans les pays choisis. Par exemple, au Pakistan, mais pas au Pérou, l’organisation de 
l’école versus travail de la fille montre qu’elle est dans une position extrêmement 
désavantagée. La pauvreté dans le ménage décourage les enfants à avoir des résultats 
supérieurs, mais l’effet change clairement au niveau des trois pays. 

Majumdar, M. (2001): «Child labour as a human security problem: Evidence from 
India»: in Oxford Development Studies, Vol. 29, No. 3, Oxford. 

Contrairement à l’approche traditionnelle qui étudie l’enfant dans un contexte 
familial, cet article analyse les questions du travail des enfants selon la perspective de la 
sécurité et du développement humains, considère le bien-être de l’enfant comme un 
problème isolé qui est cependant relié au bien-être familial. Le document montre comment 
la non scolarisation et le travail des enfants ne reflètent pas seulement les contraintes 
financières des parents mais, de manière plus importante, le manque significatif de 
financement à l’éducation publique, avec des exemples tirés de l’Inde. L’auteur conclut 
que le travail des enfants devrait être étudié non pas comme un produit du calcul utilitariste 
des parents, mais en rapport avec les failles de la politique publique et des institutions 
sociales. Le document recommande que les stratégies de lutte contre le travail des enfants 
devraient être intégrées dans les réformes politiques et dans les politiques, ce qui implique 
une extension des opportunités scolaires. 

Mehran, G. (1995): Girl dropouts from primary schooling in the Middle East and North 
Africa: Challenges and alternatives, UNICEF, Middle East and North Africa Regional 
Office, Amman. 

Ce document analyse le taux de renvoi des filles dans les écoles ainsi que ses diverses 
causes. Ce document met aussi l’accent sur le rôle de l’éducation primaire chez les filles et 
les femmes. Chez les groupes cibles, le taux de redoublement scolaire était très élevé chez 
les filles et elles n’ont pas enregistré de bons résultats à l’école. Cette publication analyse 
aussi les ratios d’inscription, les différences selon le sexe et les facteurs de l’échec, et 
analyse l’idée de la démocratisation de l’éducation, en présentant un large éventail de 
données statistiques. Cette publication comporte des informations détaillées sur les 
attitudes familiales dans les pays arabes de même que les attitudes des professeurs, les 
désavantages scolaires des filles et la discrimination à l’école. 

Nsowah Nuamah, N. (2001): Attrition of Girls in Basic Education, UNICEF, Fawe 
Ghana Chapter, Accra. 

Ce chapitre comprend les résultats d’une étude de cohorte des élèves inscrits en P4, 
de l’année 1991/92 à 1993/94, dans neuf localités choisies; Akwapim Sud, Akyem Est, 
Dangme Est, Ga, Jasikan, Kpando, Mfantsiman, Haute Denkyira, Nkoranza. Les élèves 
étaient surveillées jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau JSS 3 ou échouent à l’école. 
L’échantillon était composé de 3 703 garçons et 3 755 filles. L’inscription des garçons et 
des filles au P4 durant toutes les trois années académiques était similaire. Plus de garçons 
que de filles ont terminé le JSS 3; le taux de rétention qui était de niveau P5 a diminué 
jusqu’à atteindre son plus faible niveau, JSS 3. Le taux de renvoi des garçons et filles était 
élevé au niveau du JSS 2; l’abandon au niveau du JSS 3 est plus élevé dans toutes les 
cohortes, la grossesse étant la principale raison invoquée. 
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Odaga, A.; Heneveld, W. (1996): Girls and schools in sub-Saharan Africa: from 
Analysis to Action, World Bank Technical paper. No. 298, Washington, DC 
(http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/). 

Le document examine les facteurs qui empêchent les filles d’aller à l’école en Afrique 
subsaharienne et les voies pratiques pour l’élaboration de programmes visant à renforcer la 
participation scolaire des femmes dans la région. Le document analyse l’éducation des 
femmes et les différents facteurs des femmes pour l’accès à l’éducation aussi bien que les 
facteurs sociaux qui compromettent les opportunités scolaires et les facteurs de l’échec 
scolaire. Des variables telles que les tendances et les coûts de la scolarité par étudiant au 
sud du Sahara sont analysées dans ce document. Ce rapport est disponible aussi en 
français. 

Piotrkowski, C.S.; Carrubba, J. (1999): «Child labour and exploitation», Chapter 6 in 
Young workers: Varieties of experience, Julian Barling and E. Kevin Kelloway, eds., 
American Psychological Association, Washington, DC. 

Ce chapitre décrit certaines formes nocives du travail des enfants aux Etats-Unis et 
leurs conséquences physiques et psychologiques, y compris leurs effets sur le 
développement psychosocial et la réussite scolaire de l’enfant. Ce chapitre montre que peu 
de recherche systématique existe à l’heure actuelle sur certaines populations d’enfants 
travailleurs telles que les enfants émigrés travailleurs agricoles, les enfants trafiquants de 
drogues des pays pauvres limitrophes, les enfants immigrés travaillant dans des ateliers où 
ils sont victimes d’exploitation, et les enfants officiant dans le secteur de la prostitution. 

Post, D. (2001): Children’s work, schooling & welfare in Latin America, Westview 
Press, Boulder, Colorado. 

En utilisant des enquêtes des ménages à représentativité nationale, une étude 
comparative des écoliers âgés de 12 et 17 ans au Chili, au Mexique et au Pérou examine 
les changements intervenus au cours des vingt dernières années pour faciliter ou 
compromettre la scolarisation des enfants. Cette publication examine l’environnement 
politique et les politiques prévalentes, les ressources familiales et l’aggravation de la 
pauvreté au niveau régional, les disparités de genre, et la mobilisation sociale pour indiquer 
les voies à suivre des enfants dans la vie adulte. On constate que dans plusieurs cas les 
enfants concilient le travail et l’école afin d’apporter un soutien à leurs familles. 

Psacharopoulos, G.; Akabayashi, K. (1999): «The trade-off between child labour and 
human capital formation: A Tanzanian case study»: in Journal of Development 
Studies, Vol. 35, No. 5, Amsterdam. 

Cet article analyse le lien entre le travail des enfants et le développement du capital 
humain. Les résultats empiriques, basées sur des données concernant l’allocation du temps 
d’une enquête menée dans la région de Tanga en République-Unie de Tanzanie en 1993, 
montrent que les facteurs qui tendent à accroître les heures de travail des enfants tendent 
généralement à diminuer les heures consacrées aux études. Cependant, les auteurs 
montrent également que les conditions des ménages et des communautés affectent le 
travail des enfants et les études à des degrés divers. En outre, il existe une corrélation 
négative entre les heures de travail et les capacités d’apprentissage. Le document conclut 
qu’il est important d’étudier de manière approfondie l’allocation du temps des enfants du 
fait de la complexité de la relation entre le travail des enfants et le développement du 
capital humain dans les pays en développement. 

Public Report on Basic Education (PROBE) (1999): Public Report on Basic Education 
in India, in association with the Centre for Development Economics, Oxford 
University. 

Ce rapport descriptif, qui analyse la situation scolaire en Inde, est basé sur une 
enquête de terrain, combinant les données quantitatives et qualitatives sur les opportunités 



 
 

EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 133 

scolaires et les ménages dans des villages différentes parties de l’Inde choisis de façon 
aléatoire. La situation scolaire est décrite aux niveaux micro et macro; les enfants, les 
parents, les professeurs, la communauté de village et la structure de gestion de l’école, 
considérés comme des déterminants important pour la qualité de l’éducation sont pris en 
compte dans ce rapport. Ce document s’intéresse aussi aux questions pour garantir l’accès 
universel des enfants à l’éducation élémentaire de même qu’à la qualité de l’école; aux 
interventions possibles, aux programmes existants et les études de cas représentatif de 
«bonne pratique» sont présentées. 

Ray, R. (2000): How does child labour and schooling interact with adult labour, World 
Bank Policy Research Paper, No. 2179, Washington, DC (http://econ.worldbank. 
org/view). 

Cet article teste, en se basant sur des données collectées au Pérou et Pakistan, les 
hypothèses d’une corrélation positive entre les heures du travail des enfants et la pauvreté, 
et d’une corrélation négative entre la scolarité de l’enfant et la pauvreté. Divers résultats 
sont obtenus. Ces deux hypothèses sont confirmées à partir des données recueillies au 
Pakistan, mais non pas à partir des données du Pérou. La réduction du taux de pauvreté lié 
au revenu du travail des enfants est plus élevée au Pakistan qu’au Pérou. L’augmentation 
des salaires des adultes hommes réduit de façon significative les heures de travail des filles 
au Pérou. Il existe de fortes complémentarités entre les marchés de travail des femmes et 
des enfants au Pakistan. Ce document est un bon tremplin pour de future recherche. Celui-
ci pousse plus loin le modèle de Basu et Van (1998) en permettant une interaction 
différentielle du marché du travail entre le travail de l’enfant et le travail des hommes, 
d’une part, et d’autre part, entre le travail des enfants et des femmes. La nécessité de faire 
cette distinction provient du principal résultat empirique, celui de la nature de l’interaction 
entre les marchés du travail de la femme et des enfants. Le document est utile car il analyse 
le travail des filles de manière empirique et analyse la cause et l’effet des variables dans un 
modèle de ménage. 

Ranjan, R. (2002): «The Determinants of Child Labour and Child Schooling in 
Ghana 48 »: in Journal of African Economies (http://www.jae.oupjournals.org/), 
2002 11 (4), Oxford University Press, Oxford. 

Cet article examine les principaux déterminants du travail des enfants et de la 
scolarité des enfants au Ghana, en se référant tout particulièrement à leur interaction. 
L’étude montre l’impact de la pauvreté et de la qualité de la scolarité sur les heures de 
travail des enfants, en tenant compte de leur endogéneité potentielle. L’exercice distingue 
le faisceau de pauvreté et la pauvreté du ménage dans le procédé d’estimation à deux 
étages de Heckman. En outre, il se fonde sur un ensemble de régresseurs non- fréquents 
pour identifier la régression d’heures de travail des enfants selon l’équation de choix. 
D’autres aspects méthodologiques portent sur l’évaluation simultanée d’équations du 
travail des enfants, la scolarité des enfants et la pauvreté, en tenant compte de leur 
endogéneité commune. Les résultats empiriques font ressortir quelques exemples des 
disparités importantes rurales/urbaines, et montrent ainsi la nécessité d’adopter des 
politiques régionales spécifiques garantissant le bien-être de l’enfant. Cependant, les 
populations rurales, semi urbaines et urbaines au Ghana reconnaissent le rôle important 
que la scolarité perfectionnée peut jouer dans la lutte contre le travail des enfants.  

 
48 Source: http://netec.mcc.ac.uk/BibEc/data/Articles/oupjafrecv:11:y:2002:i:4:p:561-590.html . 
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Salazar, M.C.; Glasinovich, W. A. (1998): Child work and Education: Five case studies 
from Latin America, Aldershot, Ashgate. 

Cette publication, à l’origine un projet de recherche appliquée dans le cadre de la lutte 
contre le travail des enfants, analyse la relation entre le travail des enfants, les écoles et les 
programmes scolaires, et les préférences familiales au Brésil, en Colombie, en Equateur, 
au Guatemala et au Pérou. Environ 80 pour cent des enfants travailleurs opèrent dans 
l’agriculture, et sur chaque deux filles travailleuses, l’une d’entre elles travaille pour sa 
famille sur une base non rémunérée. On constate que le besoin économique et 
l’exploitation ne sont pas les seules causes du travail des enfants, comme la tendance des 
enfants et des parents à sous-estimer la valeur de l’école conduit beaucoup d’enfants à 
abandonner l’école pour exercer un travail. 

L’amélioration de la situation du travail des enfants en Amérique latine dépend de la 
réforme de l’éducation de base, et les auteurs font des recommandations de politique à cet 
égard. Une distinction doit être faite entre «le travail formateur pour l’enfant» et «le travail 
préjudiciable à l’enfant» car dans certaines situations et dans certaines cultures, le 
phénomène n’est pas toujours perçu sous l’angle négatif. Toutes ces cinq études de cas en 
Amérique latine montrent les conséquences des programmes scolaires inappropriés. Une 
réforme majeure de l’éducation est nécessaire, en tant qu’élément de la lutte contre les 
pires formes de travail des enfants. Les améliorations de la couverture, de la qualité et de 
l’accessibilité devraient entraîner une plus grande acceptation de l’école à tous les niveaux 
de la société et devrait d’avantage inciter les parents et de même que les enfants à 
participer plus activement au système. D’ailleurs, en cas de difficultés économiques graves 
et de travail forcé ou nocif, l’assistance pratique avec des subventions et des bourses 
devrait être prise en compte pour démobiliser les enfants d’un tel travail. 

Salazar, M.C. (2000): Trabajo Infantil y Educación en America Latina: Algunos 
Avances y Efectos de las Politicas Educativas de la Decada de 1990, Ed. Instituto 
Ayrton Senna: Montevideo (Child Labour and Education in Latin America: Some 
Advancements and Effects of the Educational Policies in the 1990s). 

Selon l’auteur, les recommandations sur les politiques éducatives des années quatre-
vingt-dix mettent l’accent sur une meilleure qualité de l’éducation de base et sur 
l’investissement en éducation, suivant ces quatre lignes: 

1) augmenter les services préscolaires; 

2) améliorer l’accès au matériel didactique adéquat, y compris les ordinateurs et les 
logiciels; 

3) renforcer les méthodes d’enseignement pour une éducation individuelle et collective 
de qualité; et 

4) veiller à ce que l’année scolaire soit prolongée pour harmoniser avec la pratique dans 
les pays développés et pour garantir la satisfaction des besoins essentiels des élèves. 

Malgré les efforts au niveau de la politique éducative, la recherche montre que la 
plupart des enfants travailleurs ne sont pas assidus à l’école. Le travail n’est pas le seul 
facteur de blocage de leur scolarité. Les écoles ne satisfont pas les demandes et les attentes 
des élèves et des parents, et dès lors, la qualité des écoles influe dans la non assiduité. En 
outre, le travail des enfants concurrence la scolarité en même temps qu’il contribue à une 
position vulnérable dans le marché du travail. 
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Sawada, Y.; Lokshin, M. (2001): Household schooling decisions in rural Pakistan. 
Development Research Group, World Bank, Washington, DC (http://econ. 
worldbank.org/files/). 

