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In tro duc tion

n Qu’est-ce que l’observation et le
suivi du tra vail des en fants ?

Dans la lutte contre le tra vail des en fants, un des moyens
d’ac tion les plus puis sants consiste à exer cer une ob ser -
va tion et un sui vi ré gu liers des lieux où des fil les ou des
gar çons pour raient être ame nés à tra vail ler. L’ob ser va -
tion et le sui vi du tra vail des en fants (TE) est le pro ces sus
ac tif qui as sure la mise en place de ce type d’ob ser va tion
et sa co or di na tion se lon des mo da li tés ap pro priées. Son
ob jec tif glo bal consiste à faire en sorte que, grâce au con -
trôle exer cé, les en fants et les jeu nes gens em ployés de
ma nière lé gale soient pré ser vés de l’ex ploi ta tion et des
dan gers du tra vail. La sur veil lance ri gou reuse du tra vail
des en fants au ni veau lo cal est appuyée par un sys tème
d’o rien ta tion qui éta blit une liai son entre les ser vi ces ap -
pro priés et les en fants sous traits au tra vail.

Les ac ti vi tés prin ci pa les de l’ob ser va tion et du sui vi du
TE com por tent des ob ser va tions di rec tes ré gu liè re ment

ré pé tées vi sant à iden ti fier les tra vail leurs en fants et à dé -
ter mi ner les dan gers aux quels ils sont ex po sés, à orien ter
ces en fants vers les ser vi ces, à vé ri fier qu ’ils ont été sous -
traits au tra vail et à les ob ser ver ul té rieu re ment afin de
s’as su rer de l’a mé lio ra tion de leur si tua tion.

L’ob ser va tion et le sui vi du TE sont ba sés sur la lé gis la tion
na tio nale ap pli cable au tra vail des en fants et sur l’é ta blis se -
ment d’un pro ces sus au to nome de lutte contre le tra vail
des en fants. Dans son es sence, l’ob ser va tion et le sui vi du
tra vail des en fants est une ma nière d’in té grer l’ac tion
contre le tra vail des en fants au ni veau de l’ad mi nis tra tion
lo cale, ni veau au quel in ter vient le tra vail des en fants et au -
quel sont mis à la dis po si tion des fil les et des gar çons des
ser vi ces ef fec tifs tels que la sco la ri sa tion.

L’ob ser va tion et le sui vi du TE sont par ail leurs étroi te -
ment liés à l’offre d’é du ca tion de base et à la pro tec tion des 
jeu nes tra vail leurs contre les dan gers pro fes sion nels. Ils
ap puient di rec te ment la mise en œuvre de la Con ven tion
de l’OIT de 1999 sur les pi res for mes de tra vail des en fants 
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(n° 182) et de la Con ven tion de l’OIT de 1973 sur l’âge mi -
ni mum d’ad mis sion à l’em ploi (n°  138). En fait, l’Article 5
de la Con ven tion n° 182 ap pelle à la mise en place de mé -
ca nis mes ap pro priés   pour  sur veil ler l'ap pli ca tions des
dis po si tions don nant ef fet à cette Con ven tion.

L’in for ma tion gé nérée par l’ob ser va tion et le sui vi du TE
sur les fil les et les gar çons au tra vail – qui ils sont, d’où ils
vien nent, à quels dan gers ils sont ex po sés – per met aux dé -
ci deurs à tous les ni veaux de mieux sa voir où se si tuent les
pro blè mes, afin de pou voir me ner des ac tions en consé -
quence. L’ob ser va tion et le sui vi du TE peu vent être uti li -
sés comme une stra tégie de pro gram ma tion au tour de
la quelle sera éla borée une série d’ac ti vi tés de ser vi ces so -
ciaux. Ils peu vent éga le ment être uti li sés comme base d’in -
for ma tion pour des plans na tio naux d’ac tion contre le
tra vail des en fants dans le cadre des quels se ront dis pen sés
un cer tain nombre de ser vi ces (édu ca tion, san té, sen si bi li -
sa tion, etc.).

Com ment l’observation et le suivi du TE
contribuent à la lutte contre le tra vail des en fants

Iden ti fi ca tion des pires formes de tra vail des
en fants

Les filles et les garçons ayant l’âge légal pour
travailler bénéficient de meilleures con di tions de
tra vail

Les plus jeunes en fants sont soustraits au tra vail
des en fants

Les en fants disposent de meilleures so lu tions de
remplacement pour l’avenir

Les communautés sont engagées et impliquées
dans la lutte contre le tra vail des en fants

Les au to ri tés char gées de l’ap pli ca tion de la loi
(comme les ins pec teurs du tra vail et de
l’é du ca tion) et les pres ta tai res de ser vi ces so ciaux
pos sè dent da van tage des connais san ces et des
ca pa ci tés pour faire face au tra vail des en fants

n Les ori gi nes de l’observation et du
suivi du tra vail des en fants

L’ob ser va tion et le sui vi du TE ont été ini tia le ment ins ti -
tués dans le contexte de pro jets de co o pé ra tion tech nique
qui étaient sou vent spé ci fi ques à un sec teur. Dans cer tains
cas, il sont été éta blis pour ré pondre aux be soins d’in dus -
tries ex por ta tri ces spé ci fi ques. Il en est deux exem ples bien 
connus : le pro jet de la BGMEA pour l’in dustrie du vê te -
ment au Ban gla desh1, lan cé en 1995, et le pro jet concer -
nant l’in dustrie des bal lons de fo ot ball de Sial kot2, au
Pa kis tan, lan cé en 1997. Ces pro jets ont éla bo ré des pro cé -
du res et des ou tils d’ob ser va tion et de sui vi spé ci fi ques et
ont été ani més par des équi pes d’ob ser va tion sur le ter rain
pro fes sion nel les et com pé ten tes. Tous deux ont in clus des 
com po san tes spé cia les d’ap pui à l’é du ca tion. Les sys tè mes
de con trôle et de vé ri fi ca tion éla bo rés par ces pro jets sont
gé né ra le ment consi dé rés comme des réus si tes et ont ef fi -
ca ce ment con tri bué à sous traire les en fants au tra vail et à
les faire bé né fi cier des ser vi ces édu ca tifs.

Tou te fois, de par leur na ture même, ces ty pes de pro jets
d’ob ser va tion et de sui vi du TE spé ci fi ques à un sec teur
ont une portée très li mitée : ils ne cou vrent pas des zo nes
éten dues, des sec teurs pro fes sion nels en tiers ni des ty pes
dif fé rents de tra vail des en fants. De plus, comme ils re po -
sent sou vent sur des con trô leurs in dé pen dants ré mu né rés
de l’ex té rieur, ils ten dent à être très oné reux, et leur du ra bi -
li té à long terme im plique par consé quent un en ga ge ment
très af fir mé de la part de la branche d’ac ti vi té concernée.

Pa ral lè le ment à ces ini tia ti ves spé ci fi ques à un sec teur, di -
vers pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du tra vail des en -
fants au ni veau de la com mu nau té et de l’ad mi nis tra tion
lo cale ont été lan cés et tes tés dans le cadre d’i ni tia ti ves
plus lar ges de pro tec tion des tra vail leurs et de l’en fance.
Ces ty pes de pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi sont éla -
bo rés pour être in té grés dans les fonc tions de l’ad mi nis -
tra tion lo cale et uti li sent gé né ra le ment comme base de
co or di na tion (ad mi nis tra tive) les com mis sions exis tan tes 
pour l’é du ca tion, l’é ga li té entre les gen res, le tra vail et la
pla ni fi ca tion so ciale.
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1 BGMEA : Association des fabricants et exportateurs de l’industrie de l’habillement du Bangladesh. Ce projet a été exécuté
conjointement par la BGMEA, l’OIT et l’UNICEF. On en trouvera une évaluation dans : Addressing Child Labour in
the Bangladesh Garment Industry 1995-2001, A Synthesis of UNICEF and ILO evaluation studies of the Bangladesh garment
sector projects (New York et Genève, août 2004). Disponible sur le site Web :
www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/2001_syn_bgmea_en.pdf

2 Pour plus d’informations, on consultera :
www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/download/2004_soccerball_en.pdf



