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En eff et, les Africains sont près de 1200 et les Latino-
américains un peu moins de 1000. Ces chiff res 
pourraient être cependant plus élevés si l’on tenait 

compte des personnes naturalisées suisses issues de ces 
régions du monde. 

Trajectoires

Les conditions de vie à la vieillesse, ainsi que les manières 
de percevoir la vieillesse sont infl uencées par les parcours 
de vie précédents (Elder, Kirkpatrick Johnosn, 2002) : mi-
gratoires, de formation, professionnels, familiaux, etc.. Il 
est donc nécessaire de préciser certaines des caractéris-
tiques des parcours des interviewés qui les distinguent de la 
population suisse ainsi que des immigrés venus de l’Union 
européenne (UE), tout en mettant en évidence que les tra-
jectoires de ces personnes sont complexes et plurielles.

En ce qui concerne les trajectoires migratoires, nous 
mettons ici en évidence deux dimensions : le moment de la 
migration et notamment de l’arrivée en Suisse d’une part, 
les motifs de la migration d’autre part. En ce qui concerne 
la première dimension, la grande majorité des interviewés 
sont arrivés en Suisse, tout comme la plupart d’autres mi-
grants, au début de leur vie adulte et ont vieilli dans ce 
pays. Certains sont arrivés vers la deuxième moitié de leur 

vie adulte, souvent après 50 ans. Enfi n, une petite minorité 
est arrivée après l’âge de la retraite dans le cadre d’une 
migration tardive afi n de rejoindre leurs enfants. Nedelcu 
(2009) défi nit ces derniers comme la « génération zéro ».

Si l’on considère les raisons de la migration vers la 
Suisse, la grande majorité des Africains et des Latino-

Migrants africains et 
latino-américans âgés: 
trajectoires et conditions de vie
Claudio Bolzman

La situation de ces personnes âgées n’est guère connue, proba-

blement parce que la majorité des Africains et Latino-améri-

cains n’ont pas encore atteint l’étape défi nie comme celle de la 

vieillesse, que ce soit d’un point de vue démographique, social, 

administratif ou biologique. D’autre part, ces personnes ne re-

présentent qu’une faible part de presqu’un million et demi des 

personnes âgées de 65 ans et plus résidant en Suisse. 

Quelle: Pixabay.

 Afrikanische und lateinamerikanische Migranten im Senio-

renalter: Lebenswege und Lebensbedingungen

Die Situation dieser Senioren ist kaum bekannt, wohl weil 

die meisten Afrikaner und Lateinamerikaner noch nicht den 

als Seniorenalter defi nierten Lebensabschnitt erreicht ha-

ben, sei es unter demografi schem, sozialem, administrati-

vem oder biologischem Aspekt. Zum anderen machen die-

se Personen nur einen geringen Anteil der fast anderthalb 

Millionen Senioren im Alter ab 65  Jahren aus, die in der 

Schweiz ansässig sind.

Geben Sie im Browser den Link 

http://econtent.hogrefe.com/toc/aga/current ein

oder verwenden Sie den Code AGA-2017-04.
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américains sont venus principalement dans le cadre de 
leurs études, de l’asile, du regroupement familial et très 
peu pour des raisons professionnelles. Cette dernière 
voie, qui est la principale forme d’entrée pour les ressor-
tissants de l’UE, est en eff et en principe fermée aux res-
sortissants des pays extra-européens. Ainsi, certains de 
nos interviewés qui sont venus pour exercer une activité 
professionnelle sont contraints d’exercer celle-ci sans 
autorisation de séjour. D’une certaine manière, on peut 
affi  rmer que les personnes âgées africaines et latino-amé-
ricaines sont des résidents inattendus, car elles ont em-
prunté d’autres voies que d’autres migrants pour vivre en 
Suisse (Bolzman, Gakuba, Minko, 2016). 