Le rapport utilise les données de 25 villages au Pakistan pour analyser la nature 
séquentielle des décisions scolaires et trouver un taux de rétention scolaire élevé 
conditionnel à l’entrée à l’école. Les taux de progression scolaires deviennent comparables 
entre les garçons et les filles à des niveaux scolaires plus élevés. Consistent avec les 
contraintes liées au crédit, les biens humains et physiques du ménage, aussi bien que la 
variation du revenu ont des effets significatifs sur les modèles scolaires des enfants. Le 
rapport identifie également des contraintes du côté de l’offre en éducation primaire des 
filles, en soulignant l’importance des interventions du côté de l’offre. 

Schiefelbein, E. (1997): School-related economic incentives in Latin America: Reducing 
drop-out and repetition and combating child labour, Innocenti Occasional Papers, 
Child Rights Series No. 12. UNICEF, Innocenti Research Centre, Florence. 

Ce document examine les efforts récents pour améliorer la qualité et la pertinence de 
l’éducation primaire dans la région latino-américaine. Il présente une sélection d’initiatives 
prometteuses pour réduire les coûts de scolarité des familles à faible revenu qui sont 
susceptibles d’avoir une proportion relativement élevée d’enfants travailleurs ou d’enfants 
courant le risque d’être victimes de situation de travail injuste. En dehors des incitations 
économiques et des ressources additionnelles pour soulager la dépendance des familles 
démunies du revenu de leurs enfants, les principales stratégies en relation avec les 
améliorations scolaires dans la région sont identifiées. 

Duraisamy, M. (2000): Child Schooling and Child Work in India, paper presented at 
the Econometric Society World Conference, Seattle (www.econometricsociety. 
org/meetings/). 

En Inde, environ 62 pour cent des enfants de la classe d’âge de 5-14 ans sont 
actuellement inscrits dans les écoles, et d’après les estimations, 4 pour cent des enfants 
travaillent. Les 34 pour cent des enfants restants de cette classe d’âge ne vont ni à l’école 
et ne s’adonnent pas à un métier. Les problèmes communs aux enfants scolarisés et aux 
enfants travailleurs en Inde n’ont pas été analysés de façon adéquate dans la littérature. 
Une autre dimension importante de ce problème est la disparité de genre dans la 
scolarisation. Les données disponibles montrent que le taux d’inscription des filles qui est 
de 12 pour cent est en dessous de celui des garçons. Ce document analyse les déterminants 
de la participation des garçons et des filles à l’école et au travail en utilisant les données 
d’une grande enquête du NCAER à l’échelle nationale effectuée 1994. 

La principale contribution de ce document se situe dans l’intégration des décisions de 
la participation des enfants à l’école et au travail, et dans l’introduction de la troisième 
catégorie d’enfants – considérés comme des enfants «invisibles» – dans l’analyse 
économétrique pure. Le modèle largement répandu de demande de ménage est appliqué 
dans cette étude pour analyser les décisions de la famille concernant la participation à 
l’école et au travail de leurs enfants. Ces décisions sont formulées dans un cadre choisi de 
façon dichotomique et trichromatique, et estimé empiriquement en utilisant des 
probabilités maximales et des méthodes multinomiales logiques. Le test de probabilité 
ratio suggère que le modèle trichromatique est la formulation préférée des décisions 
familiales sur la scolarité des enfants et de leur participation au travail. Les évaluations 
empiriques basées sur les modèles s’orientent vers certains résultats intéressants. Le revenu 
des parents destinés à l’éducation et le revenu de la famille augmentent de manière 
significative la probabilité des enfants à se scolariser et réduit la probabilité des enfants à 
participer au travail. L’éducation de la mère a un effet beaucoup plus fort sur l’inscription 
scolaire et sur la réduction croissante du travail des enfants. La disponibilité des collèges 
dans le village augmente la scolarité et réduit le travail des enfants. Les estimations des 
différences spécifiques de genre dans la détermination de la participation des enfants 
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montrent que l’éducation de la mère renforce plus la probabilité des filles à l’école que les 
garçons et réduit aussi plus la participation des filles au travail que celle des garçons. 

Sutherland-Addy, E.; Boateng, B.; Osei, J.; Prah, M. (1994): Study on developing in 
tertiary education particularly science and technology, Development and Women 
Studies Programme (DAWSP), Institute of African Studies, University of Ghana, 
Legon. 

Cette étude porte sur des entretiens auprès de 107 élèves qui ont été renvoyés de 
l’école, 62 femmes, 45 hommes de six zones différentes du pays. L’étude était limitée à 
l’éducation de base et les répondants étaient âgés de 15 à 24 ans. Les renvois tendent à 
avoir des parents occupés dans les métiers exigeant les niveaux bas de l’éducation. Les 
raisons principales de ce renvoi étaient liées à des contraintes financières, des résultats 
médiocres et à la grossesse. La majorité voudrait retourner à l’école. Cette étude suggère 
des stratégies pour résoudre le problème. 

Tomasevski, K. (2003): A human rights approach to the elimination of child labour 
through free and compulsory education, Working Paper, ILO/IPEC, Geneva. 

Rédigé par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation, ce 
document est une synthèse de l’approche des droits de l’homme en vue de l’élimination du 
travail des enfants. Il présente les modèles existants qui établissent le lien entre le droit à 
l’éducation et la lutte contre le travail des enfants, et met en exergue les innovations 
importantes et procédurières provenant du cadre général des droits de l’homme. Le point 
de départ est le consensus général sur l’importance de l’éducation dans la lutte contre la 
pauvreté, qui a renforcé le droit universellement reconnu de chaque enfant à une scolarité 
libre et obligatoire. 

United Nations. Department for Economic and Social Information and Policy 
Analysis, Statistical Division. (1995): The World’s Women: trends and statistics, Social 
Statistics and Indicators, Series K, New York. 

Ce rapport analyse l’éducation des femmes et les facteurs politiques liés au bien être 
des femmes et son rôle dans la répartition de la population. Le rapport comporte plusieurs 
enquêtes internationales menées en Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie, 
Europe et Océanie. On trouve aussi beaucoup de statistiques et de tableaux sur la santé 
selon le sexe. 

UNESCO. Division of Statistics (1995): La Participation des femmes ... l’éducation en 
Afrique subsaharienne: profils statistiques, African Academy of Sciences, Nairobi. 

Cette publication analyse l’éducation des femmes et les statistiques scolaires, et 
comporte beaucoup d’information statistique sur l’inscription des filles, le progrès des 
élèves, le ratio élève/enseignant. Elle examine les facteurs qui jouent un rôle dans la 
détermination des disparités entre les sexes. Elle répertorie les concepts, les méthodes et 
les techniques pour présenter et vulgariser systématiquement les statistiques et les 
indicateurs sur l’éducation, centrés sur le problème de l’égalité entre les sexes. 

UNICEF, FAWE Ghanaian Chapter (2001): Needs and life skills knowledge of 
adolescent girls in junior secondary schools in Ghana, Accra. 

Ce document est le résultat d’une évaluation menée chez des adolescents du niveau 
JSS, leurs parents et leurs enseignants dans 17 zones choisies parmi les dix régions; 
2 610 filles, 269 parents et 283 professeurs ont été interrogés ou ont participé aux groupes 
de discussion. L’étude a porté sur la gestion des compétences, la prise de décision, la 
menstruation, l’éducation à la vie familiale, les pratiques sexuelles, la santé reproductive, 
le VIH/SIDA et l’abus de la drogue. Les filles adolescentes veulent être impliquées dans la 
prise de décision dans leurs maisons; les adolescents étaient sexuellement actifs; et ils ont 
considéré le VIH/SIDA comme un problème qui touche seulement les adultes. Il existe des 
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lacunes dans la connaissance sur le VIH/SIDA et la reproduction. Les auteurs de viol et les 
d’abus sexuels étaient parfois des membres de la famille. Les recommandations portent sur 
l’éducation en santé reproductive, les réflexes et les attitudes à adopter en cas de viol et de 
harcèlement sexuel et pour les dénonciations en cas d’incidents, l’éducation parentale et 
l’éducation sexuelle précoce avant l’activité sexuelle. 

UNICEF Regional Office for the Middle East and North Africa (1995): 
Cross-Regional Seminar on Innovative Strategies for Girls’ and Women’s Education. 
Manama: Final report (summary), Amman. 

Ce rapport est un résumé d’un séminaire organisé par le bureau régional de l’UNICEF 
au Moyen-Orient sur les stratégies de renforcement des opportunités d’éducation pour les 
filles et les femmes. La conférence a réfléchi sur divers types d’opportunités d’éducation 
dans les pays arabes – les problèmes, les obstacles culturels, les raisons de leur échec 
élevé, l’éducation en milieu rural et les diverses techniques pour le développement de 
programme scolaires. On note une amélioration des taux nets d’inscription des filles 
(NER). Un certain nombre d’approches novatrices facilitant l’éducation des filles sont 
mises en application, y compris les écoles communautaires en Egypte. L’UNICEF 
expérimente de nouveaux mécanismes pour le développement de capacité au niveau 
régional pour l’introduction de systèmes scolaires sensibles au genre qui tiennent compte 
des besoins des filles. 

Vicherat, D. (2002): Trabajo Infantil y Escolaridad en America Latina, Instituto 
Internacional de Gobernabilidad. In DHIL – Desarrollo Humano e Institucional en 
America Latina, No. 26. Barcelona (Child Labour and School in Latin America). 

L’article analyse le travail des enfants et la scolarisation en Amérique latine, 
y compris dans la plupart des pays de la région. Les données présentent un scénario de la 
situation risquée qui touche les enfants en Amérique latine, du fait de la persistance des 
signes de travail des enfants et de leur impact négatif dans la formation du capital humain. 
Des données et des prévisions par extrapolation de la population des enfants et des 
adolescents ont été recueillies au niveau du Bureau américain du recensement et des bases 
de données internationales. Les données sur les inscriptions sont tirées de la base de 
données de l’UNESCO. Concernant les données sur la force de travail des enfants, le 
document est basé sur les informations contenues dans les indicateurs sensibles au genre 
élaborés par la Banque mondiale. En conclusion, les données sur le travail des enfants et 
sur l’école publiés par le BIT dans le document de 1998 intitulé «Les formes les plus 
intolérables du travail des enfants en point de mire lors de la réunion de Carthage» ont 
aussi été examinées dans ce rapport. 

Yamashita, Y.; Yamashita, T. (2000): Bringing Education to Girls in Remote Areas of 
Nepal. Report of Field Research Conducted in the Five Development Regions of Nepal 
(with Nepali and Japanese versions), Education in Nepal Series, Kathmandu. 

Ce rapport cherche à donner une impulsion à une dynamique de développement rural 
par le renforcement du potentiel des ressources humaines locales et du rôle des femmes 
dans le processus de développement. L’élément principal du rapport porte sur l’orientation 
des filles à l’école secondaire en vue d’augmenter leurs chances d’avoir de meilleurs 
résultats scolaires et d’augmenter des taux d’inscription. Ce document encourage les filles 
instruites à embrasser la carrière d’enseignantes, pour ainsi aider les écoles primaires dans 
ces régions reculées à atteindre les quotas minimaux d’enseignants requis et pour 
encourager la scolarisation des filles. Généralement, on admet que les femmes représentent 
un tremplin stratégique pour tout effort de développement. Etant donné que les femmes 
instruites et formées ont un effet démultiplicateur sur leurs familles et les communautés, 
elles occupent ainsi une position principale dans la société. 
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Publications de l’OIT 

Baguioro, B. (2002): Triumphs! Stories of Education Victories, a publication of the 
Educational Research and Development Assistance Foundation (ERDA), Manila 
(with funding by ILO/IPEC, Geneva). 

La publication montre comment un programme d’action comble les lacunes dans la 
connaissance des enfants travailleurs et des opportunités pour l’éducation. Elle rassemble 
des histoires de filles et de bénéficiaires d’aide scolaire de la Fondation pour la recherche 
en education et le développement de l’aide (ERDA). Parmi les expériences des filles 
décrites, on peut noter les expériences de ces pilleurs de poubelle, de ces travailleuses 
agricoles, celle d’une travailleuse domestique, une concasseuse de pierres dans une usine 
de marbre et de batée d’or. 

ILO/IPEC (2003): Combating Child Labour through Education, Geneva. 

Ce livret examine les expériences et les enseignements retenus de et par l’IPEC au 
cours de dix ans de pratique de l’éducation non formelle et formelle aussi bien que de la 
formation professionnelle pour combattre le travail des enfants. Le lien inextricable entre 
le travail des enfants et l’éducation est examinée dans ce document à travers une 
perspective politique et de coopération technique. Des bonnes pratiques à travers le monde 
montrant le rôle de l’éducation dans la lutte contre le travail des enfants sont présentées 
dans ce document. 

ILO/IPEC (1999): Action against child labour: Strategies in education. Country 
experiences in the mobilization of teachers, educators and their organizations in 
combating child labour, by N. Haspels, F. de los Angeles-Bautista, P. Boonpala and 
C. Bose, Geneva. 

Cette synthèse est basée sur les résultats d’une recherche sur 13 pays en Afrique, en 
Asie et en Amérique latine, qui a identifié à quel point les initiatives scolaires ont été 
déterminantes dans le combat contre le travail des enfants aux niveaux local et national. Le 
rapport analyse où, pourquoi et comment l’école a réussi à maintenir les enfants à l’école 
et en dehors du lieu de travail, et en répondant aux besoins des enfants qui continuent de 
travailler. En outre, il identifie également les stratégies pour lutter contre le travail des 
enfants dans les politiques et les programmes scolaires. Un objectif majeur est d’apporter 
des conseils et des orientations pour l’action future des enseignants, des éducateurs, leurs 
organisations et les décideurs politiques sur la façon de combattre le travail des enfants 
plus efficacement à travers l’éducation. Le document souligne qu’une politique et un 
programme intégré d’action pour universaliser la qualité de l’éducation doit être considérée 
comme une nécessité dans le combat contre le travail des enfants. 

ILO/IPEC (1999): Trabajo Infantil: Material Informativo para Profesores, Educadores 
y sus Organizaciones, Lima (Child Labour: Information Material for Teachers, 
Educators and their Organizations). 

Cette publication comprend sept articles montrant les voies possibles pour traiter la 
question du travail des enfants à l’école. Dans cette publication, y figurent un jeu de 
théâtre, un recueil de poèmes et de chansons, une compilation de courtes histoires sur le 
sujet et un jeu qui stimule l’élaboration de la signification du travail des enfants par les 
enfants. L’un des principaux articles traite de la question des droits et de l’éducation des 
enfants, alors qu’un autre présente plusieurs expériences menées dans différents pays qui 
ont été utilisées pour apporter des solutions au problème du travail des enfants à l’école. 
En conclusion, une liste des idées sur la façon dont les instituteurs peuvent intégrer les 
matériaux relatifs au travail des enfants dans les activités quotidiennes en classe est 
présentée. 
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Lavinas, L. (2001). The appeal of minimum income programmes in Latin America, 
ILO. InFocus Programme on Socio-Economic Security, Geneva (Available on 
http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/latin.pdf). 