Exem ples d’ap pro ches dif fé ren tes du con trôle en
ma tière d’observation et de suivi du TE

Inspec tion sco laire par des ins pec teurs de
l’é du ca tion, des en sei gnants et des grou pes de
pa rents

Observation et suivi exer cés sur les lieux de
tra vail par des ins pec teurs du tra vail et/ou des
équi pes de con trôle in dé pen dan tes

Observation et suivi com mu nau taires exer cés par
l’ad mi nis tra tion lo cale, les or ga ni sa tions
po pu lai res, les grou pes d’ac tion lo cale et les
co mi tés de vi gi lance communautaires

Au dit so cial, sys tè mes de la bel li sa tion et de
cer ti fi ca tion spé ci fi ques à une branche d’ac ti vi té, 
au to con trôle vo lon taire, co des de conduite par
branche d’activité

n Les pro grès ac com plis à ce jour

De puis la créa tion des pro jets de la BGMEA et de Sial kot,
un cer tain nombre d’i ni tia ti ves d’ob ser va tion et de sui vi du 
tra vail des en fants ont été conçues, mi ses en œuvre et tes -
tées dans le cadre d’au tres pro jets d’ac tion de l’OIT-IPEC
contre le tra vail des en fants. Elles se sont ap pli quées à l’é -
co nomie aus si bien struc turée que non struc turée et in -
cluent des pro jets spé ci fi ques à un sec teur dans la
pro duc tion ma nu fac tu rière (ta pis, ar ti cles spor tifs, tex ti les) 
et l’a gri cul ture com mer ciale (ca cao, thé et café). Ces pro -
jets ont mo bi li sé des com bi nai sons di ver ses d’ac teurs en -
ga gés dans l’ap pli ca tion des lois re la ti ves au tra vail des
en fants, l’é du ca tion et le tra vail de pro tec tion de l’en fance.

La col la bo ra tion avec les or ga nis mes des Na tions Unies a 
été im por tante au ni veau dé ci sion nel et le tra vail avec
l’UNICEF et la Banque mon diale sur des in di ca teurs
com muns du tra vail des en fants a aidé à pour suivre la
nor ma li sa tion de la col lecte de don nées re la ti ves au tra -
vail des en fants. Dans cer tains pays, une liai son a été
établie entre l’ob ser va tion et le sui vi du tra vail des en fants 
au ni veau lo cal et les sys tè mes d’in for ma tion na tio naux
sur le tra vail des en fants, et l’in for ma tion gé nérée grâce à
l’ob ser va tion et au sui vi du TE est mise à la dis po si tion
des bu reaux sta tis ti ques na tio naux. Un en semble d’ou tils
tech ni ques in cluant des ba ses de don nées, des for mu lai -
res d'observation et des cri tè res d'observation et de co or -
di na tion a été éla bo ré pour ré pondre à des si tua tions
spé ci fi ques du tra vail des en fants.

n Com ment l’observation et le suivi
du TE fonc tionnent-t-ils aux ni veaux
lo cal et na tio nal ?

Au ni veau lo cal, l’ob ser va tion et le sui vi du TE im pli -
quent l’ob ser va tion ac tive des lieux de tra vail vi sant à iden -
ti fier les en fants mi neurs qui y tra vail lent et les dan gers
aux quels ils sont ex po sés. Ils im pli quent aus si l’o rien ta tion 
de ces en fants vers des so lu tions ef fec ti ves de rem pla ce -
ment du tra vail, telle que la sco la ri té, l’é du ca tion in for -
melle ou les pro gram mes de dé ve lop pe ment des
com pé ten ces. L’ob ser va tion et le sui vi du TE se
concentrent éga le ment sur la pré ven tion : les em ployeurs
et les pa rents re çoi vent des conseils concer nant les ef fets
no cifs du tra vail des en fants et une in for ma tion sur la lé -
gis la tion ap pli cable au tra vail des en fants et sur les dan gers
pro fes sion nels.

Une partie im por tante de l’ob ser va tion et du sui vi du TE
consiste, une fois les tra vail leurs en fants iden ti fiés, à veil ler 
à ce qu ’une ac tion de sui vi soit menée et que l’in for ma tion
gé nérée soit ac ti ve ment dif fusée et uti lisée. Cela im plique
de lo ca li ser les fil les et les gar çons après leur re trait du lieu
de tra vail et de vé ri fier la va li di té de l’in for ma tion ob tenue
au cours du pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du TE
(con trôle qua li té).

Dans le cadre du pro ces sus de mise en place de l’ob ser va -
tion et du sui vi du TE, les par te nai res sont sen si bi li sés au
tra vail des en fants et aux pro blè mes de sé cu ri té et san té au
tra vail qui concer nent les jeu nes tra vail leurs.

L’observation et le suivi du TE consi dé rés comme
une forme de pré ven tion

L’observation et le suivi du TE pro meuvent une
nou velle cul ture de pré ven tion sur les lieux de
tra vail qui vise à pro té ger contre le tra vail des
en fants avant même son ap pa ri tion.

L’in for ma tion gé nérée grâce à l’ob ser va tion et au sui vi du
TE au ni veau lo cal peut don ner une in di ca tion sur l’ef fi ca -
ci té des me su res pri ses au ni veau na tio nal pour éli mi ner
le tra vail des en fants en four nis sant des don nées com pa ra -
bles dans le temps. Cela est par ti cu liè re ment utile pour éta -
blir des rap ports sur les en ga ge ments in ter na tio naux, tels
que la mise en œuvre des conven tions de l’OIT sur le tra -
vail des en fants.
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n Qui as sure l’observation et le suivi
du tra vail des en fants ?

Pour que l’ac tion contre le tra vail des en fants soit du rable
à long terme, elle doit être ancrée aux ins ti tu tions char gées
de l’é du ca tion, du tra vail et de la pro tec tion de l’en fance à
tous les ni veaux de l’ad mi nis tra tion. Au ni veau na tio nal,
cela im plique de tra vail ler avec les mi nis tè res ap pro priés.
Aux ni veaux com mu nau taire/mu ni ci pal, cela im plique de
tra vail ler avec l’ad mi nis tra tion lo cale et de mul ti plier les
ini tia ti ves d'observation du tra vail des en fants dans le
cadre d’une al liance des par te nai res in té res sés.

Dans la me sure du pos sible, l’ob ser va tion et le sui vi du TE 
de vraient être en liai son avec le sys tème d’ins pec tion du
tra vail, car ce der nier cons titue gé né ra le ment la prin ci pale
ins ti tu tion man datée pour faire face au tra vail des en fants
sur les lieux de tra vail. Il im porte de re con naître la dif fé -
rence exis tant entre le trai te ment du tra vail des en fants par
une ins pec tion du tra vail man datée par l’État et ce lui qui
est as su ré par des ty pes bé né vo les d’ob ser va tion et de sui vi 
du tra vail des en fants fon dés sur des ac cords so ciaux. Le
sys tème d’ins pec tion sco laire est une autre ins ti tu tion qui
con tribue très uti le ment à l’i den ti fi ca tion des tra vail leurs
en fants po ten tiels. L’ob ser va tion et le sui vi du TE peu vent 
ai der à élar gir le champ des ins pec to rats à des zo nes tra di -
tion nel le ment dif fi ci les d’ac cès et à des sec teurs du tra vail
des en fants tels que l’é co nomie non struc turée et l’a gri cul -
ture.

L’ob ser va tion et le sui vi du TE de vraient être mis en place
en étroite col la bo ra tion avec les or ga ni sa tions d’em -
ployeurs et de tra vail leurs afin de bé né fi cier de leur pré -
sence di recte sur les lieux de tra vail et de mettre à pro fit
leurs ca pa ci tés d’in fluen cer l’é la bo ra tion des po li ti ques gé -
né ra les et les ré for mes dans les sec teurs clés de l’ac tion
contre le tra vail des en fants, tels que la pro tec tion de
la main-d’œuvre et la pro mo tion so ciale.