Concernant leur niveau de formation, la majorité de nos 
interviewés (deux tiers) ont fait une formation tertiaire. Ils 
sont ainsi davantage formés que la moyenne de la popula-
tion suisse âgée de 65 ans et plus (qui a plutôt un diplôme 
de formation professionnelle de niveau secondaire) ou que 
les migrants venus du Sud de l’Europe qui ont dans leur 
majorité un certifi cat d’éducation primaire. 

Cela ne veut pas dire qu’ils ont pu faire valoir leurs di-
plômes dans le cadre du marché du travail helvétique. 
Nombre d’entre eux ont connu une déqualifi cation profes-
sionnelle et une réorientation par la suite, afi n de pouvoir 
trouver du travail. Une fois cette réorientation faite, une 
partie a eu des trajectoires stables dans leur nouveau mé-
tier. D’autres ont connu des trajectoires discontinues, al-
ternant des périodes de travail, de chômage et de femme 
ou homme au foyer. Une troisième catégorie de personnes, 
notamment ayant dû attendre longtemps une réponse à 
leur demande d’asile, ont plutôt connu des trajectoires de 
dépendance de l’aide sociale avec une insertion très diffi  -
cile sur le marché de travail. Enfi n, une dernière catégorie 
d’interviewés, du fait de leur statut juridique de « sans-pa-
piers », et malgré leur âge avancé, continuent à exercer des 
métiers précaires (économie domestique, garde des en-
fants, aide à des personnes âgées) pour assurer leur subsis-
tance. Ainsi, pour bon nombre d’interviewés, le rapport au 
travail n’a pas été satisfaisant et ils ont expérimenté des 
formes de souff rance par rapport à celui-ci.

Si l’on s’intéresse aux trajectoires familiales, on constate 
que celles-ci ne constituent pas non plus un «  long fl euve 
tranquille  ». Des personnes ayant dû quitter leur pays en 
raison de la violence politique, ont connu des séparations 
douloureuses d’une partie de leur famille. Certains ont pu 
procéder au regroupement familial après l’obtention du sta-
tut de réfugié, alors que pour d’autres la réunifi cation fami-
liale a trop tardé ou s’est avérée impossible et l’éclatement 
familial a persisté dans le temps. Pour d’autres, un divorce, 
une séparation, un veuvage les ont poussés à quitter leur 
pays. C’est le cas notamment d’un certain nombre de 
femmes qui se sont trouvé confrontées à une diminution 
drastique de leurs ressources matérielles et ont eff ectué une 
migration tardive dans l’espoir de pouvoir gagner leur vie 
ailleurs. D’autres personnes ont migré en famille ou en créé 
leur famille en Suisse, mais les diffi  cultés socioécono-
miques, culturelles ou juridiques liées à la migration ou sim-
plement d’autres expériences de vie ont amené à la sépara-

tion de leur couple. Ainsi, presque la moitié des personnes 
interviewées vivent seules en raison d’un divorce, d’une sé-
paration ou d’un veuvage. L’autre moitié a connu une vie 
familiale stable ou a créé une famille recomposée.

Conditions de vie 

Plus de la moitié des personnes interrogées ont acquis la 
nationalité suisse, ce qui est le cas de moins de 15 % des 
personnes âgées venues d’Europe de Sud. Il est clair que 
pour les ressortissants d’Afrique et d’Amérique latine, le 
fait de se naturaliser leur donne une certaine sécurité juri-
dique, davantage considérée comme acquise par les ressor-
tissants de l’UE. En revanche, une minorité d’interviewés 
ne dispose d’aucun statut de séjour en Suisse ou a encore 
un permis précaire lié à l’asile.

Concernant la situation économique des interviewés, 
elle est largement tributaire des trajectoires profession-
nelles et familiales antérieures, ainsi que de leur statut juri-
dique en Suisse. Les personnes qui ont exercé une activité 
professionnelle pendant une longue période et qui vivent 
en couple ont en général une situation économique satis-
faisante, même si la retraite peut amener une diminution 
du revenu. Les personnes avec une insertion précaire (pas-
sée ou présente) sur le marché de travail, sans statut de sé-
jour et seules, ont en revanche une situation économique 
plutôt diffi  cile. Les femmes en particulier sont surrepré-
sentées parmi les personnes vivant avec moins de CHF 
2000 par mois et parmi les travailleur-e-s pauvres. 