Dans ce document, les schémas du revenu minimum mis en application en Amérique 
latine dans les années quatre-vingt-dix sont présentés. Une attention particulière est faite à 
un programme de bourse scolaire appelé Bolsa Escola, qui était adopté au Brésil. Le 
rapport présente le débat actuel sur les programmes de revenu minimum en Argentine et en 
Equateur, et fait une brève description de Progresa, un programme mexicain de 
financement scolaire. Malgré leur tendance compensatoire, l’on admet que les programmes 
de revenu minimum jouent un rôle important dans le développement de la citoyenneté des 
personnes moins favorisées qui sont exclues du système de protection sociale actuel. Plus 
qu’un filet de sûreté, ces transferts de revenu ont un rôle re-distributif qui n’existe pas dans 
les programmes compensatoires traditionnels, puisqu’ils introduisent dans le débat sur la 
réforme du bien-être l’idée de la sécurité de base pour tous. Plus d’information sur le Bolsa 
Escola peut être trouvée dans le rapport intitulé «Une évaluation des programmes de Bolsa 
Escola au Brésil», rapport no 20208-BR, Banque mondiale, Washington, DC. 

Larsen, P. (2003): Indigenous and tribal children: Assessing child labour and education 
challenges, Working Paper. ILO/IPEC, Geneva. 

Cet article analyse des défis du travail des enfants et de l’éducation chez les peuples 
autochtones et tribaux. Cet article est basé sur un examen global des données et de la 
documentation existantes. Des enfants indigènes et tribaux sont considérés comme un 
groupe à risque particulier. L’auteur décrit les formes communes d’exclusion sociale telles 
que la discrimination et la marginalisation culturelle, et plaide pour une approche basée sur 
le droit qui insiste sur le droit des peuples indigènes et tribaux à déterminer les solutions 
appropriées à leur développement et à leur éducation. Un certain nombre d’approches de 
projets et de politiques sont examinés dans cet article, suivi d’une liste de 
recommandations pour l’action. L’accès à une éducation de qualité basée sur des priorités 
indigènes est considéré comme une stratégie fondamentale. 

Murray, U., Amorim, A. (forthcoming, 2004): Gender Module of Scream: the 
SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the 
Media), ILO/IPEC, Geneva. 

Ce module fait partie d’une présentation du BIT (promouvoir les droits des enfants à 
l’education, aux arts et aux médias) qui comportent divers modules sur les différents 
aspects du travail des enfants, à l’usage des facilitateurs souhaitant explorer les aspects du 
travail des enfants avec les adolescents. L’auteur présente les exercices qui permettent de 
comprendre, à partir d’une approche participative, l’impact du genre sur le travail des 
enfants, et l’impact des rôles et des relations de genre dans l’accès aux opportunités et dans 
les choix des garçons et des filles. Le module est très utile pour les facilitateurs qui 
souhaitent utiliser de simples exercices avec des groupes pour sensibiliser sur les 
dimensions de genre du travail des enfants. Une section est consacrée à l’analyse des 
motivations personnelles des facilitateurs à s’intéresser au genre. Ce module comporte des 
exercices pratiques pour encourager l’appréciation des enfants travailleurs, pris 
individuellement comme garçons et filles – avec leur origine, besoins et préoccupations 
dans l’avenir. 

Livres 

UNICEF (1999): The state of the world’s children, New York. 

L’éducation est considérée comme l’élément le plus fondamental dans la lutte contre 
la pauvreté, le renforcement des capacités des femmes, la promotion des droits de l’homme 
et de la démocratie, la protection de l’environnement, et la maîtrise de la croissance 
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démographique, aussi bien que dans la lutte contre les formes d’exploitation, y compris 
l’exploitation sexuelle et contre les risques encourus par les enfants au travail. Ce rapport 
sur la situation des enfants dans le monde analyse le contexte historique durant lequel le 
droit à l’éducation a été réaffirmé à plusieurs reprises et identifie les éléments nécessaires 
au succès des politiques éducatives. Le rapport montre que l’éducation est une variable 
multidimensionnelle dans le profil statistique d’un pays, et présente les indicateurs 
principaux de 193 pays, y compris le statut nutritionnel, l’état de santé, les niveaux 
d’instruction, la démographie, les indicateurs économiques, le statut des femmes et le 
rythme de progression des indicateurs principaux depuis 1960. Ce rapport comporte des 
exemples d’initiatives au niveau international, régional, national et local qui répondent au 
droit des enfants à l’éducation. 

UNICEF (2001): Programas de Beca Escuela en Brasil: Garantizar el Derecho a la 
Educación para Romper el Ciclo de la Pobreza, Brasília (Bolsa Escola Programme in 
Brazil: to Guarantee the Right to Education to Break the Poverty Cycle). 

Cette publication présente les programmes de Bolsa Escola pour l’élimination du 
travail des enfants. Les premières expériences sont apparues au Brésil. Ce livre examine le 
statut du programme au Brésil afin de tirer des enseignements utiles pour d’autres pays 
appliquant des programmes similaires ou sont sur le point de le faire. Le plus important 
enseignement à retenir de l’expérience brésilienne de six ans est que les projets devraient 
être une partie intégrante des politiques sociales de la municipalité, du gouvernement 
fédéral et de l’Etat. Puis la probabilité de réussite du programme augmente sensiblement à 
long terme. 



 
 

 

3. Autres sujets d’intérêt
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3.1. Aspects liés à la santé et au travail des enfants 

Amoah Adu, C. et al. (2001): «HIV infection among sex workers in Accra: Need to 
target new recruits entering the trade»: in Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, No. 28. 

Les travailleuses de l’industrie du sexe opérant chez elles, dans les voitures, les bars, 
les hôtels ou dans la rue ainsi que les itinérantes ont été interrogées. Toutes avaient subi le 
test du VIH/SIDA. Parmi les 1 013 femmes ayant accepté ce test, 26 pour cent des 
itinérantes et 74 pour cent des prostituées opérant dans leurs voitures étaient séropositives. 
Les facteurs de risque entraînant l’infection au VIH varient d’un groupe à l’autre. Ils sont 
liés à l’âge pour le groupe des itinérantes, à la durée du travail pour le groupe de 
prostituées qui opèrent dans leurs voitures. Il sont souvent plus importants que dans le 
groupe des itinérantes, selon le nombre de clients par jour, la présence d’un ulcère uro-
génital récent ou passé ou une affection gonococcique dans les deux groupes. 27 pour cent 
des itinérantes et 58 pour cent des personnes opérant dans leurs voitures ont été 
contaminées par le VIH au cours des six premiers mois de leur travail dans l’industrie du 
sexe. Les programmes d’intervention en direction les travailleuses de l’industrie du sex 
devraient être un axe essentiel des stratégies naturelles de dépistage du VIH/SIDA et des 
efforts devraient être déployés pour identifier et offrir des services préventifs aux nouvelles 
travailleuses de l’industrie du sexe. 

Anarfi, J.; Awusado, K. et al. (2000): Ghana youth reproductive health survey report, 
Ghana Social Marketing Foundation, Planned Parenthood Association, John Hopkins 
University, Population Communication Services, Focus on Youth Project, 
Washington, DC. 

Ce rapport est basé sur une enquête nationale sur les ménages concernant la santé 
reproductrice, y compris des entretiens avec les jeunes et les adultes de sexe masculin et 
féminin. L’enquête a examiné un éventail de variables comprenant les normes sociales, la 
confiance en soi, la perception des risques, les réseaux interpersonnels et sociaux, l’accès 
aux soins et le coût des soins de santé de reproduction, et les comportements en matière de 
santé de la reproduction. Les résultats principaux portent sur les éléments suivants: plus de 
90 pour cent des adultes reconnaissent l’importance de la sensibilisation sur les questions 
de jeunesse et de santé reproductives pour prévenir les grossesses non désirées et les MST; 
la couverture des média est grande dans le Haut Accra, le Haut Est entre 12-14 ans sans 
l’éducation formelle; les zones rurales au Nord et dans le Haut Ouest ont une couverture 
faible; l’activité sexuelle débute entre 15-19 ans; moins de 20 pour cent utilisent les 
condoms lors des premiers rapports sexuels; les jeunes n’ayant jamais eu de rapports 
sexuels semblaient être plus ignorants des pratiques sexuelles sans risque; 42 pour cent des 
femmes et 22 pour cent des hommes sexuellement actifs ont eu à avoir l’expérience d’une 
grossesse au moins; 11 pour cent des hommes et 16 pour cent des femmes ont eu recours à 
un avortement; 60 pour cent des avortements avaient lieu à l’hôpital/clinique, d’autres à la 
maison et à l’école; 33 pour cent des cas d’avortements ont été suggérés par la personne 
elle-même, l’ami ou le parent; la sensibilisation globale sur les MST et le VIH/SIDA était 
plus grande malgré la persistance de fausses croyances; 40-50 pour cent des personnes 
interrogées approuvaient l’utilisation de condom; il existait un écart entre la connaissance 
et la pratique de l’utilisation des méthodes contraceptives; la plupart d’entre eux avaient un 
accès plus facile aux contraceptifs; et plus de la moitié conviennent que les personnes 
sexuellement actives devrait utiliser des contraceptifs. L’enquête fournit des données 
quantitatives sur plusieurs variables relatives à la jeunesse. La disponibilité d’une base de 
données contribuerait certainement au développement de programmes destinés à la 
jeunesse. 
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Anarfi, J.K. (1997): «Vulnerability to sexually transmitted disease, street children in 
Accra»: in Health Transition Review, Supplement to Volume 7. 

Ce rapport porte sur une enquête effectuée sur quatre zones commerciales à Accra à 
l’aide d’un questionnaire, de groupes discussion et d’entretiens approfondis avec des 
enfants âgés de 7 à 18 ans, y compris les filles mères et les travailleuses de l’industrie du 
sexe. L’échantillon a porté sur 1 247 répondants. La plupart des enfants de rue ont émigré 
dans d’autres régions du pays, avec une proportion plus élevée d’enfants de sexe masculin. 
L’âge moyen était de 16 ans et la majorité avait un faible niveau d’éducation. Les parents 
avaient un faible niveau d’éducation et disposaient de faibles revenus. Les enfants ont 
quitté leur famille pour travailler et gagner de l’argent; du fait de la pauvreté; pour 
échapper aux problèmes domestiques ou à la maltraitance; ou du fait du décès d’un parent 
et l’absence d’aucun substitut parental. Aucune agence n’apporte de logements aux enfants 
de la rue à Accra, et la majorité d’entre eux sont des sans abris (dorment dans les marchés, 
les stations de transport, les kiosques en bois etc.) et sont dépendants pour la nourriture et 
pour les besoins financiers. Tous ses enfants de la rue sont presque utilisés dans le 
commerce, le colportage, le cirage de chaussure et le nettoyage. Une très faible minorité de 
six répondants de sexe féminin est engagée dans le travail du sexe à des fins de survie 
(activités de type commercial). Le niveau de sensibilisation au SIDA est très élevé, avec de 
faible connaissance sur les voies de transmission et de protection, et une connaissance 
limitée sur les autres formes de MST. La majorité est sexuellement active et est exposée au 
viol, au sexe par voie anale et orale, avec une utilisation inconsistante des condoms. Les 
filles semblent plus exposées que les garçons à avoir de partenaire sexuel régulier; les 
garçons pensent que la plupart des filles sont des «prostituées» ou sont des partenaires 
infidèles et préfèrent payer pour avoir les services des «prostituées» que de maintenir un 
partenaire régulier en raison des demandes monétaires plus élevées comparées aux 
prostituées. Les recommandations portent sur la fourniture de services spécialisés pour les 
enfants au niveau de l’éducation et la formation professionnelle, et pour les gardiens en 
remplacement; plus de coordination entre les diverses agences responsables des enfants; 
les lois existantes sur l’exploitation sexuelle des enfants doivent être appliquées; les 
éducateurs pair devraient être formés et les partenaires impliqués plus activement dans les 
programmes d’intervention contre les MST. 

Anarfi, J.K. (1995): Female migration and prostitution in West Africa, The case of 
Ghanaian women in Côte d’Ivoire, GTZ Regional AIDS Programme for West and 
Central Africa, Studies in Sexual Health No. 1. 

Ce rapport fait la synthèse de l’évaluation sur la migration féminine de Ghana vers la 
Côte d’Ivoire en se basant sur des sources secondaires des études, y compris la recherche 
de l’auteur lui-même. Les principales conclusions de ce rapport portent sur le fait que les 
femmes ghanéennes ont une longue tradition migratoire vers la Côte d’Ivoire et qu’elles 
ont tendance à investir le secteur de la prostitution, en particulier à Abidjan. La plupart 
sont des migrantes provenant d’Ashanti et des Régions de l’Est. Leur moyenne d’âge 
tourne autour de 15 ans et elles sont célibataires, sans aucune éducation formelle ou avec 
un niveau d’instruction très faible. Ils sont motivés par les avantages financiers qui 
permettent les envois monétaires pour leur famille, et par la possibilité de faire de 
l’épargne pour investir dans leurs affaires futures. La prostitution est considérée comme 
une activité économique passagère, bien que les incidents de kidnapping de jeunes filles à 
des fins d’esclavage sexuel aient aussi lieu. La migration est maintenant institutionnalisée 
et gérée par les agents pour faciliter l’entrée illégale en Côte d’Ivoire. Des femmes plus 
âgées tendent à initier les nouvelles venues. Malgré l’interdiction officielle de la 
prostitution illégale, les bordels opèrent librement dans de grandes affaires de prostitution 
internationale. Une autre cause principale de l’échec financier du migrant retourné à son 
pays est le coût du traitement contre l’infection au VIH. 
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University of Ghana Medical School. Department of Community Health (2002): 
Report on a situation analysis of the context of risk and vulnerability among young 
mobile commercial sex workers in Ghana, in conjunction with UNAIDS, National 
AIDS Control Programme, Geneva. 