Le tra vail d'ob ser va tion con cret, à sa voir l’i den ti fi ca tion
des tra vail leurs en fants et leur orien ta tion vers les ser vi ces
concer nés, est gé né ra le ment mené grâce à des équi pes
mul ti sec to riel les. Cel les-ci peu vent com por ter des ins pec -
teurs du  tra vail, des fonc tion nai res de l’ad mi nis tra tion lo -
cale, des re pré sen tants des em ployeurs et des tra vail leurs,
des tra vail leurs so ciaux, des en sei gnants, des mem bres de
co mi tés de com mu nau té et de vil lage, et ain si de suite.
Cette com bi nai son d’ex pé rience et de com pé ten ces aide à
s’as su rer que l’é quipe pos sède les ca pa ci tés né ces sai res
pour trai ter la si tua tion du tra vail des en fants qu ’elle ren -
contre.

Les observateurs sont for més à ef fec tuer des vi si tes de
con trôle, à dé tec ter le tra vail des en fants et à éva luer les
dif fé rents ty pes de dan gers et de condi tions de tra vail no -
ci ves pour les en fants. S’ils ju gent né ces saire de me ner
une ac tion com plé men taire, ils lan cent un pro ces sus d’o -
rien ta tion ou bien de man dent l’aide des au to ri tés com pé -
ten tes afin de dé ter mi ner la ligne de conduite ap propriée.

n Com ment l’in for ma tion gé nérée 
par l’observation et le suivi du TE
est-elle uti lisée ?

L’in for ma tion pro ve nant de l’ob ser va tion et du sui vi
peut être ex ploitée à des fins sta tis ti ques, mais son uti li té
pre mière est d’as su rer le trai te ment im mé diat des cas de
tra vail des en fants. La co o pé ra tion entre les com mu nau -
tés, les or ga nis mes gou ver ne men taux et les par ties non
gou ver ne men ta les, y com pris les or ga ni sa tions de tra vail -
leurs et d’em ployeurs, re vêt ici une im por tance consi dé -
rable.

On no te ra que l’in for ma tion gé nérée par l’ob ser va tion et
le sui vi du TE est censée être col lectée et stockée de ma -
nière éthi que et confi den tielle, en pre nant en consi dé ra -
tion les im pli ca tions en ma tière d’é ga li té entre les gen res,
les droits de l’en fant et, dans cer tains cas, la si tua tion de 
l’en fant comme vic time d’a bus.

L’en re gis tre ment, le par tage et la com pa rai son de l’in for -
ma tion d’une vi site d’ob ser va tion et de sui vi à l’autre
com plè tent le cycle d’ob ser va tion et sui vi et éta blis sent
des liens entre les lieux de tra vail et les éco les/si tes des
ser vi ces. C’est la ré gu la ri té de l’en chaî ne ment de l’ac tion
dans l’ob ser va tion et le sui vi du TE – iden ti fi ca tion, éva -
lua tion et orien ta tion / pré ven tion  – qui confère au sys -
tème son ef fi ca ci té et en cou rage les em ployeurs et les
com mu nau tés à ap pli quer la lé gis la tion sur le tra vail des
en fants et à main te nir leur en ga ge ment dans la lutte
contre le tra vail des en fants.

La vé ri fi ca tion de l’in for ma tion ob tenue sur les lieux de
tra vail et des re gis tres sco lai res est ef fectuée afin d’é ta blir
que les en fants ne re tour ne ront pas au tra vail une fois
sous traits à ce lui-ci et orien tés vers les ser vi ces com pé -
tents et/ou sco la ri sés.

L’in for ma tion gé nérée grâce à l’ob ser va tion et au sui vi du 
TE peut être uti lisée aux ni veaux na tio nal et ré gio nal
pour dé ter mi ner les ten dan ces de la main-d’œuvre dans
une op tique d’é la bo ra tion d’une po li tique gé né rale, d’ap -
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pli ca tion de la lé gis la tion du tra vail et de pla ni fi ca tion so -
ciale. Elle peut éga le ment ap por ter une con tri bu tion à
des sys tè mes de lutte contre la pau vre té tels que le pro -
ces sus du Do cu ment stra té gique de ré duc tion de la pau -
vre té, les ob jec tifs du Mil lé naire pour le dé ve lop pe ment
et le cadre du Bi lan com mun  de pays conduit par les Na -
tion Unies.

Utilisations  de l’information générée grâce à
l’observation et au suivi du TE :

n Les écoles utilisent l’information sur les lieux
de travail pour assurer une scolarisation
effective des filles et des garçons.

n Les entreprises et les employeurs utilisent cette 
information pour améliorer leurs conditions de
travail à l’avantage de tous les travailleurs.

n Les syndicats utilisent l’information pour
assurer le respect des accords et des codes de
conduite résultant de négociations collectives.

n Les autorités locales utilisent l’information pour 
sanctionner les employeurs qui enfreignent de
manière répétée la législation sur le travail des
enfants.

n Les organismes d’aide sociale utilisent
l’information pour cibler et aider les familles en 
danger afin de prévenir le travail des enfants.

n Les décideurs au niveau de la circonscription
utilisent l’information obtenue localement pour
établir les tendances du travail des enfants
dans des secteurs et des zones spécifiques afin 
de pouvoir planifier leur action en
conséquence.

n Les gouvernements nationaux utilisent
l’information pour rapporter leurs progrès dans
la mise en oeuvre de la Convention de 1973
sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (n°
138), de la Convention de 1999 sur les pires
formes de tra vail des en fants (n° 182) et de la
Con ven tion sur les droits de l’en fant.
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Le cadre de l’observation et du suivi
du tra vail des en fants

L’ob ser va tion et le sui vi du TE sont sim ple ment un en -
semble d’ac ti vi tés (iden ti fi ca tion, orien ta tion, etc.) me nées 
au ni veau lo cal. Ils doi vent tou te fois, pour être du ra bles et
exer cer un im pact réel, s’in té grer dans une struc ture plus
vaste : c’est ce que l’on ap pelle le « cadre de l’ob ser va tion et 
du sui vi du TE », qui réu nit tou tes les par ties im pli quées
dans l'observation et uti li sant l’in for ma tion et les pro cé du -
res.

Le cadre de l’ob ser va tion et du sui vi du TE per met un par -
tage ré gu lier de l’in for ma tion entre tous ceux qui peu vent
con tri buer à l’é li mi na tion du tra vail des en fants. Les ac -
cords entre ces par te nai res ai dent à éta blir des par te na riats, 
à ren for cer l’en ga ge ment à long terme, à pro mou voir l’ins -
ti tu tion na li sa tion de l’ob ser va tion et du sui vi du TE et à
con tri buer à la  du ra bi li té du pro ces sus de con trôle. Ce
cadre in tègre ces par ties dans le pro ces sus d’ob ser va tion et 
du sui vi et leur at tribue une fonc tion à l’in té rieur de ce -
lui-ci se lon la di ver si té de leurs ca pa ci tés d’ac cès, d’é va lua -
tion et d’ac tion en ma tière de tra vail des en fants.

Le cadre de l’observation et du suivi du TE :

Le cadre de l’observation et du suivi du TE est
l’association de partenaires (et les ac cords établis
en tre ceux-ci) qui anime et entretient le processus
d’observation et du suivi du tra vail des en fants.

Bien que l’ob ser va tion et le sui vi du tra vail des en fants in -
ter vien nent au ni veau lo cal, ils doi vent, pour être du ra bles
et sus ci ter un im pact réel, faire partie in té grante d’une po li -
tique plus vaste de mise en ap pli ca tion et d’ins pec tion. Le
cadre de l’ob ser va tion et du sui vi du TE doit donc in clure
des struc tu res ad mi nis tra ti ves tel les que les ins pec to rats
(tra vail, san té et sé cu ri té, en sei gne ment), et sa di rec tion
sera gé né ra le ment as surée par un or gane di rec teur na tio nal 
mul ti sec to riel. En prin cipe, le pro ces sus d’ob ser va tion et
de sui vi de vrait tou jours faire partie in té grante des sys tè -
mes d’ad mi nis tra tion lo cale et fonc tion ner sous leur su -

per vi sion et leur au to ri té. Il de vrait éga le ment re lier les
mé ca nis mes de pla ni fi ca tion so ciale et de con trôle, où
qu ’ils in ter vien nent3.