En ce qui concerne le logement, on sait que les personnes 
âgées bénéfi cient en général de l’ancienneté d’occupation 
de celui-ci. Nos interviewés ne constituent pas une excep-
tion et la majorité d’entre eux connaît une situation satisfai-
sante sur ce plan. L’exception est constituée d’une part par 
des personnes ayant dû passer par la procédure d’asile qui 
ont de la peine à sortir des foyers collectifs pour requérants, 
d’autre part par les personnes sans statut de séjour qui 
doivent payer des loyers chers pour vivre dans des loge-
ments de mauvaise qualité qu’elles doivent partager avec de 
nombreuses autres personnes dans un espace réduit. 

Pour ce qui est de la vie sociale des interviewés, à nou-
veau les trajectoires antérieures ont une infl uence sur 
l’étendue des relations. Ainsi, la majorité des personnes 
arrivées en tant que jeunes adultes disposent d’un réseau 
social large et hétérogène. Les personnes arrivées plus tard 
et venues dans le cadre de l’asile et du regroupement fami-
lial ont souvent un réseau familial, communautaire et ins-
titutionnel dans lequel elles peuvent s’insérer. Les per-
sonnes qui se trouvent sans autorisation de séjour ont un 
réseau communautaire et religieux, mais parfois expri-
ment des sentiments de solitude. 

Quant à l’état de santé, près de la moitié des personnes 
interviewées ont des maladies chroniques (musculo-sque-
lettiques, diabète et autres) ou ont connu des maladies 
graves qui pourraient être attribuées à l’âge. Mais certains 
problèmes peuvent être aussi liés au type de travail eff ec-
tué, aux violences vécues au pays d’origine, aux séparations 
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familiales, à la longue durée d’un statut juridique précaire. 
Par ailleurs, presque six répondants sur dix estiment que 
leur santé est bonne ou très bonne, mettant ainsi en évi-
dence la diversité des conditions parmi les interviewés. 

Vu leur niveau d’instruction élevé et l’ancienneté de leur 
présence en Suisse, la majorité des interviewés sont bien 
informés sur les services de santé et utilisent ces services 
lorsqu’elles en ont besoin. L’exception est constituée par les 
personnes relevant de l’asile ou à l’aide sociale qui font da-
vantage usage de l’hôpital. Quant aux personnes sans statut 
de séjour, elles s’adressent aux services spécifi ques pour 
elles mis en place à Genève et à Lausanne. Les personnes 
les plus précaires renoncent à certains soins (dentaires, 
ophtalmologiques) par manque de moyens fi nanciers. Mais, 
d’une manière générale, les personnes interrogées sont sa-
tisfaites de la qualité des soins en Suisse. 

Remarques fi nales

Cette présentation, forcément synthétique et schématique, 
met en évidence qu’il n’y a pas une vieillesse africaine ou 
latino-américaine, mais une pluralité des vieillesses. En ef-
fet, le vécu de cette période de la vie est en relation avec les 
ressources (économiques, sociales, juridiques, sanitaires) 
de ces personnes et leurs trajectoires précédentes (migra-
toires, de statut de séjour, de formation, professionnelles et 
familiales). De plus, on observe que les inégalités de res-
sources (individuelles, sociales) existantes au départ 
peuvent se cumuler tout au long du parcours de vie en fonc-
tion de la structure d’opportunités (politique d’immigra-
tion, d’emploi, sociale, etc.) et des logiques de mobilisation 
des ressources des individus. Face à cette diversité de situa-
tions, les interviewés se représentent de manière fort va-
riable leur vie à la retraite et regardent l’avenir avec plus ou 
moins de confi ance. Une attention particulière devrait être 
accordée aux personnes les plus précaires du point de vue 
socioéconomique et fragiles dans leur santé. 
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