Une étude descriptive détaillée des travailleuses de l’industrie du sexe avait été 
réalisée à Agomenya, Kumasi, Tamale et Tarkwa à travers des études de cas, par 
l’observation des conditions de travail de ces travailleuses, des itinérantes et à travers 
79 entretiens avec les autres acteurs. L’âge médian des travailleuses de l’industrie du sexe 
était de 20 à 29 ans et huit femmes étaient âgées de moins de 19 ans. La majorité des 
travailleuses de l’industrie du sexe mobiles étaient célibataires, et avait atteint le niveau 
d’éducation secondaire. Certaines s’adonnaient au commerce du fait de la pression exercée 
par des pairs, les échecs scolaires, la pauvreté, les familles brisées, le prestige, le manque 
d’autorité parentale, la mort d’un conjoint ou d’un parent. Les risques associés au travail 
couvraient le harcèlement du public, la violence sexuelle et le vol perpétré par les clients et 
la police. D’où la nécessité de protecteurs ou de l’aide des travailleurs des hôtels et des 
bars. D’autres comptaient sur les prières et sur leur propre intuition. Les risques sanitaires 
liés aux MST/VIH/SIDA étaient élevés en raison de l’usage irrégulier des préservatifs 
selon les souhaits des clients ou de partenaire(s) personnel(s) malgré la connaissance de la 
transmission des MST. D’autres risques sanitaires portaient sur la malnutrition, les troubles 
de sommeil, l’abus de substance tel que l’alcool, les drogues, les cigarettes et la marijuana. 
Les effets psychosociaux et les facteurs mainteneant les prostituées dans l’industrie du 
sexe étaient principalement dû à la faible estime de soi, le manque de respect, la solitude, 
la vulnérabilité, la pauvreté, l’avarice, le chômage, le proxénétisme et la rémunération 
élevée résultant de ce commerce. 

Ghana. Ministry of Health. Public Health Division (1999): Annual Report, 
Reproduction and Child Health, Accra. 

Ce rapport est un résultat de la recherche réalisée par le ministre de la santé dans les 
institutions gouvernementales en mai 1999; les détails de la méthodologie ne sont pas 
décrits. Les problèmes des adolescents se sont avérés être dans l’ordre de priorité: les 
abandons scolaires, le chômage des parents, la grossesse des adolescents, l’avortement, 
l’abus de substance et le MST/VH/SIDA. Les causes de ces problèmes étaient le manque 
de soin parental, la pression des pairs et le manque de modèles à suivre. L’inventaire des 
équipements sanitaires a révélé que les services MOH curatifs et routiniers ne mettent pas 
l’accent sur le volet adolescent, et les sites destinés aux adolescents et les services de 
proximité ne sont pas disponibles; le personnel de santé n’est pas formé sur les questions 
de soins de santé de reproduction des adolescents et manque de formation en 
communication et en conseil pour les adolescents; il y a un manque d’équipement 
spécifique et d’approvisionnement pour accroître la fourniture de services de santé de 
reproduction. Le rapport recommande la nécessité d’une évaluation du statut 
socioéconomique des adolescents; la planification participative des programmes de santé 
en partenariat avec les adolescents, les parents, des leaders d’opinion et les décideurs 
politiques; et une plus grande sensibilisation du public des services de santé publique et 
privée existante destinés aux adolescents. 

Nabila, J.S.; Fayorsey, C. (1996): Adolescent Fertility and Reproductive Behaviour in 
Ghana, Family and Development Programme in Ghana (FADEP), Technical Series 
No. 7, Accra. 

Le comportement des adolescents à Accra et à Kumasi dans la métropole urbaine, 
dans les communautés rurales, dans les zones péri- urbaines aussi bien que celui des jeunes 
de la rue est analysé par le biais des enquêtes, des entretiens approfondis et des groupes de 
discussion. Les thèmes traités dans ce rapport portent sur la fertilité des adolescentes; les 
déterminants et les conséquences de la promiscuité et des grossesses des adolescentes; et 
divers programmes et projets. L’activité sexuelle chez les adolescents célibataires est 
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élevée et, l’usage des contraceptifs est faible. Le sexe prénuptial et l’adoption des enfants 
sont répandus; l’activité sexuelle peut commencer à partir de 10 ans mais l’âge moyen est 
de 16 ans; les femmes retardent le mariage mais sont sexuellement actives avant le 
mariage. 

Nabila, J.S.; Fayorsey, C.; Pappoe, M. (1997): Assessment of adolescent reproductive 
health in Ghana, Accra. 

Ce document est un rapport d’évaluation sur les questions concernant les adolescents 
au Ghana à travers des données qualitatives de seconde main. L’enquête a porté sur les 
ministères et les départements spécialisés sur les questions des adolescents; 300 ONG 
offrant des services aux adolescents; des groupes de discussions ont été réalisés avec des 
prestataires de service, des leaders de la communauté, des parents, des gardiens et des 
adolescents; des entretiens approfondis avec les prestataires de service pour les 
adolescents, avec les leaders de la communauté et les chefs religieux. Le rapport englobe 
les résultats d’une étude dans la région d’Ashanti sur la fertilité des adolescentes et sur la 
santé reproductive réalisée par Nabila et Fayorsey en 1996. Les notions adolescent et 
jeunesse sont utilisées de façon interchangeable. Les principales conclusions sont que le 
potentiel d’adolescents/jeunes anéantis par le faible niveau éducatif; les programmes 
inadéquats pour orienter un grand nombre de jeunes dans des rôles responsables; un 
soutien inadéquat des institutions qui travaillent avec des adolescents; un manque de 
documentation sur les questions de santé reproductive. Les recommandations sont les 
suivantes: les adolescents, particulièrement les filles, devraient être encouragés à 
poursuivre l’éducation à des niveaux plus élevés; la recherche sur la santé reproductive des 
adolescentes est nécessaire, le premier sevrage de l’enfant et les risques sanitaires associés, 
et les facteurs socioéconomiques influençant les activités sexuelles de l’adolescent; des 
services de planification familiale devraient être mis en place et accessibles à la jeunesse; 
des prestataires de service devraient être sensibilisés pour développer des attitudes 
positives envers les jeunes; la participation des jeunes dans les activités ayant un impact 
direct sur la jeunesse; un besoin d’une politique unifiée de santé reproductive des 
adolescentes. 

O’Donnell, O.; Rosati, F.C.; van Doorslaer, E. (2002): Child labour and health: 
Evidence and research issues, UNICEF, Innocenti Centre, Florence (http://www.ucw-
project.org/resources). 

La définition de l’OIT des pires formes de travail des enfants englobe le travail 
susceptible de compromettre la santé et la sécurité. Le ciblage effectif de ces activités de 
travail d’enfant les plus préjudiciables à la santé requiert une connaissance conceptuelle et 
des données empiriques sur les interactions entre le travail des enfants et la santé. 
L’objectif de ce document est d’examiner l’état actuel des connaissances sur cette question 
qui est centrale dans la conception des politiques, de protéger les enfants des types de 
travail les plus préjudiciables à leur santé tout en ne compromettent pas les moyens 
d’existence de leurs familles. Les liens entre le travail des enfants et la santé est complexe. 
Ils peuvent être directs et indirects, statiques et dynamiques, positifs et négatifs, causals et 
simulés (nuls). La diversité des liens potentiels rend l’exercice de désagrégation difficile. 
Un cadre conceptuel analytique est requis et des questions importantes de mesure et 
d’estimation doivent recevoir une attention particulière. 

Ofosu-Amaah, S. et al. (1997): Bibliography on School Age Health, School of Public 
Health, University of Ghana, Legon. 

Cette publication englobe une description sur des problèmes de santé des enfants en 
âge d’aller à l’école. Elle examine l’abus par des enfants de consommation de substances 
telles que le tabac, alcool, les drogues et inhalants, et les questions de santé reproductive, 
les MST, y compris le SIDA, les problèmes menstruels et autres complications 
gynécologiques, les grossesses d’adolescentes, les FGM, et les troubles de comportements 
sexuels. D’autres domaines touchent aux troubles alimentaires, aux handicaps (vision, 
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audition, parole, etc.), et aux troubles de croissance et au développement mental et 
physique. 

Pepin, J.; Nzambi, K. (1998): Evaluation of the quality of treatment of urethral 
discharge and of genital ulcers offered by Pharmacists of Accra and Tema, West Africa 
Project to Combat AIDS and STDs (WAPTCAS), Accra. 

L’étude du ministère de la Santé (MDS) en 1996 révélait que les pharmaciens traitent 
entre 50 000 et 90 000 cas de MST comparés aux 2 000 cas rapportés par les cliniques 
gouvernementales et les polycliniques durant la même année. L’unité de recherches du 
MDS a recommandé la formation des pharmaciens à la gestion du syndrome des MST. 
WAPTCAS a formé 393 pharmaciens en 1997. Une évaluation de la formation des 
pharmaciens a été effectuée pour tester la qualité du soin fournie aux patients. Les 
travailleurs de terrain se sont faits passer pour des patients présentant des syndromes de 
MST et sont allés chercher du soin pour le traitement des MST, de pertes blanches et 
d’ulcères génitaux chez 248 pharmaciens en pré et post-formation. Le programme de 
formation a eu des effets bénéfiques sur le traitement des pertes blanches, avec une 
augmentation de la proportion des pseudo patients à qui on a administré un médicament 
efficace contre la gonorrhée; les pharmaciens non formés étaient plus enclins à mettre les 
patients en rapport avec des médecins. Il n’y avait aucune amélioration du traitement des 
ulcères urogénitaux, en raison d’un manque de traitements inefficaces offerts. Le 
diagnostique des ulcères uro-génitaux exigent un examen clinique spécifique, et doivent 
être traités par injection de pénicilline, que les pharmaciens ne sont pas autorisés à fournir. 
L’évaluation soulève la question de la faute professionnelle et souligne la nécessité de 
l’identification des situations pouvant être traitées avec succès par les pharmaciens. 

Rau, B. (2003): Combating child labour and HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa: A 
review of policies, programmes and projects in South Africa, Tanzania and Zambia to 
identify good practices, HIV-AIDS and Child Labour Papers No. 1, ILO, Geneva. 

Cette publication examine les politiques nationales contre le sida et le travail des 
enfants, les projets des ONG et les initiatives communautaires en Afrique du sud, en 
République-Unie de Tanzanie et en Zambie. Elle décrit une large gamme de réponses 
actuelles à la question du VIH/SIDA, à la fois de petite et de grande échelle, des politiques 
nationales aux interventions de type communautaires, et identifie le nombre de plus en plus 
élevé de bonnes pratiques pouvant faire l’objet d’une étude plus approfondie, les tests 
supplémentaires et la reproduction éventuelle. Le rapport analyse également les limites des 
politiques et des programmes locaux actuels pour satisfaire les besoins des enfants, des 
familles et des communautés, ou le manque d’orientations générales des politiques 
nationales. L’auteur maintient que, dans chacun des trois pays, une politique nationale et 
un programme d’assistance effective doit être renforcé. Cette publication a été également 
intégrée dans les bonnes pratiques d’IPEC sur l’intégration du genre pour son traitement de 
la question des normes sexuelles masculines et de l’exploitation des filles. 

Sauve, N. et al. (2002): «The price of development: HIV infection in a semi-urban 
community of Ghana»: in Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2002, 
Vol. 29, Philadelphia, Pennsylvania. 

Cette étude présente une étude pour déterminer le taux d’infection de la maladie 
sexuellement transmise; 1228 femmes enceintes ayant fait des visites successives dans les 
cliniques prénatales des deux hôpitaux principaux dans la zone de Manya Krobo ont été 
interrogées à l’aide d’un questionnaire, et des échantillons de sang ont été prélevés dans 
chaque district. L’infection au VIH et au syphilis était de 14,9 pour cent et de 0,7 pour cent 
respectivement pour le groupe. L’infection au VIH était plus élevée chez les Krobo 
(18,5 pour cent), que chez les autres groupes ethniques (9,5 pour cent). Chez les Krobo, le 
VIH prévalait au niveau de toutes les catégories d’âge et le taux de prévalence du VIH était 
plus élevé dans le groupe d’âge de 30-34 ans; cela a été corrélé avec le fait d’avoir vécu en 
Côte d’Ivoire et d’avoir reçu seulement l’éducation primaire. Le niveau de l’infection dans 
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d’autres groupes ethniques a diminué avec l’âge, de 17,2 pour cent dans le groupe de 13 à 
19 ans à 1,4 pour cent chez les femmes de 35 ans et d’autres plus âgées; l’infection au VIH 
était corrélée avec les premiers rapports sexuels avant l’âge de 17 ans. Les facteurs de 
risque indépendants de l’infection au VIH étaient liés à l’âge, au niveau d’instruction, à 
l’âge du premier rapport sexuel et au fait d’avoir vécu en Côte d’Ivoire. La migration 
économique en Côte d’Ivoire, en raison du déplacement causé par le barrage d’Akosombo, 
a exposé beaucoup de migrants à l’infection au VIH, alors que les migrants de retour 
représentaient une source de contamination pour la population locale. 

Stanecki, K.A.; Heaton, L.; Way, P.O. (1995): Sexually transmitted diseases in Sub 
Saharan Africa and associated interaction with HIV, International Programs Center 
Staff Paper, No. 75, Washington, DC. 

Ce rapport décrit l’effet de l’infection causée par les agents bactériens aux stades 
aiguës et chroniques, l’épidémiologie des MST et le lien possible avec le VIH/SIDA. Le 
rythme de changement de partenaires sexuels est une cause principale des infections aux 
MST, de même que l’immigration rurale urbaine qui crée un excès d’hommes dans des 
secteurs urbains et une demande élevée correspondante de partenaires sexuels féminins. La 
pauvreté, la guerre et le trouble politique influent sur les modèles de comportement sexuel. 
Les MST persistent chez les noyaux de groupes d’individus caractérisés par un 
comportement à haut risque: prostituées, clients masculins des prostituées, des patients 
MST, des camionneurs de longue distance, du personnel militaire et des travailleurs 
migrants. L’activité sexuelle précoce peut causer la rupture des cellules épithéliales dans la 
région génitale en raison de l’immaturité des cellules; des rapports entre des hommes plus 
âgés (ayant beaucoup de partenaires sexuels différents), et l’augmentation des risques chez 
les femmes du fait des jeunes femmes. En présence des ulcères génitaux, l’hémorragie est 
facilement provoquée lors les rapports sexuels, ouvrant l’accès au virus VIH, et facilitant la 
transmission. 

3.2. Mines 

ILO/IPEC (2001): Los Niños y las Niñas que Trabajan en la Mineria Artesanal de 
Colombia, Bogotá (Children Working in the Hand-Mining Industry in Colombia). 