Dans l’i déal, le cadre se si tue ra à l’é chelle na tio nale et sera 
basé sur une série d’ac cords na tio naux sur l’in for ma tion à 
col lec ter et sur le mode de ges tion du pro ces sus d’ob ser -
va tion et de sui vi du TE. Cela im pli que ra l’u ti li sa tion
d’ou tils d’ob ser va tion et de sui vi com muns et d’une base
de don nées ou d’un ré per toire com muns pour l’in for ma -
tion. Les ac ti vi tés d’ob ser va tion et de sui vi du TE me nées 
aux ni veaux lo caux doi vent en trer dans un mé ca nisme de
ges tion de l’in for ma tion co or don né au ni veau na tio nal,
ce qui peut im po ser des chan ge ments dans les sys tè mes
de ges tion de l’in for ma tion exis tants.

L’é la bo ra tion et l’ap pro ba tion d’un cadre d’ob ser va tion
et de sui vi du TE exi gent une vo lon té po li tique, des res -
sour ces na tio na les adé qua tes et une vi sion à long terme
de l’in té gra tion de l’ob ser va tion et du sui vi du tra vail des
en fants dans les sys tè mes de gou ver nance et de col lecte
d’in for ma tions et les pro ces sus de pla ni fi ca tion exis tants.

n L’im por tance du lien entre
l’ob ser va tion et le sui vi du TE et
l’é du ca tion

Une grande partie de l’ac tion contre le tra vail des en fants
est consacrée à l’en sei gne ment et à la for ma tion. Les en -
sei gnants n’ont pas seu le ment un rôle im por tant à jouer
dans l’é du ca tion des fil les et des gar çons: ils con tri buent
aus si à faire en sorte que l’é du ca tion soit va lo risée, que les 
éco les soient ac cueil lan tes pour les en fants et que ceux-ci
de meu rent sco la ri sés tout au long des an nées de sco la ri té
obli ga toire. Les en sei gnants sont gé né ra le ment par mi
ceux qui sa vent le mieux où se trou vent les en fants et
quelle si tua tion fa mi liale est la leur. Ils peu vent jouer un
rôle pré cieux dans le pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi
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et faire eux-mê mes of fice d’instructeurs communautaires 
dans certains cas.

L’inspection scolaire a été utilisée par de nombreux pays
pour faire en sorte que les politiques nationales de
l’éducation soient appliquées de manière égalitaire pour
tous, et que les en fants aient accès aux écoles et restent
scolarisés jusqu’au terme de l’éducation de base. Les
inspecteurs de l’éducation peuvent contrôler les in scrip -
tions et la fréquentation scolaires et l’achèvement de
leurs études par les filles et les garçons qui ont été
soustraits au tra vail.

Il im porte donc que des ini tia ti ves en ma tière d’é du ca tion 
soient liées à l’ins pec tion sco laire et aux con trô les ef fec -
tués sur les lieux de tra vail dans le cadre de l’ob ser va tion
et du sui vi du TE. Cela ai de ra à s’as su rer que les tra vail -
leurs en fants iden ti fiés par l’ob ser va tion et le sui vi du TE
ne se « per dent » pas après avoir été sous traits au tra vail.
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Le processus d’ob ser va tion et de sui vi du
TE – le modèle générique

Chaque si tua tion du tra vail des en fants étant spé ci fique,
l’ob ser va tion et le sui vi du TE créés pour trai ter cha cune
d’el les sera sin gu lier dans sa com po si tion. Il est clair qu ’il
n’existe pas de mo dèle unique adap table à chaque si tua -
tion. Les Prin ci pes di rec teurs qui ac com pa gnent cette Vue 
d’en semble pré sen tent un mo dèle gé né rique dé tail lé de
l’ob ser va tion et de sui vi du TE qui peut être adap té à des
si tua tions spé ci fi ques. Il en globe les nom breu ses ac ti vi tés
qui font partie du pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du
TE et les cor ré la tions qu ’el les peu vent en tre te nir. La Fi -
gure 1 est une il lus tra tion de ce mo dèle.

Le pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du TE :

Le processus d’ob ser va tion et de sui vi du TE
comprend les procédures, les doc u ments et les
formulaires qui permettent l’exécution correcte de
l’ob ser va tion et du sui vi.

Si chaque si tua tion est spé ci fique, l’ex pé rience a mon tré
qu ’une ob ser va tion et un sui vi ef fi ca ces du tra vail des en -
fants pré sen tent les ca rac té ris ti ques sui van tes :

n Il sont ba sés sur une zone donnée et s’ap pli quent à
tou tes les for mes de tra vail des en fants (éco nomie
struc turée et non struc turée, agri cul ture, tra vail il li cite,
etc.).

n Ils fonc tion nent au ni veau lo cal, cou vrent les si tes de
tra vail et de ser vi ces et in cluent un sys tème d’o rien ta -
tion entre les uns et les au tres.

n Ils pro cè dent d’un man dat lé gal et opè rent sous l’au to -
ri té et la su per vi sion de l’ad mi nis tra tion lo cale ou de
l’ins pec to rat du tra vail.

n Il sont liés à la po li tique et à l’ac tion na tio na les de lutte
contre le tra vail des en fants.

n Ils sont viables en ter mes de com plexi té tech nique, de
be soins en res sour ces hu mai nes et de coûts.

n Ils sont re pro duc ti bles et trans po sa bles à une échelle
su pé rieure.

n Ils s’ap puient sur les sys tè mes de col lecte de l’in for ma -
tion exis tants.

n Ils sont trans pa rents.

n L’in for ma tion est vé ri fiable et un pro ces sus red di -
tion nel a été prévu.

L’é la bo ra tion du pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du
TE com porte deux sta des prin ci paux : I) la pré pa ra tion et 
II) la concep tion, la mise au point et la for ma tion. Au
cours de ces deux sta des s’é la bore le mo dèle ef fec tif
d’ob ser va tion et de sui vi du TE, qui com porte deux pha -
ses dis tinc tes : l’ob ser va tion et le sui vi.

Ela bo ra tion du mo dèle d’ob ser va tion et de
sui vi du TE :

I. Préparation

Ce stade est ce lui de la créa tion du cadre de l’ob ser -
va tion et du sui vi du TE et de l’é la bo ra tion du pro -
ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du TE. Le tra vail
pré pa ra toire per met de veil ler à ce que les condi -
tions né ces sai res à l’ob ser va tion et au sui vi soient
res pec tées et que le pro ces sus d’ob ser va tion et de
sui vi du TE soit conçu et mis en place avec la par ti -
ci pa tion d’un large éven tail d’in ter ve nants.

II. Con cep tion, mise à l’essai et for ma tion

Le stade de la concep tion, de la mise à l’es sai et de la 
for ma tion ga ran tit que le pro ces sus d’ob ser va tion
et de sui vi du TE fonc tion ne ra et que les exé cu tants 
pos sé de ront les com pé ten ces et les ca pa ci tés re qui -
ses pour gé rer et conduire les ac ti vi tés ef fec ti ves
d’ob ser va tion et de sui vi et d’o rien ta tion.

La concep tion et la mise à l’é preuve du pro ces sus
d’ob ser va tion et de sui vi du TE doi vent être
consul ta ti ves, par ti ci pa ti ves et ba sées sur un ac -
cord una nime des par ties concer nées.

Avant qu ’une mise à l’es sai conve nable soit pos -
sible, ceux qui as su rent la ges tion de l’ob ser va tion
et du sui vi du TE comme ceux qui par ti ci pent au
tra vail ef fec tif d’ob ser va tion et de sui vi doi vent
être for més et fa mi lia ri sés avec les rô les et res pon -
sa bi li tés des uns et des au tres.
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Un modèle d’ob ser va tion et de sui vi du TE :

I. Ob ser va tion

Au cours de cette phase in ter vien nent l’ob ser va -
tion exercée sur les lieux de tra vail et l’o rien ta tion
vers les éco les ou d’au tres si tes de ser vi ces. La
phase d’ob ser va tion con tribue ac ti ve ment à pré -
ve nir le tra vail des en fants grâce à des vi si tes ré gu -
liè res sur les lieux de tra vail.