Le livre présente un diagnostic sur le travail des enfants dans le secteur minier 
d’extraction manuelle en Colombie. L’objectif est de fournir aux institutions publiques et 
privées les informations fiables qui leur permettent de formuler et d’appliquer des 
politiques et des programmes pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur 
d’extraction manuelle des mines. L’étude comporte une gamme d’informations 
quantitatives et qualitatives qui permettent de déterminer et de comprendre l’ampleur du 
problème. Elle souligne qu’il existe un consensus général sur la nécessité de mettre à jour 
le seuil légal pour les enfants, puisque les lois actuelles ne sont pas claires au sujet de la 
nécessité d’adopter des mesures intégrales de régulation. La contradiction ou l’ambiguïté 
des normes juridiques entraîne une vulnérabilité des droits et ne garantit pas la protection 
et l’efficacité des droits des enfants. 

ILO/IPEC (2001): El Trabajo Infantil en la Minería Artesanal de la Arcilla, Bogotá 
(Child Labour in the Clay Hand-Mining Industry). 

Cette étude analyse en détail le contexte du travail des enfants dans l’industrie 
minière manuelle d’argile, en tenant compte, entre autres aspects, des activités effectuées 
par les enfants, de leur calendrier de travail, du revenu perçu, des bénéficiaires de ces 
revenus, de la motivation et du degré de satisfaction au travail. La publication analyse les 
croyances, les valeurs et les perceptions des adultes et des enfants du travail des enfants, en 
essayant de décrire les modèles culturels qui le légitiment, et également les possibilités 
quant à son éradication. La situation des enfants mineurs est comparée à celle des enfants 
non mineurs Nemcon, une municipalité colombienne et est se caractérise par une diversité 
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au regard des variables démographiques, éducatives, sanitaires, et du temps libre. Les 
conclusions renforcent l’idée que l’exploitation entraîne des inconvénients majeurs aux 
enfants, même si les enfants ne le considèrent eux-mêmes pas comme un problème. 

ILO/IPEC (2001): El Trabajo Infantil en la Minería Artesanal de Carbón, Bogotá 
(Child Labour in the Coal Hand-Mining Industry). 

Ce document décrit le travail des enfants dans l’extraction manuelle de charbon. 
Ainsi, il décrit les résultats de la recherche effectuée dans trois municipalités 
colombiennes: Tópaga, Paipa et Sogamoso. Les enfants interrogés déclarent que l’effort 
physique et la faible rémunération sont les principaux problèmes auxquels ils sont 
confrontés dans leur travail. Les risques les plus fréquents selon ces enfants sont les fortes 
odeurs ou la poussière, l’exposition permanente aux variations du climat, les températures 
extrêmes, les bruits et les vibrations, et le manque d’outils ou d’instruments de travail 
appropriés. Les principales raisons qui incitent les enfants à travailler sont la situation 
économique difficile de leur famille, et l’idée que le travail forme les enfants, les 
responsabilise et leur apporte plus d’honneur. 

ILO/IPEC (2001): El Trabajo Infantil en la Minería Artesanal de Esmeraldas, Bogotá 
(Child Labour in the Emerald Hand-Mining). 

L’exploitation des émeraudes en Colombie est principalement faite dans treize 
municipalités situées au centre du pays. Cette publication examine le travail des enfants 
dans trois de ces municipalités, décrit le travail des enfants mineurs, et compare la situation 
de ces enfants à celle des enfants non mineurs et analyse le profil des familles de ces 
enfants. Le livre s’achève par un chapitre incluant les conclusions et les recommandations, 
où l’exploitation des émeraudes est associée à la chance, et fait entretenir l’espoir de lutter 
contre la pauvreté. Ces attentes, pas toujours réalistes, peuvent générer des niveaux élevés 
de frustrations chez les personnes quand celles-ci ne sont pas réalisées, et de telles 
frustrations peuvent engendrer des relations sociales tendues, la consommation d’alcool, le 
désaccord au sein des familles et des communautés et la méfiance mutuelle, etc. En 
conclusion, le travail des enfants dans les mines, et particulièrement dans les mines 
d’émeraude, est non seulement dû aux conditions de pauvreté des familles, mais aussi à 
des valeurs et des attentes liées à la chance et à la malchance, qui tendent à engendrer des 
attitudes psychologiques similaires à celles qui se produisent lors d’un pari. Il n’est pas 
facile de changer de telles valeurs dès lors qu’elles sont profondément ancrées chez les 
personnes. 

ILO/IPEC (2001): Estudio Nacional: Niños que Trabajan en Mineria Artesanal de Oro 
en el Peru, Lima (National Study: Children Working in the Gold Hand-Mining 
Industry in Peru). 

La participation des enfants dans l’industrie manuelle de l’extraction de l’or est 
analysée en détail dans cette étude. Celle-ci souligne les niveaux élevés de risque encourus 
par les enfants, et les multiples problèmes sanitaires et psychologiques qui en résultent. 
Plus de 30 pour cent de la production de l’or au Pérou proviennent de ce type 
d’exploitation manuelle, et les conditions des familles impliquées dans ce travail sont très 
dures. Il n’existe aucune loi protégeant les mineurs et aucunes lois spécifiques qui peuvent 
extraire des enfants d’une telle activité. Ainsi, l’exploitation de l’or alimente le cercle 
vicieux de la pauvreté. Une stratégie intégrée impliquant l’Etat, la société et les 
communautés elles mêmes opérant dans le secteur des mines est nécessaire pour arriver à 
une élimination progressive du travail des enfants dans les mines. Le problème de travail 
des enfants est complexe, et requiert une connaissance de la localisation des sites 
d’extraction, des voyages de travail longs, le manque de services de base, les besoins et les 
risques d’exploitation dans le travail dans les mines, aggravé par l’environnement peu sûr 
et l’utilisation des substances et des matériaux nocifs. Tous ces facteurs affectent à long 
terme les enfants de façon négative, surtout leur développement physique et éducatif. 
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3.3. Tourisme 

National Union of Workers in the Hotel, Restaurant and Allied Industries 
(NUWHRAIN) (2001): In the Heat of the Night, Combating Child Labour in the 
Tourism Industry, in conjunction with ILO/IPEC, Manila. 

Les résultats des entretiens approfondis et des groupes de discussion auprès de 
758 enfants travaillant dans divers établissements dans les destinations touristiques en 
dehors du métro de Manille sont examinés dans ce rapport. Tous les profils 
sociodémographiques des enfants de Bacolod, Cebu, Davao et Pampanga, aussi bien que 
leurs conditions de travail, perceptions d’eux-mêmes, ambitions dans la vie et aide requise 
sont analysés. Le livre conclut que les syndicats devraient considérer le travail des enfants 
comme le résultat de la pauvreté et du sous-développement. Les syndicats peuvent jouer un 
rôle important en protégeant les droits des enfants travailleurs, en étant leur porte voix pour 
que le gouvernement soit plus attentif à leurs préoccupations de bien être, de sécurité et de 
sécurité d’emploi. Une plus grande prise de conscience de la société civile et une présence 
d’un mouvement syndical fort et efficace peuvent aussi être utile dans la lutte contre le 
travail des enfants. 

Black, M. (1999): In the twilight zone: Child workers in the hotel, tourism and catering 
industry, ILO/IPEC, Geneva. 

Cette publication, basée sur quatre études réalisées par le BIT au Kenya, au Mexique, 
aux Philippines et à Sri Lanka, examine la situation des enfants travailleurs dans les hôtels, 
les clubs et les restaurants. Elle présente les dispositions juridiques et les lois appropriées 
et suggère quelques alternatives possibles pour améliorer les conditions des enfants 
travailleurs. Le rôle des filles officiant habituellement dans «la zone crépusculaire» de 
l’industrie plutôt que dans les bordels est analysé. L’auteur constate que l’industrie du 
tourisme encourage l’utilisation de travailleurs en dessous de l’âge légal au travail du fait 
du bas salaire, des heures irrégulières et du manque de qualifications de la des enfants 
travailleurs. Une description générale porte sur la vie que les enfants travailleurs mènent 
dans les usines. 

Harrison, D., ed. (2001): Tourism and the less developed world: Issues and case studies, 
CABI Publications: New York. 

Cette publication examine les diverses formes de tourisme dans les pays moins 
avancés. Les questions traitées dans ce document portent sur les ressources humaines, les 
thèmes spécifiques régionaux, le tourisme et le développement dans les sociétés 
communistes et post-communistes. Cette publication comporte un chapitre détaillé sur le 
tourisme sexuel des enfants et un autre sur le tourisme dans les Caraïbes, avec des études 
de cas en Inde et une vue d’ensemble du tourisme dans le contexte arabo-islamique.  

Pluss, C. (1999): Quick money – easy money? A report on child labour in tourism, in 
Working Paper 1/99, Swiss Agency for Development and Cooperation, Working 
Group on Tourism and Development, Basel. 

Ce rapport rassemble une masse d’informations sur les enfants travailleurs dans 
l’industrie touristique, y compris les enfants victimes des pires formes de travail. Il couvre 
un grand nombre de pays et combine des données descriptives et analytiques avec les récits 
de vie des enfants travailleurs. Dans ce rapport, figurent des recommandations pour 
l’action et des informations sur des organismes de défense des droits des enfants. 
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3.4. Travail forcé et asservissement 

Apit, W.A. (1996): A beginning in child labour: A worst form of child labour discovered 
and rescued, Kamalayan Development Foundation, Quezon City. 

Cette publication comporte de larges études de cas de même que des exemples de 
«bonne pratique» pour libérer les enfants travailleurs des conditions de travail forcé aux 
Philippines. Elle dresse l’historique de la progression du travail des enfants au niveau 
local. Des efforts réalisés par divers gouvernements et ONG telles que la Fondation du 
développement du Kamalaya (KDF) sont mis en exergue, et la publication recommande 
l’élaboration d’autres activités qui reflètent une approche multidimensionnelle de la 
prévention et de l’éradication du travail des enfants. 

Human Rights Watch (1995): Children of Sudan: Slaves, street children and child 
soldiers, New York. 

Ce rapport a été compilé au cours d’une période de six ans après le coup d’Etat 
militaire de 1989 qui a porté au pouvoir le Front islamique national au Soudan, et examine 
la situation des enfants suite à la guerre civile. Ce rapport note que toutes les parties au 
conflit, y compris le gouvernement, ont violé les droits fondamentaux des enfants. Ceci 
s’applique même dans les zones en dehors de la guerre. Ils ont été arbitrairement arrêtés; la 
plupart ont été séparés de leurs familles et sont considérés comme des enfants de la rue. La 
plupart d’entre eux, surtout les enfants soudanais, ont été enlevés et réduits en esclaves 
comme domestiques dans les ménages. Les garçons en dessous de l’âge autorisé ont été 
recrutés de force dans l’armée ou dans les milices à la solde du gouvernement. Les enfants 
ont été placés dans les camps et convertis de force à l’Islam. Le rapport contient des 
recommandations spécifiques pour atténuer ces injustices ainsi que d’autres. 

Human Rights Watch (1996): The small hands of slavery: Bonded child labour in 
India, New York. 

Ce rapport qui met l’accent sur le travail forcé des enfants est le fruit de voyages sur 
le terrain durant deux mois de deux chercheurs vers la fin de l’année 1995 et comporte des 
entretiens avec plus de 100 enfants. Le travail forcé des enfants dans une variété d’usines 
en Inde est analysé dans ce document, où selon les estimations au moins 15 millions 
d’enfants travaillent dans les entreprises de tapis, dans des ateliers de fabrication d’argent, 
de pières précieuses ou de beedi, ou dans les champs. Dans la plupart des cas, les enfants 
sont battus et maltraités, et subissent des conditions difficiles. Le rapport critique le 
gouvernement pour son échec à faire respecter les lois nationales et internationales 
appropriées. La mise en place d’organismes indépendants pour l’inspection des lieux de 
travail et la poursuite judiciaire des employeurs est recommandée, de même que la 
réalisation d’un programme complet de réinsertion, y compris la scolarisation. 

ILO (2001): Stopping forced labour: Global report under the follow-up to the ILO 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva 

Ce rapport, une compilation en tant qu’élément du suivi de la Déclaration de l’OIT 
sur les principes et droits fondamentaux au travail, examine les formes les plus répandues 
de travail forcé dans le monde entier, y compris l’esclavage et les abductions, la 
participation forcée dans des projets de travaux publics et dans l’agriculture, le travail 
forcé imposé par le militaire, la traite des personnes et le travail dans la prison. Le rapport 
comporte un examen des activités de l’OIT et d’autres organismes internationaux dans la 
prévention et l’élimination de ces formes de travail et dans la réinsertion des victimes. Il 
présente une proposition pour un programme d’action pour éliminer ces pratiques, en 
insistant sur l’inspection et la détection du travail des enfants. 
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3.5. Enfants soldats 

Cagoco-Guiam, R. (2002): Child Soldiers in Central and Western Mindanao: A Rapid 
Assessment, ILO/IPEC, Geneva. 

L’étude vise à recueillir des informations détaillées sur les enfants soldats en 
interrogeant des enfants et des informateurs clé des ONG, du gouvernement, du milieu 
universitaire, des médias et des groupes d’insurgés. Elle révèle qu’il y a plus d’enfants 
soldats de sexe masculin que sexe féminin appartenant au Front islamique de libération 
Moro (FILM) dans les trois groupes étudiés à Mindanao. Ces groupes sont basés 
séparément à Maguindanao, la Province de Cotabato et Basilan. Ces enfants proviennent 
de familles pauvres et économiquement marginalisées dont les parents sont aussi impliqués 
dans la lutte armée. L’étude recommande l’action immédiate pour la cessation des 
hostilités dans Mindanao, et la conduite de programmes intensifiés d’éducation, 
d’information et de communication pour informer le plus large public sur la situation 
difficile des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle préconise la formulation de 
politiques de promotion d’un commerce équitable et des opportunités du marché pour les 
petits et micro-entrepreneurs chez les groupes marginaux dans le Mindanao central et 
occidental, lieu d’origine des familles des enfants soldats. 

Machel, G. (1996): Promotion and protection of the rights of children: Impact of armed 
conflict on children, Report of the Expert of the United Nations Secretary General, 
Ms Graça Machel, United Nations, New York. 

Ce rapport analyse l’impact du conflit armé sur les enfants, le recrutement et 
l’utilisation des enfants soldats et leur réintégration dans la société, aussi bien que les 
moyens pour empêcher de futur recrutement. Dans ce rapport, figure une brève description 
des enfants victimes de la prostitution et de l’exploitation sexuelle. 

Steudtner, P. (2000): Die soziale Eingliederung von Kindersoldaten: Konzepte und 
Erfahrungen aus Mosambik, Berghof Report Nr. 6., Berghof Forschungszentrum für 
konstruktive Konfliktbearbeitung, Berlin (The social rehabilitation of child soldiers: 
Concepts and experiences from Mozambique). 

Dans ce rapport, les mécanismes «internes» et «externes» d’intégration des anciens 
enfants soldats sont distingués. Les mécanismes internes sont effectués par les membres de 
la Communauté et visent souvent à réintégrer les enfants soldats dans la communauté, 
alors que les mécanismes externes portent habituellement sur la situation de chaque soldat 
individuel et de ses besoins. L’expérience de terrain dans le cadre d’un projet psychosocial 
de réinsertion des anciens enfants soldats au Mozambique a révélé que la plupart des 
problèmes apparaissent quand on veut effectuer simultanément les deux types 
d’intégration. Le rapport conclut que les acteurs externes doivent se rendre compte des 
facteurs internes du travail et les renforcer. 

Timonera, B. (1999): «The Warrior is a Girl-Child», Human Rights Forum, a 
publication of the Philippine Human Rights Information Centre. 

Cet article porte sur la formation militaire des enfants, y compris des filles âgées de 
10 ans, qui, selon l’Islam, n’est pas une violation des droits des enfants. Il présente des 
récits de filles guerrières qui affirment qu’elles étaient prêtes à mourir pour la noble cause, 
même si elles étaient conscientes de mettre fin à leur désir ardent d’une enfance heureuse 
comme toutes filles normales. L’article note que les autorités musulmanes sont résignées, 
car aussi longtemps que la guerre persiste, les enfants seront toujours exposés à la 
violence. C’est une situation de «damné si vous le faites, de damnés si vous ne le faites 
pas» où les musulmans semblent se trouver, aussi longtemps qu’ils constituent une 
communauté menacée, la défense devient l’affaire de tout un chacun, y compris des filles. 
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3.6. Actions contre le travail des enfants 

Cevallos, C.; del Carmen, S.E. (1998): Aprendizajes experienciales de las niñas y niños 
trabajadores(as), Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de las Sciencias de 
Educación, Quito (Learning experiences of girl and boy child workers). 

Ce mémoire de licence analyse les expériences du Centre pour les filles travailleuses 
(CENIT – Centro de la Niña Trabajadora) au Quito, en Equateur, et tente de montrer que 
malgré les limites et les difficultés que des enfants et des garçons de rue travailleurs 
rencontrent, ils peuvent être intégrées dans l’éducation formelle aussi longtemps que leurs 
expériences quotidiennes et leur connaissance pratique forment une partie de ce processus. 

ILO/IPEC (2001): Good practices in action against child labour: A synthesis report of 
seven country studies, 1997-1998, by independent researchers - Brazil, Indonesia, 
Kenya, Philippines, Tanzania, Thailand, Turkey, Geneva. 

Ce rapport rassemble les résultats de la recherche menée dans sept pays pour 
identifier les enseignements retenus dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. 
Les études nationales ont été effectuées entre 1997-98 et reflètent le travail effectué par les 
programmes qui avaient lancé l’action nationale de lutte contre le travail des enfants. En 
résumant les enseignements retenus de ces diverses approches, ce rapport met l’accent sur 
le degré de coordination entre les différentes interventions sur le travail des enfants et 
d’autres mesures, et identifient les contraintes ou les limites rencontrées. Des exemples de 
bonnes pratiques sur une variété de questions sont présentées, mais l’accent est mis sur 
trois thèmes principaux: 

1) créer les conditions favorables à l’environnement juridique et politique national, aussi 
bien que sensibiliser l’opinion publique; 

2) renforcement des capacités au niveau national et communautaire; 

3) action directe avec des filles et des garçons. 

Il existe des profils spécifiques de secteur sur l’esclavage des enfants, le travail à 
l’usine et le crime. Le rapport conclut avec un certain nombre de recommandations et une 
liste d’indicateurs pour mesurer l’impact et l’évaluation. 

ILO/IPEC (2001): Plan Subregional para la Eradicación del Trabajo Infantil en los 
países del MERCOSUR y Chile, Ministério del Trabajo y Seguridad Social de 
Uruguay (Sub-regional Plan for the Elimination of Child Labour in the MERCOSUR 
Countries and Chile. 

En Amérique latine, l’élimination du travail des enfants se heurte à une série de 
problèmes liés aux spécificités politiques, économiques, sociales et culturelles de chaque 
pays. Parmi ces problèmes, la sous-estimation de la magnitude et des caractéristiques du 
travail des enfants ont été soulignées. L’informalisation du marché du travail, les limites de 
l’inspection du travail, la non-existence d’objectifs pour la réduction de travail des enfants, 
la multiplicité des interlocuteurs et le manque de spécialisation sur les problèmes sont 
quelques-unes des questions traitées. L’objectif du plan sous-régional décrit dans cette 
publication est d’établir une base pour la réalisation d’une stratégie commune des pays du 
MERCOSUR et le Chili, pour l’élimination du travail des enfants. Le plan vise à 
développer, dans les pays cible, des mécanismes publics et des capacités orientées dans la 
lutte contre le travail des enfants, aussi bien qu’analyser et systématiser les informations 
sur l’évolution de la question dans les cinq pays. 
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UNICEF (2001). Istituto degli Innocenti: Le violenze sessuali sui bambini: Lo stato di 
attuazione della legge n. 269 del 1998: Questioni e documenti (Sexual violence against 
children: The implementation of law No. 269 of 1998: Questions and documents), 
Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza, Dicciannova 19, Florence. 

Ce rapport est le premier rapport général sur l’application d’une loi italienne de 1998 
sur la violence sexuelle contre les enfants, l’abus d’enfant, l’exploitation sexuelle des filles 
et des garçons, et la présence des filles et des garçons dans la prostitution, la pornographie 
et le tourisme sexuel. Il analyse les divers domaines dans lesquels la loi fonctionne et 
quelles mesures pourraient être prises pour la rendre plus efficace en encourageant des 
activités investigatrices et préventives. 

Friedman, S.A.; Dottridge, M. (1996): Considering girls’ invisible labour in the 
development of the new ILO Convention: Targeting the Most Intolerable Forms of Child 
Labour; paper presented at the ILO Roundtable Discussion, Geneva, 9 June 1996, on 
behalf of the NGO Committee on the Status of Women Working Group on Girls and 
the NGO Working Group on Child Rights (http://www.globalmarch.org/girlchild/). 

Ce rapport introductif examine le travail et l’expérience des ONG et l’OIT/IPEC sur 
le travail des enfants des filles et sur les problèmes de «l’invisibilité» résultant de la 
marginalisation et de la discrimination sociale et culturelle. Ce document présente un 
certain nombre de recommandations devant être intégrées dans les plans futurs pour 
éliminer le travail des enfants, une attention spéciale est portée à la situation difficile des 
filles. 

Austin, S. (2003): Child labour and child participation: A girl child perspective, World 
Vision International, Geneva (http://www.cwa.tnet.co.th/voll6-2/participation11.htm). 

Cet article analyse les résultats d’une étude de World Vision en Thaïlande, où des 
mesures spécifiques ont été prises pour promouvoir des méthodes participatives pour les 
enfants et une approche plus sensible au genre. Les résultats de l’étude montrent que les 
enfants ne décident pas de travailler et/ou d’aller à l’école de manière isolée, mais sont 
fortement influencés par le milieu social et culturel. Des activités de recherche de solutions 
aux problèmes de la participation des enfants sont analysées dans le rapport, et les résultats 
indiquent que les approches sensibles au genre sont importantes pour l’effectivité et la 
réussite des programmes. 

3.7. Statistiques, indicateurs et méthodologies 
de recherche 

Alexander, P.; Baden, S. (2000): Glossary on Macroeconomics from a Gender 
Perspective, Handbook on Gender in Economics 49. 

Ce lexique définit de manière concise les concepts clé en macroéconomie et leurs 
applications, en soulignant les dimensions genre de la pensée économique actuelle. Il 
spécifie aussi les aspects de la politique de formation et d’évaluation où ces dimensions 
sont mieux prises en compte. Par exemple, il explicite des notions telles que modèles de 
négociation, division de travail, efficacité, ménage, échec du marché, coûts de transaction, 
etc. Ce glossaire peut être utile pour de future recherche, qui pourrait être réalisée selon le 
modèle économétrique de construction de relations causales qui influent sur le travail des 
filles. 

 
49 http://www.worldbank.org . 
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Anker, R. Ed. (2000): «La Economia del Trabajo Infantil: Criterios para su 
Medición»: in Revista Internacional del Trabajo, Vol. 119, Número 3, ILO, Geneva, 
2000 (The Child Labour Economy: Criteria for its Measurement). 

L’article présente une étape conceptuelle importante permettant de situer l’économie 
de travail des enfants, et en même temps de clarifier quelques aspects de ce phénomène. A 
partir de l’analyse de ces aspects, il tire des conclusions sur la mesure du travail des 
enfants, des politiques et des programmes concernant le travail des enfants et le bien-être. 
L’auteur souligne la nécessité d’élaborer des politiques spécifiques et plus strictes pour 
l’élimination du travail des enfants impliqués dans des occupations considérées comme 
nocives et/ou insalubres. Il énumère aussi une série d’éléments qui devraient être pris en 
compte dans les analyses sur la façon de faire face au problème, en mettant l’accent sur la 
question de la pauvreté, de la qualité du système d’éducation et des données sur le travail 
des enfants. Il note plus loin que l’instruction et la qualification du capital humain sont 
d’une importance décisive dans la promotion du développement économique et de la 
démocratie, ce qui a des incidences sur la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Council for the Welfare of Children (CWC) (2000): Child 21, Philippine National 
Strategic Framework for Plan Development for Children, 2000-2025: a Legacy to the 
Filipino Children of the 21st Century, October 2000, CWC with publication assistance 
from the United Nations Children’s Fund (UNICEF), Makati City. 

Enfance 21 est un cadre stratégique qui vise à orienter les partenaires dans la 
planification des interventions pour promouvoir et protéger les droits des enfants au 
XXIe siècle. Le cadre préconise non seulement une action plus ciblée sur les enfants mais 
aussi des interventions importantes d’interface aux diverses étapes du développement de 
l’enfant. On s’attend à ce que ce cadre apporte des solutions, entre autres, aux 
préoccupations des enfants en matière de protection spéciale (CNSP), y compris les enfants 
victimes des pires formes de travail, les filles et les victimes de l’exploitation sexuelle 
commerciale. Le cadre note aussi que les problèmes auxquels les filles font face perpétuent 
leur marginalisation. Ces problèmes portent, entre autres, sur les stéréotypes liés au genre 
au niveau de l’éducation, sur le travail des enfants, la prostitution, les obstacles culturels et 
les pratiques de socialisation dans la famille, la précarité de la santé et une alimentation 
pauvre. Il y a un besoin de renforcer la recommandation concernant les filles afin de lutter 
contre les clichés et les abus auxquels elles sont victimes. La publication demande 
également la promotion d’une société plus sensible aux droits des enfants où les enfants 
sont entretenus et ont la possibilité de grandir et de s’épanouir dans la dignité, à l’abri de 
toutes menaces à leur bien-être et sont libres de s’exprimer et de participer à leur 
épanouissement. 

Diamond, P.; Fayed T. (1998): «Evidence on substitutability of adult and child 
labour»: in Journal of Development Studies, Vol. 34 (3), Amsterdam. 

En utilisant une forme flexible de fonction de production adaptée aux données sur 
l’économie de l’Egypte, cette étude génère des élasticités de Hicks de la complémentarité, 
des élasticités propres et des élasticités de prix croisé, de même qu’elle procède à une 
simulation des effets de l’emploi sur le travail des adultes comme un résultat du 
changement de la quantité fixée de travail conformément à l’appel international pour la fin 
du travail des enfants. Que le travail des enfants se substitue au travail des adultes et 
provoque le chômage, est une question de leur «remplaçabilité» dans la production. Les 
adultes de sexe masculin semblent être complémentaires avec les adultes de sexe féminin 
comme substituts pour le travail des enfants, bien que les effets sur l’emploi de 
l’interdiction du travail des enfants ne soient pas probants. 
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Grimsrud, B. (2001): A Comparison of Survey Instruments for Collecting Data on 
Child Labour (available on the UNICEF, Innocenti Centre website for Understanding 
Children’s Work http://www.ucw-project.org). 

Ce rapport comporte une analyse comparative des outils d’enquête de ménage 
développés ou utilisés par trois agences, le BIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, dans le 
but de collecter des données sur le travail des enfants. En outre, l’utilité des données basées 
sur les enquêtes ménage a été démontrée, par exemple le DHS de l’USAID, et les 
instruments qualitatifs tels que l’outil d’évaluation rapide du BIT-UNICEF des instruments 
de mesure du travail des enfants. Le rapport présente les similarités et les différences dans 
les divers instruments d’enquête en comparant les tailles des échantillons et les 
méthodologies; en analysant les questionnaires par une clarification de qui a été demandé 
quoi, les limites de l’âge, la définition utilisée etc., et en comparant et en opposant les 
données du SIMPOC, MICS et du LSMS. 

Grimsrud, B. (2001): Measuring and Analysing Child Labour: Methodological Issues, 
World Bank, Social Protection Advisory Service, Discussion Paper No. 0123, 
Washington, DC (http://www.worldbank.org). 

Les statistiques actuelles sur le travail des enfants sont généralement basées sur les 
enfants économiquement actifs. Cet article montre que ces statistiques ne sont pas un 
Proxy réalisable pour les données sur le travail des enfants, qui produit des statistiques sur 
les enfants travailleurs et leur composition de genre qui ne représente pas le groupe tel 
qu’il est présenté par la définition internationale du travail des enfants. Cela pose la 
question des solutions alternatives fiables pour mesurer les activités des enfants afin de 
comprendre l’impact du travail des enfants. Le document s’interroge à cette question et 
propose un module sur le travail des enfants qui peut être relié aux enquêtes de main-
d’œuvre ou aux enquêtes sur des conditions de vie. Il propose également quelques idées 
sur la façon d’analyser les données sur les activités des enfants et le travail des enfants. 

ILO/IPEC (1997): Programa de Búsqueda Activa y Atención Integral de Niñas, Niños y 
Jóvenes Trabajadores, Bogotá (Programme for the Active Search and Comprehensive 
Welfare of Children and Young Workers). 