II. Suivi

Au cours de la se conde phase, l’in for ma tion re -
cueillie est rendue dis po nible en vue de son uti li sa -
tion, et les fil les et les gar çons sous traits au tra vail
des en fants sont ac ti ve ment ob ser vés afin de veil -
ler à ce qu’à la suite de l’ob ser va tion, ils puis sent
dis po ser de so lu tions de rem pla ce ment au tra vail
des en fants. La phase de sui vi ga ran tit l’ac cès des
en fants aux ser vi ces dis po ni bles et la cré di bi li té de
la vé ri fi ca tion du pro ces sus glo bal d’ob ser va tion
et de sui vi du TE.

n Les ac ti vi tés me nées dans les
pha ses d’ob ser va tion et de sui vi

Les ac ti vi tés d’ob ser va tion et de sui vi sont conti nues : 
elles se ré pè tent sur une base ré gu lière. Tou te fois, avec la
di mi nu tion du tra vail des en fants, on peut s’at tendre que
l’ob ser va tion et le sui vi du TE per dent éga le ment de son
in ten si té et s’in cor po rent pro gres si ve ment aux fonc tions
de pro tec tion so ciale de l’État.

Les prin ci pa les ac ti vi tés de la phase d’ob ser va tion sont
les sui van tes :

n Iden ti fi ca tion et éva lua tion : Les fil les et les
garçons au tra vail sont iden ti fiés. Une équipe d’ob -
ser va teurs du tra vail des en fants ayant été for més aux 
tech ni ques re qui ses di rige l’ob ser va tion.

n Orien ta tion : Si l’on dé couvre des en fants qui sont
iden ti fiés comme des tra vail leurs en fants et dont on
es time qu ’ils sont sé rieu se ment en dan ger, ils sont
sous traits au tra vail et orien tés vers les ser vi ces cor -
res pon dant à leurs be soins grâce à un ré seau de pres -
ta tai res de ser vi ces et de pro cé du res approuvées.

n Pro tec tion et pré ven tion : On mène des vé ri fi ca -
tions sur les lieux de tra vail afin de connaître les ty pes 
de dan gers pro fes sion nels qui exis tent et aux quels

peu vent être ex po sés les tra vail leurs en fants, en uti li -
sant un en semble d’ou tils commun.

n Ges tion et ana lyse im mé dia tes des don nées :
Après la vi site d’ob ser va tion, l’in for ma tion est en re -
gistrée et fait l’ob jet de rap ports en vue d’une ac tion
ap propriée.

Les ac ti vi tés prin ci pa les de la phase de sui vi com por tent :

n Pistage : On ob serve les fil les et les gar çons cou verts
par l’ob ser va tion et le sui vi du TE afin de s’as su rer qu -
’ils fré quen tent l’é cole ou que d’au tres so lu tions de
rem pla ce ment ap pro priées leur ont été pro po sées.

n Con trôle qua li té et vé ri fi ca tion : On con trôle l’in -
for ma tion gé nérée par l’ob ser va tion et le sui vi du TE
pour vé ri fier sa cré di bi li té et son exac ti tude.

n Apport d’in for ma tions pour la mise en ap pli ca -
tion des lois : L’in for ma tion sur les vio la tions des lois 
re la ti ves au tra vail des en fants est mise à la dis po si tion
des fonc tion nai res char gés de l’ap pli ca tion de la loi et
du pou voir judiciaire.
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n Dif fu sion et ana lyse de l’in for ma tion : L’in for ma -
tion est ac ti ve ment dif fusée aux ni veaux ré gio nal et
na tional.

n Apports à la lé gis la tion, aux po li ti ques et à la pla -
ni fi ca tion so ciale : L’in for ma tion est uti lisée pour ré -
vi ser et pro mou voir les lois et les po li ti ques vi sant à
com battre le tra vail des en fants.

La pis tage et la vé ri fi ca tion de l’in for ma tion font partie
du pro ces sus glo bal d’ob ser va tion et de sui vi et sont des ti -
nées à as su rer un con trôle ré gu lier de la qua li té et de l’exac -
ti tude de l’in for ma tion gé nérée par le pro ces sus
d’ob ser va tion et de sui vi du TE. Cette ob ser va tion et ce
sui vi sont im por tants, car ils per met tent de s’as su rer que
les ser vi ces pro po sés aux tra vail leurs en fants amé lio rent
ef fec ti ve ment leur si tua tion, que les fil les et les gar çons vi -
vent mieux et qu ’ils ne se trou vent pas sim ple ment trans -
fé rés vers un autre sec teur d’ac ti vi té dans des condi tions
équi va len tes ou pi res. Pour cette rai son, l’ob ser va tion et le
sui vi du TE doi vent être en me sure d’é ta blir une liai son
entre les don nées re la ti ves au tra vail et à l’é du ca tion et de
con fron ter l’in for ma tion sur la fré quen ta tion sco laire avec
celle qui ré sulte des vi si tes d’ob ser va tion  ef fec tuées sur les 
lieux de tra vail.
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Com ment ap pli quer le mo dèle gé né ral
d’ob ser va tion et de sui vi du tra vail
des en fants

n Les si tes d’ob ser va tion et de sui vi

Pour que l’ob ser va tion et le sui vi du TE soient ef fi ca ces
et du ra bles, il im porte de trou ver les ar ran ge ments ins ti -
tu tion nels et les pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi les
meil leurs pos si bles au égard à la si tua tion lo cale.

Exem ples de lieux de tra vail dont l’ob ser va tion et
le sui vi peuvent être né ces saires

Usi nes, pe ti tes et moyen nes en tre pri ses

Indus tries à do mi cile

Pe ti tes ex ploi ta tions mi niè res

Ter res agri co les

Ba teaux de pêche

Cen tres com mer ciaux

Rues

Ga res rou tiè res

Mar chés

Ports

Les ga res rou tiè res et les ports sont
par ti cu liè re ment concer nés, car ils ser vent à la
fois de lieux de tra vail et de points de tran sit pour 
la traite du tra vail des en fants.

L’ob ser va tion et le sui vi du TE sont plus ef fi caces quand
ils couvrent une zone en tière plu tôt qu ’un seul sec teur,
car les en fants ris quent de pas ser d’un type de tra vail à un
autre.

Dans l’éco nomie struc turée – pro duc tion ma nu fac tu -
rière, agri cul ture com mer ciale, etc. –, le tra vail des en -
fants sera gé né ra le ment trai té par le mé ca nisme of fi ciel
d’ins pec tion du tra vail. Dans ce cas, la tâche de l’ob ser va -
tion et du sui vi du TE consiste à élar gir la cou ver ture des
sys tè mes exis tants pour ga ran tir que les en fants et les jeu -
nes tra vail leurs bé né fi cient de ser vi ces adé quats et que

des sys tè mes d’o rien ta tion soient mis en place.
L’ob ser va tion et le sui vi du TE doi vent veil ler à ce qu ’il
existe des so lu tions de rem pla ce ment au tra vail des en -
fants et vé ri fier que les ins pec teurs du tra vail et ceux qui
par ti ci pent à l’ob ser va tion et au sui vi soient bien in for més
en ma tière de tra vail des en fants. Sou vent, le ren for ce ment 
de la ca pa ci té de ces ins pec teurs de com prendre le tra vail
des en fants et de pou voir y faire face est ef fec ti ve ment une 
partie im por tante du tra vail d’ob ser va tion et de sui vi du
TE.

Dans cer tains pro gram mes spé ci fi ques d’ob ser va tion et de 
sui vi du tra vail des en fants, gé né ra le ment éta blis pour des
bran ches d’ac ti vi té ex por ta tri ces, l’ob ser va tion et le sui vi
peu vent être exer cés par des ob ser va teurs ex ter nes spé cia -
li sés dans le tra vail des en fants. Ré cem ment ont été lan cés
des pro gram mes d’ob ser va tion et de sui vi vo lon tai res et
pri vés dans les quels l’ob ser va tion et le sui vi du tra vail des
en fants dans un sec teur ma nu fac tu rier spé ci fique se sont
élar gis pour in clure éga le ment d’au tres nor mes fon da men -
ta les du tra vail.

Dans l’éco nomie non struc turée et dans d’au tres sec -
teurs (points de tran sit de la traite, tra vail à do mi cile et par -
fois agri cul ture), l’ob ser va tion et le sui vi re cou rent à un
plus large éven tail de par te nai res, tels que les or ga ni sa tions 
po pu lai res et les ONG, l’ac cent étant mis dans une large
me sure sur le tra vail de pré ven tion et de sen si bi li sa tion aux 
consé quen ces dé sas treu ses du tra vail des en fants. A cet
égard, le sta tut so cial des ob ser va teurs et l’es time qui leur
est portée sont im por tants pour la cré di bi li té et l’au to ri té
de l’ob ser va tion et le sui vi du TE.

La tâche de l’ob ser va tion et du sui vi du TE consiste à en -
ga ger la com mu nau té à sur veil ler le tra vail des en fants
grâce à la mo bi li sa tion so ciale, à la for ma tion et à la mise à
dis po si tion de cer tains ou tils. Il de vra éga le ment lier l’ac ti -
vi té d’ob ser va tion et de sui vi avec l’ad mi nis tra tion lo cale
et les sys tè mes of fi ciels de mise en ap pli ca tion pour que
l’in for ma tion sur le tra vail des en fants puisse être ef fec ti -
ve ment uti lisée. Les observateurs de vront dis po ser d’une
cer taine au to ri té et d’un man dat clai re ment for mu lé pour
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ac com plir leurs tâ ches. Dans une large me sure, ce tra vail
est cen tré sur un chan ge ment d’at ti tude plu tôt que sur
l’ap pli ca tion de la loi.

Dans les deux cas, l’ob ser va tion et le sui vi doivent être ré -
gu liers et com por ter un pro ces sus ap pro prié d’en re gis tre -
ment et de do cu men ta tion de l’in for ma tion.

Les ta bleaux de la Fi gure 2 pré sen tent les prin ci paux par -
te na riats et do mai nes d’ac ti vi té de l’ob ser va tion et du sui -
vi du TE. Ils in di quent cer tai nes dif fé ren ces dans la
com po si tion et la fo ca li sa tion de l’ob ser va tion et du sui vi, 
se lon qu ’il s’ap plique à l’é co nomie struc turée ou non
struc turée. Les deux ca té go ries sont liées et des re cen tra -
ges peu vent af fec ter les rô les et les fonc tions des par te -
nai res en fonc tion de la si tua tion.
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Fig ure 1. Modèle de base de l’ob ser va tion et du sui vi du TE
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Fig ure 2. Les domaines clés
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Con clu sion

Le concept d’ob ser va tion et de sui vi du tra vail des en fants
a évo lué des in ter ven tions spé ci fi ques à un sec teur et cen -
trées sur le lieu de tra vail vers une ap proche plus ho lis tique 
et glo bale du tra vail des en fants. L’ob ser va tion et le sui vi
du tra vail des en fants ser vent de vé hi cule pour sou te nir et
pour suivre l’ac tion d’i den ti fi ca tion et d’o rien ta tion des tra -
vail leurs en fants au-delà de pro jets spé ci fi ques. Quand il
est in té gré dans le tra vail ré gu lier de l’ad mi nis tra tion lo -
cale, l’ob ser va tion et le sui vi pro meuvent l’ins ti tu tion na li -
sa tion d’un mé ca nisme per ma nent de ré ponse au
tra vail des en fants qui peut être mis en com mun par tous 
les ac teurs de la so cié té œu vrant à l’é li mi na tion du tra vail
des en fants.

En ré su mé, l’ob ser va tion et le sui vi du TE :
n est un pro ces sus lo cal qui peut être em ployé au

mieux dans le cadre d’une stra tégie plus large de lutte
contre le tra vail des en fants en vue d’une ac tion na -
tio nale ;

n peut de ve nir pour les gou ver ne ments un moyen utile
de co or don ner l’in for ma tion sur le tra vail des en fants 
pro ve nant de sour ces di ver ses ;

n con tribue di rec te ment à la ré duc tion et à l’é li mi na -
tion du tra vail des en fants sur les lieux de tra vail ;

n aide à glo ba li ser les pro blè mes du tra vail des en fants
et à les in té grer dans la gou ver nance.

De puis de lon gues an nées, les tra vail leurs en fants sont
ré gu liè re ment iden ti fiés et as sis tés par l’in ter mé diaire
d’ins pec teurs gou ver ne men taux du tra vail, des en tre pri -
ses, des éco les et de la san té. Les syn di cats comme les em -
ployeurs se sont préoc cu pés des tra vail leurs mi neurs
dans le cadre de leurs ac ti vi tés ré gu liè res de ges tion et de
sur veil lance. Par-des sus tout, les pa rents, les en sei gnants
et les mem bres des com mu nau tés ont main te nu leur vi gi -
lance sur les en fants de leur sec teur pour s’as su rer qu’ils
res tent sco la ri sés et n’en tre pren nent pas des activités qui
seraient dangereuses pour eux.
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Le simple acte d’ob ser ver et de rap por ter cons titue un
ou til ac tif pour l’é li mi na tion du tra vail des en fants. L’ob -
ser va tion et le sui vi du TE ne se li mite donc pas à la seule
ins pec tion : il met en place un pro ces sus à long terme de
do cu men ta tion et de sui vi des mau vais trai te ments in fli -
gés aux en fants qui se pour sui vra long temps après que les 
pro gram mes et pro jets par ti cu liers d’ac tion contre le tra -
vail des en fants au ront été ache vés. Quand il est in cor po -
ré dans le sys tème glo bal de gou ver nance, l’ob ser va tion
et le sui vi du TE s’é tendent au-delà de groupe ci bles spé -
ci fi ques d’en fants pour in clure en dé fi ni tive tous ceux qui 
sont en dan ger.

L’acte d’ob ser va tion sans cesse ré pé té abou tit à la ré duc -
tion du tra vail des en fants. Accom pa gné de l’en sei gne -
ment obli ga toire, il peut de ve nir, pour la so cié té et pour le 
gou ver ne ment, le moyen pri mor dial d’as su rer à long
terme la pro tec tion des fil les et des gar çons contre le tra -
vail basé sur l’ex ploi ta tion. Bien qu ’il puisse dé bu ter avec
des plans d’ac tion na tio naux contre le tra vail des en fants,
l’ob ser va tion et le sui vi du TE sont conçus d’emblée
pour s’é tendre au-delà de ce stade. Un pro ces sus ex haus -
tif d’ob ser va tion et de sui vi du TE est un moyen d’in té -
grer la lutte contre le tra vail des en fants dans la po li tique
et l’ac tion gou ver ne men ta les cou vrant les lieux de tra vail
de l’é co nomie struc turée et non struc turée, les com mu -
nau tés, les fa mil les et le sys tème édu ca tif. Il ga ran tit que
les en fants qui ont été sous traits au tra vail et ont bé né fi cié 
d’une aide ini tiale ne dis pa raî tront pas sim ple ment dans
quelque chose de pire.
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Annexe 1.
Note d’o rien ta tion à l’in ten tion
des di rec teurs de pro jet

n Que faire en pre mier lieu aux
dif fé rents ni veaux de mise en
œuvre ?

Cette sec tion est conçue comme une étude condensée sur
la ma nière d’é ta blir l’ob ser va tion et le sui vi du TE grâce à
des in ter ven tions de pro jets. Tous les points ci-des sous
sont exa mi nés de ma nière plus ap pro fondie dans les Prin -
ci pes di rec teurs de l’ob ser va tion et du sui vi du TE qui ac -
com pa gnent cette Vue d’en semble.

Au stade pré pa ra toire de la mise en place de l’ob ser va tion
et du sui vi du TE est créé un cadre d’ac cords entre les or -
ga nis mes et au tres par ties concer nées. Au préa lable, on
pro cède à une éva lua tion des ins ti tu tions et des or ga nis -
mes qui peu vent par ti ci per à l’ob ser va tion et au sui vi du
TE avec la plus grande ef fi ca ci té.