Ce manuel est conçu pour sensibiliser les institutions publiques et privées locales sur 
la façon de localiser rapidement le lieu où les enfants et les adolescents effectue un travail 
dangereux ou nocif à leur plein épanouissement. Une fois localisé, le manuel montre les 
voies et moyens pour activer un système institutionnel de réaction capable de protéger et 
de garantir les droits de chacun des enfants et des adolescents repéré grâce à cette 
méthodologie. Bien que la méthodologie soit basée sur la Colombie, le livre est 
extrêmement utile car il présente une gamme d’instruments sur les actions exigées pour 
pouvoir repérer efficacement de tels enfants. Les questions conceptuelles soulevées 
peuvent être utiles dans d’autres contextes. 

Jensen, R.; Zambrano, M. (2001): Mainstreaming gender into the International 
Programme on Child Labour, ILO/IPEC Geneva (www.ilo.org). 

Ce rapport a été conçu et rédigé expressément pour le BIT/IPEC mais a une 
application plus large parce qu’il apporte des directives pour sensibiliser les chercheurs et 
les acteurs sociaux à une variété de questions relatives au genre, de sorte qu’ils puissent 
tenir compte des situations souvent très contrastées des filles et des garçons travailleurs. Le 
rapport souligne que les problèmes des filles n’ont pas suscité l’attention suffisante dans le 
passé, que ce soit dans la recherche ou dans la conception et la réalisation de projet. Les 
auteurs examinent le degré d’intégration des approches genre au début dans les activités du 
BIT et développent une stratégie et des directives pratiques pour renforcer les aspects liés 
au genre. Une série de check-lists et de mesures concrètes pour l’intégration des 
dimensions de genre est fournie pour aider les personnes intéressées sur la question du 
travail des enfants, que ce soit dans la recherche, la collecte de données quantitatives ou 
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qualitatives, ou l’identification des priorités, la réalisation et l’évaluation des politiques et 
des programmes spécifiques. 

Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL) (2002): Handbook for 
Action-Oriented Research on the Worst Forms of Child Labour, including Trafficking 
in Children, Bangkok. 

Ce manuel est conçu principalement à l’usage des chercheurs ayant un minimum ou 
aucune expérience pour mener une recherche sur les pires formes de travail des enfants, 
y compris la traite des enfants. La recherche sur les pires formes de travail des enfants, 
y compris la traite, a été confrontée à une série de limites, dont la plupart sont dues à 
l’application par les chercheurs de méthodes de recherches désuètes ou inadéquates dans 
un champ très sensible et complexe. Ce manuel est écrit dans un langage simple et présente 
une série d’étapes, d’exemples et d’idées clairs pour aider les praticiens à accroître leur 
connaissance – et leur capacité à mener – une recherche-action participative sur les pires 
formes de travail des enfants. Ce manuel se compose de trois parties: la partie I définit les 
notions, les idées et les principes; la partie II présente un guide étape par étape du 
processus de la recherche; la partie III décrit les méthodes à utiliser dans les outils de 
recherches, et les exemples de la façon dont ils ont été utilisés par d’autres. 

Rosati, F.; Tzannatos, Z. (2003): Child Work: An Expository Framework of Altruistic 
and Non-Altruistic Models, Social Protection Discussion Paper Series, No. 0305, 
World Bank, Social Protection Unit, Washington, DC 50. 

Les auteurs présentent et comparent deux approches pour modéliser le travail des 
enfants. La première suppose que les parents sont altruistes vis-à-vis de leur progéniture, 
alors que la seconde considère les enfants comme un bien pour les parents, 
particulièrement en termes de sécurité en cas de vieillesse. Poussant l’analyse, le document 
considère la fertilité comme endogène et déterminée conjointement par les activités des 
enfants. Le document utilise un modèle principal simple qui essaie de concevoir l’effet 
principal analysé dans la littérature, tout en présentant quelques nouveaux résultats sur les 
conséquences du traitement de la fertilité comme endogènes et sur les effets de 
l’incertitude dans les transferts escomptés en cas de vieillesse par les enfants. 

Sinha, S.K. (2003): Information on Children’s Work from Population Censuses and 
Labour Force Surveys: A Brief Review, UNICEF, Innocenti Centre, Florence 
(http://www.ucw-project.org/). 

Cet article examine les deux principales sources primaires de données sur le travail 
des filles et des garçons – des enquêtes sur les forces de travail et des recensements de 
population – que les chercheurs peuvent consulter dans les pays où les données du LSMS, 
du SIMPOC et du MICS ne sont pas disponibles, ou qui peuvent être utilisées pour 
accroître les données collectées lors de ces enquêtes. L’étude analyse d’abord les données 
collectées lors des enquêtes sur les forces de travail et lors des recensements de population, 
et puis les sources secondaires principales où ces données peuvent être consultées. 

 
50 http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/0/393132d3ae58f3fd85256cf0005b4a7f?Open
Document . 
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3.8. Le travail des filles dans les usines 

Del Rosario, R. (1996): Child Labour in Southeast Asian Manufacturing Industries: 
Focus on the Garments Industry in the Philippines, University of the Philippines, with 
research assistance from ILO-EASTMAT/SEAPAT-IPEC, Quezon City. 

L’étude porte sur l’industrie du vêtement dans et autour de la métropole de Manille, 
en utilisant une technique d’échantillonnage stratifié. Un total de 45 enfants ouvriers, dont 
34 filles, a été interrogé. Sur les vingt-trois entreprises de vêtements choisies, 15 ont fait 
l’objet d’une étude plus approfondie. Les ménages des enfants travailleurs et des 
informateurs clé de leurs communautés ont été également interrogés. L’étude vise à 
analyser les données sur la rentabilité et la durabilité de l’entreprise, et le bien-être des 
enfants, pour identifier les stratégies viables pour l’élimination du travail des enfants. Les 
principaux thèmes de cette étude portent sur le marché (l’offre et la demande) du travail 
des enfants; les conditions de travail et le bien-être des enfants; et les interventions 
pratiques aux niveaux de l’usine et de la communauté pour proposer des solutions 
alternatives à l’échelle communautaire pour les enfants travailleurs et les enfants en 
risques. L’étude montre que la stratégie de lutte contre le travail des enfants devrait être 
analysée dans le contexte du fardeau multiple des femmes et des conditions qui 
prédisposent les filles à entrer dans le monde de la fabrication industrielle de vêtements. 
Cette étude demande une interdiction catégorique du travail des enfants dans les 
entreprises et le soutien des familles et des communautés par l’accès à des services. 

Del Rosario, R. (1990): Subcontracting Network in the Garments Industry in Taytay 
and Angono, Rizal, a research monograph published by the University of the 
Philippines, Office of the Research Coordination (UP-ORC), for Breaking Ground 
for Community Action on Child Labour, a UNICEF Project, New York. 

Cette recherche analyse les modes de production de vêtement dans les communautés 
(Taytay et Angono, Rizal) par le biais des contrats de sous-traitance internationaux 
contrôlés par les entreprises transnationales américaines, japonaises et européennes. 
Premièrement, elle décrit les chaînes du marché, le contexte local, les produits, les outils 
de production, les matériaux, la composition de la main-d’œuvre et les conditions de 
travail dans l’industrie. Bien qu’«invisibles», les filles participent au processus de 
production comme domestique ou travailleuse dans l’usine dès l’âge de quatre ans. Elles 
sont déléguées au niveau de la machine à coudre, du boutonnage, de l’attachement et de la 
mise à trous, du parement, du pliage, de l’emballage et du blanchissage. Quand les 
ouvrières adultes ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations professionnelles 
du fait d’autres activités productrices et reproductives, la fille est appelée pour faire le 
travail. Les filles acceptent le travail de remplacement pour satisfaire leurs besoins de 
scolarité, d’argent de poche, d’habillement et de fournitures scolaires. Cette recherche 
souligne que pendant que les enfants sont plus impliqués dans le cycle de production, le 
volume et la rapidité du travail créent une pression énorme sur les filles, dont les jeunes 
corps ne sont pas au stade achevé de leur développement. Leur travail exige les 
mouvements répétitifs et limités aussi bien que des nuits d’insomnies répétitives. Elles 
doivent s’habituer à souffrir des toux, des maux de tête, des crampes au dos, du vertige, 
des problèmes de vue, des refroidissements et de la fièvre. Elles se plaignent également 
d’être engueulées, d’être contraintes d’effectuer des heures de travail supplémentaire et de 
percevoir des salaires bas de la part de leurs employeurs/sous-traitants. 

Levison, D. et al. (1996): Is child labour really necessary in India’s carpet industry? 
Working Paper, ILO/IPEC, Geneva. 

Cette étude analyse une enquête auprès de 362 entreprises de tissage en Inde, mais 
diffère des précédentes études sur le travail des enfants parce qu’elle considère les activités 
de l’enfant selon la perspective de l’usine (demande de travail) plutôt que selon la 
perspective de l’enfant et de sa famille (ressources en main-d’œuvre). L’étude décrit le 
travail des enfants dans l’usine et souligne le rôle important de ces enfants du fait de 
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l’avantage relatif en terme de coût d’utiliser le travail des enfants. Cette étude s’oppose 
catégoriquement au fallacieux argument «des doigts agiles» pour justifier le travail des 
enfants (et souvent le travail des filles) dans l’usine, car elle constate que les enfants ne 
sont pas plus enclins que les adultes à produire des noeuds des plus fins. L’enquête par 
échantillonnage des entreprises est complétée par des études de cas approfondies sur des 
employeurs, des exportateurs et des importateurs américains. 
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Annexe 4. 
Notes sur la recherche et la littérature 
effectuées au Ghana 

1. La recherche sur la prostitution au Ghana est limitée et principalement orientée par les actions pour 
combattre la progression du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmisibles. L’attention 
portée au commerce sexuel des enfants est accidentelle. Seulement un projet de recherche sur les 
enfants impliqués dans la prostitution a été identifié depuis 1990. 

2. La recherche en Pappoe en 1996 était la première à mettre l’accent sur la prostitution au Ghana et à 
examiner de manière holisitique leur travail aussi bien que l’histoire et la description de 
l’organisation des prostituées. Il s’agissait d’une étude qualitative qui s’est appuyée sur une 
importante méthodologie de recherche qui utilise les réseaux (l’effet boule de neige), pour identifier 
et répérer les prostituées. Les réseaux jouent un rôle important dans les programmes d’intervention 
car ils facilitent le travail de proximité. Le travail de Kwankye et al (2002) a enregistré une faible 
participation d’enfants victimes de la prostitution comme répondants. Il n’aurait pas pu disposer 
d’informations prouvant l’existence du trafic d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, malgré les 
témoignages receuillis auprès des travailleurs et des travailleuses de l’industrie du sexe et d’autres 
personnes sur son existence. Anarfi (1995) a identifié un trafic d’enfants à des fins d’exploitation 
sexuelle du Ghana vers la Côte d’Ivoire, dont plus particulièrement des régions de Manya Krobo et 
de Ydo Krobo. La migration des travailleuses et travailleurs de l’industrie du sexe vers ces régions 
est institutionnalisée et gérée par des agents pour faciliter l’entrée illégale en Côte d’Ivoire. 

3. L’étude réalisée par le Département de la santé communitaire de l’Institut médical du Ghana (2002) 
constitue une étude anthropologique très détaillée des activités des travailleuses et des travailleurs 
de l’industrie du sexe, malgré le faible échantillonage d’enfants intérrogés au cours de l’enquête. 
Cette recherche analyse les dynamiques psychosociales du travail de sexe et son mode de 
fonctionnement. La recherche était participative et, dès lors, indiscrète, d’où quelques limites dans 
les résultats qui ne peuvent faire l’objet d’une généralisation. Celle-ci identifie les effets de la 
pression des pairs, de la pauvreté, des ménages éclatés et du laxisme des parents impliqués dans ce 
commerce. Le travail de l’industrie du sexe est considéré comme une source de prestige du fait de la 
possibilité d’avoir des revenus élevés. Outre les MST et le VIH/SIDA, la recherche a identifié 
d’autres risques sanitaires tels que la malnutrition (persistance de la minceur), le sommeil irrégulier, 
l’abus d’alcool, de drogues, de cigarettes et de marijuana, les séquelles psychologiques et 
l’isolement social. 

4. L’Action catholique au secours des enfants de la rue (en abrégé, CAS en anglais) et l’étude de 
l’UNICEF sur la migration (1999) soulignent que le phénomène des sans abri peut mener à la 
prostitution, comme le note Anarfi (1997) dans son travail sur les enfants de la rue et leur 
vulnérabilité aux MST. Dans cette étude, les enfants impliqués dans l’industrie du sexe considèrent 
leur travail comme une forme de survie. 

5. La description des problèmes de santé des enfants en âge d’aller à l’école faite par Ofosu Amaah 
montre la diversité des risques sanitaires touchant les enfants exploités sexuellement à des fins 
commerciales dans par l’industrie du sexe ne sont pas réductibles uniquement aux MST. Dans leur 
étude clinique de l’infection au VIH des femmes enceintes à Manya Krobo, Sauve et al. (2002), 
considéraient que les facteurs de risques d’infection au VIH étaient liés à l’âge, au niveau d’études 
et au fait d’avoir résidé en Côte d’Ivoire. Ils concluent que la migration économique vers la Côte 
d’Ivoire exposait les migrants à l’infection au VIH, et les migrants de retour constituaient une 
source de transmission du VIH au niveau local. Ce résultat confirme l’existance de migration de 
travailleuses dans l’industrie du sexe vers la Côte d’Ivoire. Dans leur étude sur le lien entre les MST 
et le VIH/SIDA, Stanecki et al (1995) soulignent le comportement à haut risque des filles exploitées 
sexuellement à des fins commerciales, qui continuent de travailler malgré leur infection au VIH et 
aux MST; insistent sur les risques élevés d’infection par des hommes âgés fréquentant de multiples 
partenaires sexuels, qui représentent la majeure partie de leur clientèle. L’enquête sur la santé 
reproductive de Nabila, Fayorsey et Pappoe (1997) et de FAWE Ghana Enapte/UNICEF, sur les 
besoins et les aptitudes et savoir-faire dans la vie quotidienne des adolescentes, montrent une 
inadéquation entre l’éducation à la santé de la reproduction et l’auto prise en charge, y compris les 
réflexes et les préoccupation en cas de harcèlement sexuel et d’abus des enseignants et des parents, 
qui peuvent faire montre d’une attitude qui est dévalorisante à l’endroit des filles et peuvent réduire 
leur chance d’avoir une expérience scolaire. 
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6. La recherche de WAPTCAS effectuée par Pepin et al. (1998) sur l’extension des soins pour le 
traitement du syndrome des MST par une formation des pharmaciens atteste de l’écart entre les 
installations sanitaires et leurs capacités à prendre en charge la prévalence des MST. L’intervention 
a aussi soulevé des questions sur l’impact sur la santé publique dès lors que celle-ci n’oriente pas les 
partenaires sexuels vers des spécialistes et ne fait pas le suivi de l’accord. Le Ministère de la Santé a 
récemment concédé le besoin de sensibiliser la population sur l’autoprise en charge en cas de 
malaria. Peut-être, il est nécessaire de sensibiliser sur l’auto-examen et le diagnostic pour les MST 
et les soins appropriés.  

7. La recherche sur les abandons scolaires montre que la grossesse constitue la principale cause 
d’abandon des filles alors que le manque d’assistance était la principale cause d’abandon des 
garçons; le manque d’assistance et les résultats scolaires médiocres étaient les principales raisons. 
Ces résultats étaient constants dans l’étude de Boakye et al (1997), Nsowah Nuamah (2001) et de 
Sutherland et al. (1995). Les Statistiques dans leur recherche et les études de cas sur les abandons 
font ressortir les dimensions quantitative et qualitative du problème. 

8. La recherche sur les pratiques culturelles est antérieure à 1990, cependant, une récente étude réalisée 
par Nabila et al. (2002) atteste de l’ampleur des pratiques traditionnelles qui ont des répercussions 
sur les violences sur la base du genre, comme l’a défini Dumor (FAWE 1998). La recherche montre 
que le milieu culturel peut être humiliant et dévalorisant pour la fille ghanaienne en manque de 
soins et de soutien émotionnel, ce qui peut conduire à une faible estime de soi. L’étude de Fayorsey 
(2002) montre les effets des mariages fréquents, surtout sur les femmes et sur les enfants et sur la 
demande économique de la famille. 
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Annexe 5. 
Notes et sites Web contenant des publications 
sur le travail des enfants 

Sites Web utiles 

Le site Web du Programme du BIT sur l’élimination du travail des enfants (IPEC): 
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/index.htm 

Le bureau régional de l’IPEC pour l’Amérique à Lima, au Pérou: http://www.oit.org.pe/ipec/tid/  

Projet de coopération interagence dans le domaine de la recherche au Centre de recherche Innocenti 
sur le travail des enfants: http://www.ucw-project.org/events/oslo_paper.html 

Programme mondial de la Banque mondiale contre le travail des enfants: http://www1.worldbank. 
org/sp/childlabor/ 

Campagne mondiale contre le travail des enfants: http://www.globalmarch.org 

Bibliographie générale sur le travail des enfants basée sur le projet Labours of Love: http://www. 
childlabor.org/bibliography/general.html 

Les évaluations rapides, les bonnes pratiques et un rapport de synthèse sur l’impact du VIH/SIDA et du 
travail des enfants ont été préparés. Ils peuvent être consultés dans le site: www.ilo.org/public/ 
english/standards/ipec/publ/hiv/index.htm 

Rau, B. (2003): Combating child labour and HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa: A review of policies, programmes, 
and projects in South Africa, Tanzania and Zambia to identify good practices, HIV/AIDS and Child Labour 
Paper No. 1, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113288-9. 

Kaliyati, J. et al. (2003): HIV/AIDS and child labour in Zimbabwe: A rapid assessment, HIV/AIDS and Child 
Labour Paper No. 2, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113587-X. 

Semkiwa, H.H. et al. (2003): HIV/AIDS and child labour in the United Republic of Tanzania: A rapid 
assessment, HIV/AIDS and Child Labour, Paper No. 3, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113631-0. 

Mturi, A.J.; Nzimande, N. (2003): HIV/AIDS and child labour in South Africa: A rapid assessment, HIV/AIDS and 
Child Labour, Paper No. 4, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113698-1. 

Mushingeh, A.C.S. et al. (2003): HIV/AIDS and child labour in Zambia: A rapid assessment, HIV/AIDS and 
Child Labour, Paper No. 5, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113667-1. 

Rau, B.; Amorim, A.; Piprell, C. (ed.) (2003): HIV/AIDS and child labour in Sub-Saharan Africa: A synthesis 
report, HIV/AIDS and Child Labour, Paper No.  6, ILO, Geneva, ISBN: 92-2-113720-1. 

D’autres sites Web contenant des publications 
sur le travail des enfants 

http://www.ioe-emp.org (Organisation internationale des employeurs) 

http://www.icftu.org (Confédération internationale des syndicats autonomes) 

http://www.antislavery.org 

http://www.defence-for-children.org 

http://www.dol.gov (département américain du Travail) 

http://www.ecpat.net (en finir avec la prostitution des enfants, la pornographie infantile et le trafic 
des enfants) 

http://www.netec.wustl.edu/WoPEc.html (documents de travail en économie) 

http://www.savethechildren.org.uk 

http://www.terredeshommes.org 

http://www.ucw-project.org (comprendre le travail des enfants) 
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http://www.unesco.org 

http://www.unicef.org 

http://www.worldbank.org 

Sites concernant l’agriculture 

Le travail des enfants dans l’agriculture – champs de l’espoir: http://www.fieldsofhope.org/ 

Human rights watch – document d’information: le travail des enfants dans l’agriculture: http://www. 
hrw.org/backgrounder/crp/back0610.htm 

Le travail des enfants – les syndicats et le travail des enfants dans l’agriculture: http://www-ilo-
mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/actrav/genact/child/part2_a/agric.htm 

Sources d’information utiles 
sur les questions de genre de l’OIT 

Les sources potentielles d’information utiles sont disponibles sur le site Web du bureau genre de 
l’OIT: http://www.ilo.org./dyn/gender/gender.home?_lang=EN 

Le Centre de formation de l’OIT à Turin offre des cours à distance sur l’intégration de l’égalité 
genre dans le monde du travail. Pour plus d’informations, voir: http://www.itcilo.it/english/ 
bureau/turin/gender/learning.htm 

Le programme de promotion du genre de l’OIT vise à promouvoir l’égalité de genre dans le travail 
décent et présente son action dans le site Web ci-dessous: http://www.ilo.org./public/ 
english/employment/gems/index.htm 

Le programme de l’OIT Genre, pauvreté et emploi (GPE) et son manuel de formation comportent 
une source d’informations riche sur les questions de genre et de travail. Pour plus d’informations, 
voir: http://www.ilo.org./dyn/gender/genderresources.details?p_lang=en&p_category=NEW&p_resource 
_id=138 

D’autres sources d’information 

Site Web du BRIDGE sur genre et développement: www.ids.ac.uk/bridge 

Moteur de recherche Internet sur genre et développement: www.siyanda.org 

Quelques publications disponibles à travers le BRIDGE: 

– Egalité de genre dans l’éducation: une sélection de bibliographie annotée (bibliographie 
no 10), Louise Hulton avec Dominic Furlong, 2001, 64 pages. 

– Document d’information sur les questions de genre au Ghana (rapport no 19), Sally Baden, 
Cathy Green, Naana Otoo-Oyortey etTessa Peasgood, 1994, 92 pages. 

39 Titulos Sobre Trabajo Infantil, CANIL, Ana Maria; LENZI, Blanca. In Sociedades y 
Politicas No. 2, Buenos Aires, 1996, 40-45 pages (39 Titles on Child Labour). 

Comme l’indique le titre de cet article, les auteurs ont sélectionné 39 livres sur le travail des 
enfants publiés en Amérique latine et commenté chaque publication. Les commentaires sont 
excellents et très représentatifs au regard des sujets et des pays étudiés. Ce document fournit des 
références utiles sur les publications Latino Américaines sur le thème du travail des enfants à partir 
des années quatre-vingt-dix. 

Revista Bibliográfica del Instituto Interamericano del Niño. Ed. IIN – OEA. Periódico. 
Montevideo, 2002 (Bibliographic Magazine of the Child Inter-American Institute) 

Ce périodique couvre une variété de sujets d’intérêts pour les personnes s’intéressant 
travaillant avec les enfants et les adolescents. Dans ce document, sont répertoriés les articles sur les 
aspects sociaux, sanitaires, éducatifs et juridiques. Plus de 3 000 références bibliographiques 
spécifiques sur le travail des enfants ont été répertoriés de 1985 à 2002. Seules les dernières éditions 
du magazines sont disponibles dans le Web à l’adresse suivante: http://www.iin.org.uy. Pour avoir 
accès aux informations plus anciennes, contacter le Programa de Información del IIN (PIINFA), qui 
est responsable des éditions du magazine et mène d’autres activités pour créer les conditions d’un 



 
 

EXTERNE-2005-10-0257-01-Fr.doc 171 

changement qualitatif dans le traitement et la production de l’information sur les enfants et les 
adolescents dans la région de l’Amérique latine. 

Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil. CD-ROM. Ed. OIT-IPEC/AECI. 
Lima, 2002 (Regional Information System on Child Labour). 

Ce CD-ROM répertorie les références bibliographiques de plus de 1 200 documents sur le 
travail des enfants. Sa première parution était lancée en 1998. Actuellement, le système a été mis à 
jour et contient plusieurs documents juridiques, institutionnels, méthodologiques, et théoriques, 
entre autres. Dans les documents ci-dessus, chaque pays latino-américain est représenté. Il existe 
aussi une grande collection de documents sur des sujets différents, surtout lors des dix ans passés. 
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Annexe 6. 
OIT/IPEC: études d’évaluation rapide, 
Genève, 2001 et après 

Davalos, G. (2002): Bolivia: Child labour in sugarcane; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, 
Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/ 
bolivia/ra/cane.pdf). 

De Souza e Silva, J.; Urani, A. (2002): Brazil: Situation of children in drug trafficking; A rapid 
assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/ 
standards/ipec/simpoc/brazil/ra/drug.pdf). 

Claramunt, M. C. (2002): Costa Rica: The commercial sexual exploitation of minors, ILO/IPEC, 
SIMPOC, Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/english/standards/ 
ipec/simpoc/costarica/ra/sex_exp.pdf). 

Quiteno, H.; Rivas, W. (2002): El Salvador: Child labour in the urban informal sector; A rapid 
assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/ 
english/standards/ipec/simpoc/elsalvador/ra/urbano.pdf). 

Godoy, O. (2002): El Salvador: Child domestic workers; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, 
Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/ 
elsalvador/ra/urbano.pdf). 

Godoy, O. (2002): El Salvador: Child labour in fishing; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, 
Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/ 
elsalvador/ra/pesca.pdf). 

Quesada Lino, J.E.; Aguilar, A.V. (2002): El Salvador: Child labour in sugarcane; A rapid 
assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/ 
english/standards/ipec/simpoc/elsalvador/ra/cane.pdf). 

González de Innocenti, Z.; Innocenti, C. (2002): El Salvador: The commercial sexual exploitation of 
children and adolescents; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Also available 
in Spanish, see http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/elsalvador/ra/sexexp.pdf). 

Carranza, A.C.; Zelaya, L.; Iglesias, S. (2002): El Salvador: Child labour in garbage dumps; A 
rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Also available in Spanish, see 
http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/elsalvador/ra/garbage.pdf). 

Kalikova, N.; Kurbatova, A.; Talu, A. (2002): Estonia: Children and adolescents involved in drug 
use and trafficking; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on 
http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/estonia/ra/drugs.pdf). 

Kifle, A. (2002): Ethiopia: Child domestic workers in Addis Ababa; A rapid assessment, ILO/IPEC, 
SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/ethiopia/ 
ra/domestic.pdf). 

García, F.; Duque, V. (2002): Guatemala: Child labour in garbage dumps; A rapid assessment, 
ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Also available in Spanish, see http://mirror/public/ 
english/standards/ipec/simpoc/guatemala/ra/basuras.pdf). 

Consultation and Research Institute, Beirut (2002): Lebanon: Child labour on tobacco plantations: 
A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/ 
standards/ipec/simpoc/lebanon/ra/tobacco.pdf). 

Sharma, S.; Thakurathi, M.; Sapkota, K.; Devkota, B.; Rimal, B. (2002): Nepal: Situation of 
domestic child labourers in Kathmandu; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva 
(Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/nepal/ra/dcl.pdf). 

Kumar, B.K.C.; Gurung, Y.B.; Adhikari, K.P.; Subedi, G. (2002): Nepal: Situation of child 
ragpickers; A rapid assessment, in conjunction with Central Department of Population Studies 
(CDPS) of Tribhuvan University, Kathmandu, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on 
http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/nepal/ra/ragpickers.pdf). 
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Kumar, B.K.C.; Gurung, Y.B.; Adhikari, K.P.; Subedi, G. (2002): Nepal: Situation of child porters; 
A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/ 
standards/ipec/simpoc/nepal/ra/porters.pdf). 

Alexandrescu, G. (2002): Romania: Working street children in Bucharest; A rapid assessment, 
ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/ 
simpoc/romania/ra/streetcld.pdf). 

ILO/IPEC, Russia (2000): In-depth analysis of the situation of working street children in 
St. Petersburg, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ 
ipec/simpoc/russia/ra/street_s.pdf). 

ILO/IPEC, Russia (2001): In-depth analysis of the situation of working street children in the 
Leningrad region, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/ 
simpoc/russia/ra/street_l.pdf). 

ILO/IPEC, Russia (2001): In-depth analysis of the situation of working street children in Moscow, 
SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/russia/ 
ra/street_m.pdf). 

Kannangara, N.; de Silva, H.; Parnidigamage, N. (2003): Sri Lanka: Child domestic labour; A rapid 
assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/ 
standards/ipec/simpoc/srilanka/ra/domestic.pdf). 

Makame, V.; Mariki, G.; Mwinulla, J. (2001): Tanzania: Child labour in the horticulture sector in 
Arumeru District; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on 
http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/tanzania/ra/horticulture.pdf). 

Kadonya, C.; Madihi, M.; Mtwana, S. (2002): Tanzania: Child labour in the informal sector; A 
rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/ 
standards/ipec/simpoc/tanzania/ra/infosec.pdf). 

Mwami, J.A.; Sanga, A.J.; Nyoni, J. (2002): Tanzania: Child labour in mining; A rapid assessment, 
ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on http://mirror/public/english/standards/ipec/ 
simpoc/tanzania/ra/mining.pdf). 

Sunthornkajit, V.; Kaiyanunta, T.; Varavarn, P.; Varatechakongka, S. (2002): Thailand: Child 
labour in illicit drug activities; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available 
on http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/thailand/ra/drugs.pdf). 

Akşit, B.; Karanci, N.; Gündüz-Hosgör, A. (2002): Turkey: Working street children in three 
metropolitan cities; A rapid assessment, ILO/IPEC, SIMPOC, Geneva (Available on 
http://mirror/public/english/standards/ipec/simpoc/turkey/ra/street.pdf). 