Les ré pon ses ap por tées aux ques tions sui van tes vous ai de -
ront à dé bu ter :

n Quels ty pes de mé ca nisme d’ob ser va tion et de sui vi et
de sys tè mes de col lecte de l’in for ma tion existe-t-il ac -
tuel le ment et quelle ex pé rience (points forts et fai bles -
ses) a-t-on au jourd ’hui de ces dif fé rents sys tè mes ?

n Quels sont les ins ti tu tions et les par te nai res clés qui
de vraient être im pli qués ?

n Quelle est la ca pa ci té exis tante et po ten tielle de cha cun 
d’entre eux ?

n Quels sont la portée de l’ob ser va tion et du sui vi du TE 
et le champ d’ap pli ca tion géo gra phique pré vu ?

n L’ob ser va tion et le sui vi du TE sont-ils pré vus pour
être na tio nal ou spé ci fique à un sec teur ou à une zone,
et où le pro ces sus est-il en ra ci né ?

n Quels ty pes de condi tions convient-il de rem plir (ex. :
ré vi sion de la lé gis la tion, ca pa ci tés lo ca les ins tal lées)
avant que l’ob ser va tion et le sui vi du TE puisse dé bu -
ter ?

n Quels ty pes de tra vail des en fants se ront-ils cou verts
et com ment ap pli quer au mieux les mo dè les d’ob ser -
va tion et de sui vi du TE exis tants (concepts, pro cé du -
res, ou tils, do cu men ta tion) au cas en vi sa gé ?

n Existe-t-il chez les dif fé rents par te nai res une vo lon té
de col la bo rer et de tra vail ler dans un cadre unique
d’ob ser va tion et de sui vi du TE ?

Ces ques tions ai dent à ap pré cier la si tua tion ini tiale et à
éva luer l’am pleur et les exi gen ces des pro ces sus d’ob ser -
va tion et de sui vi du TE qui peu vent conve nir à une si tua -
tion spé ci fique du tra vail des en fants. Le cadre
d’ob ser va tion et de sui vi du TE doit prendre en compte
les ca pa ci tés des par te nai res et l’en vi ron ne ment et le
contexte po li tique et cul tu rel du pays.

Après avoir ré pon du aux ques tions ci-des sus et aux ques -
tions préa la bles à la mise en place de l’ob ser va tion et du
sui vi du TE, il est pos sible de pas ser à la se conde phase,
qui consiste à en tre prendre la pla ni fi ca tion d’ac ti vi tés
spé ci fi ques pour l’ob ser va tion et le sui vi du TE.

Au ni veau na tio nal ou à ce lui 
des États fédéraux.

Objec tif : consul ter, in for mer et s’ac cor der avec les au -
to ri tés sur la mise en place de l’ob ser va tion et du sui vi du
TE afin qu ’el les per met tent à leurs ho mo lo gues aux ni -
veaux in fé rieurs de par ti ci per.

Jus ti fi ca tion : l’ob ser va tion et le sui vi du TE est un mé -
ca nisme d’in té gra tion. Il est des ti né à s’in cor po rer aux
pro ces sus or di nai res de gou ver nance afin d’as su rer une
sur veil lance à long terme du tra vail des en fants. Il est plus 
dif fi cile d’im pli quer les au to ri tés lo ca les si ceux dont el les 
re lè vent à des ni veaux su pé rieurs igno rent ce que sont
l’ob ser va tion et le sui vi du TE, où il a lieu ou en core qui
l’exerce.

Ré sul tat : un cadre glo bal mon trant où l’ob ser va tion et
le sui vi du TE vien dront s’ins crire dans les struc tu res of -
fi ciel les et au to ri sant la mise en place de l’ob ser va tion et
du sui vi du TE.

Tâ ches :

n Exa men sur do cu ments
n Ate lier d’o rien ta tion sur l’ob ser va tion et le sui vi du TE
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n Pro fil de l’ob ser va tion et du sui vi du TE

Acti vi tés clés :

n Iden ti fier tous les or ga nis mes of fi ciels exer çant des
res pon sa bi li tés tou chant à l’ob ser va tion et au sui vi
du TE - ceux qui ont af faire  à l’ap pli ca tion des lois
du tra vail et à la pro tec tion des tra vail leurs, à l’in for -
ma tion et à la pla ni fi ca tion so ciale et à l’é du ca tion.

n Dres ser la carte de leurs struc tu res de dé ci sion et d’é -
ta blis se ment de rap ports de puis le som met jus qu ’au
ni veau lo cal : ain si se cons ti tue ra le cadre na tio nal de
l’ob ser va tion et du sui vi du TE.

n Iden ti fier tous les or ga nes de co or di na tion ou liens
exis tant entre ces dif fé rents or ga nis mes et in for mer,
consul ter et re cher cher un consen sus et un ac cord
sur l’ob ser va tion et le sui vi du TE.

n Iden ti fier les res sour ces et les moyens de fi nan cer
l’ob ser va tion et le sui vi du TE à court et à long ter -
mes.

n Éta blir un pro fil de l’ob ser va tion et du sui vi du TE
avec les par te nai res ap pro priés et dres ser un plan de
tra vail sur la ma nière de tes ter l’ob ser va tion et le sui vi 
du TE dans des lieux et des sec teurs spé ci fi ques.

Au ni veau in ter mé diaire (ré gion ou
cir cons crip tion)

Objec tif : orien ter les ac teurs clés à pro pos de l’ob ser va -
tion et du sui vi du TE, afin qu ’ils s’ac cor dent sur ceux-ci
en tant que stra tégie clé et créent un plan d’ac tion pour
un zone par ti cu lière dans le quel se ront pré sen tés les ac -
teurs, les liens exis tant entre eux, ce dont cha cun sera res -
pon sable et les dé lais dont ils dis po se ront.

Jus ti fi ca tion : c’est à ce ni veau que peu vent être choi sis
les lieux et les sec teurs, car la connais sance du tra vail des
en fants y est plus dé taillée qu ’au ni veau na tio nal. C’est le
ni veau de la sur veil lance di recte de l’ac tion (des ins pec -
teurs du tra vail ou des ins pec teurs agri co les dans le cas
des in ter ven tions ad mi nis tra ti ves, des en sei gnants et des
tra vail leurs so ciaux dans le cas des in ter ven tions à base
com mu nau taire) et ce lui qui dé lègue l’au to ri té aux équi -
pes d’ob ser va tion et de sui vi du TE lo ca les. En bref, c’est
le ni veau au quel une pla ni fi ca tion tan gible peut in ter ve nir 
et des en ga ge ments être con trac tés, qu ’il s’a gisse de fonds 
ou de main-d’œuvre.

Ré sul tat : ac cord au ni veau de la cir cons crip tion ou de la
ré gion, créa tion d’un mé ca nisme ins ti tu tion nel et d’ou tils 
opé ra tion nels.

Tâ ches :

n Accord au ni veau de la ré gion ou de la cir cons crip tion, 
ac tion et plan de tra vail

n Ate lier d’o rien ta tion et de concep tion de l’ob ser va tion 
et du sui vi du TE

n Prin ci pes di rec teurs opé ra tion nels de l’ob ser va tion et
du sui vi du TE.

Acti vi tés clés :

n Éta blir des contacts avec les or ga nis mes gou ver ne -
men taux et non gou ver ne men taux, y com pris les or ga -
ni sa tions de tra vail leurs et d’em ployeurs, et ajus ter le
pro fil de l’ob ser va tion et du sui vi du TE à ce ni veau.

n Re cher cher les ac teurs com plé men tai res qui n’ont pas
été iden ti fiés dans le cadre de l’ob ser va tion et du sui vi
du TE, ajus ter le cadre pour y faire en trer ces nou -
veaux ac teurs et orien ter ces or ga nis mes se lon le
concept d’ob ser va tion et de sui vi du TE.

n Iden ti fier les res sour ces lo ca les qui ser vi ront à fi nan -
cer le stade de l’é la bo ra tion et des es sais de l’ob ser va -
tion et du sui vi du TE, ain si que les dé pen ses de
fonc tion ne ment à long terme.

n Orga ni ser un ate lier d’o rien ta tion/concep tion et
cons ti tuer une équipe de ges tion avec des réu nions de
sui vi ré gu liè res.

n A l’oc ca sion de réu nions sé pa rées ou com mu nes, dé -
ter mi ner le groupe de base d’ob ser va tion et de sui vi du 
TE et créer un or gane de co or di na tion qui sur veil le ra
la concep tion tech nique et la mise à l’es sai de l’ob ser -
va tion et du sui vi du TE.

n Exa mi ner les condi tions préa la bles à la mise en place
de l’ob ser va tion et du sui vi du TE et éta blir des ac -
cords sur les mo da li tés de con trôle :

a) Éva luer les la cu nes ma jeu res et réa gir à cel les-ci.

b) Dé ci der de l’am pleur et des ob jec tifs de l’ob ser va -
tion et du sui vi du TE (sa fi na li té ou ses consé quen -
ces se ront-el les à court terme - l’ac cent étant mis sur 
la créa tion d’un pu blic sen si bi li sé/concer né par la
surveillance du tra vail des en fants - ou à long
terme - l’ac cent étant mis sur la mise en place d’une
struc ture of fi ciel le ment re connue pour l’i den ti fi ca -
tion, l’o rien ta tion et l’ac tion ?).

c) Dé ter mi ner le mé ca nisme ad mi nis tra tif ou de co or -
di na tion et s’ac cor der sur ce lui-ci.

d) Éta blir un man dat of fi ciel de l’é quipe d’ob ser va tion 
et du sui vi du TE qui lui per met tra d’en trer sur les
lieux de tra vail, de les ins pec ter et de do cu men ter le
tra vail des en fants.
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e) Éta blir un ac cord of fi ciel avec les bran ches d’ac ti vi -
té ci blées et les ac teurs concer nés afin de per mettre
l'ob ser va tion.

f) Con ve nir d’un sys tème de ges tion de don nées (de
l’or ga nisme res pon sable et des ca pa ci tés et ou tils
re quis).

n Orga ni ser un pro ces sus de vé ri fi ca tion et de ges tion
in terne qua li té :

a) Éta blir un mé ca nisme de vé ri fi ca tion et de re cou pe -
ment de l’in for ma tion.

b) Dres ser un plan de con trôle qua li té et d’a mé lio ra -
tion conti nus du pro ces sus d'observation (dé ve lop -
pe ment des ca pa ci tés, exa men et auto-éva lua tion,
etc.).

Au ni veau lo cal (com mu nau té et 
lieu de tra vail)

Objec tif : en tre prendre les ac ti vi tés de con trôle ef fec ti ves
et veil ler à la mise en œuvre du sui vi ap pro prié, qu ’il s’a -
gisse des tra vail leurs en fants iden ti fiés ou de l’in for ma tion
gé nérée par l’ob ser va tion et le sui vi.

Jus ti fi ca tion : c’est grâce à des ob ser va tions di rec tes, ef -
fec tuées de ma nière ré gu lière et pro fes sion nelle, que le tra -
vail des en fants pour ra être iden ti fié (y com pris dans le cas
des jeu nes tra vail leurs qui sont ex po sés à des condi tions de 
tra vail dan ge reu ses). C’est à ce ni veau que l’ob ser va tion et
le sui vi du TE in ter viennent ef fec ti ve ment.

Ré sul tat : pro ces sus d’ob ser va tion et de sui vi du TE opé -
ra tion nel éta bli au ni veau lo cal avec mise en place des ou -
tils et ca pa ci tés adé quats.

Tâ ches :

n Équi pes d’ob ser vateurs cons ti tuées
n Ou tils éla bo rés et tes tés
n For ma tion
n Ges tion opé ra tion nelle 

Acti vi tés clés :

n Sur la base des ac cords con clus aux ni veaux de la ré -
gion et de la cir cons crip tion, or ga ni ser un mé ca nisme
de co or di na tion, orien ter les par te nai res lo caux et
cons ti tuer des équi pes d’ob ser va tion :

a) Mettre au point et tes ter des ou tils d’ob ser va tion et
de sui vi.

b) Fa mi lia ri ser l’é quipe et les au tres par ties concer -
nées avec le concept d’ob ser va tion et de sui vi du
TE.

c) Orga ni ser un cours de for ma tion et tes ter la
concep tion ou les ou tils d’ob ser va tion et de sui vi
du TE.

d) Orga ni ser des réu nions de sui vi ré gu liè res. 

n Dé ter mi ner le sys tème d’o rien ta tion et le dé rou le -
ment des ac ti vi tés de sui vi :

a) Orga ni ser et pré voir ce qui sera fait de l’in for ma -
tion gé nérée par l’ob ser va tion et le sui vi.

b) Orga ni ser et pla ni fier le sys tème d’o rien ta tion
(que fera-t-on des tra vail leurs en fants iden ti fiés,
que les re traits soient ef fec tués dans l’ur gence ou
pro gres sifs ?).

c) Orga ni ser et pla ni fier ce que l’on fera dans les si -
tua tions où des jeu nes tra vail leurs des deux sexes
sont ex po sés à des dan gers.

d) Orga ni ser et pré voir d’autres si tua tions pos si bles
(pour sui tes, mé dia tion sur le lieu de tra vail, etc.).

Con clu sion

Ces ac ti vi tés peu vent dif fé rer consi dé ra ble ment en fonc -
tion du type d’in ter ven tion d’ob ser va tion et de sui vi du
TE que vous en vi sa gez. Cel les que nous vous pré sen tons
sont quel ques sug ges tions sur la ma nière de pro cé der. Il
im porte que vous et votre équipe ap pré hen diez clai re -
ment l’é tendue et le champ d’ap pli ca tion de l’ob ser va tion 
et du sui vi du TE que vous avez l’in ten tion de fa ci li ter.

Votre pro jet de vra faire of fice de ca ta ly seur dans le pro -
ces sus d’é la bo ra tion de ré pon ses à long terme au tra vail
des en fants ! Il sera im por tant que vous éta blis siez soi -
gneu se ment avec vos par te nai res le ca len drier de mise en
œuvre de l’ob ser va tion et du sui vi du TE le plus ap pro -
prié dans votre cas. L’é la bo ra tion de l’ob ser va tion et du
sui vi du TE est un pro ces sus dont la mise en œuvre exige
du temps. Il im porte de ne pas fon der des at ten tes ex ces -
si ves et de prendre d’emblée en compte les ca pa ci tés réel -
les, les res sour ces et l’en ga ge ment de vos par te nai res.
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n Les dif fé ren ces entre le sui vi de
pro jet et l’ob ser va tion et le sui vi
du TE

En quoi l’ob ser va tion et le sui vi du TE
dif fèrent-t-ils du sui vi de pro jet ?

L’ob ser va tion et le sui vi du tra vail des en fants et le sui vi
et l’é va lua tion de pro jet dif fè rent par leur fo ca li sa tion et
par leur fi na li té. Le sui vi et l’é va lua tion de pro jet sont
cen trés sur un pro jet spé ci fique ; ils sont li mi tés aux par ti -
ci pants au pro jet, à sa durée et à l’é va lua tion des pro grès
réa li sés par rap port à ses ob jec tifs et aux réa li sa tions at -
ten dues. Par contre, l’ob ser va tion et le sui vi du tra vail des 
en fants est un pro ces sus ac tif, vi sant à ap por ter une aide
aux tra vail leurs en fants, qui peut être ou vert, conti nu, et
ne pas se li mi ter à un groupe cible spé ci fique. L’ob ser va -
tion et le sui vi du TE sont éga le ment conçus pour faire
partie de la " gou ver nance ", et par consé quent pour sur -
vivre à tout pro jet ou pro gramme par ti cu liers d’ac tion
contre le tra vail des en fants.

L’ob ser va tion et le sui vi du TE peuvent ap por ter des res -
sour ces im por tan tes à la concep tion, au sui vi ou à l’é va -
lua tion de pro jet, mais ils ne se li mitent pas à cette fin.

Sui vi et
éva lua tion de
pro jet

Ob ser va tion et
sui vi du tra vail
des en fants

Objec tif : Appré cier les
pro grès réa li sés
par rap port aux
ob jec tifs
spé ci fi ques du
pro jet

Iden ti fi ca tion
des tra vail leurs
en fants, re trait
de ceux-ci des
si tua tions
dan ge reu ses et
ob ser va tion
vi sant à vé ri fier
qu’ils dis po sent
de so lu tions de
remplacement
satisfaisantes

Groupe
cible :

Dé fi ni dans le
des crip tif du
pro jet

Les tra vail leurs
en fants (pas de
li mi ta tion à un
groupe
spé ci fique ci blé
par un projet)

Durée : Li mitée à la vie
du pro jet

Con tinue
(dé passe la
durée de vie de
tout pro jet)
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Annexe 2.
Dia gramme concep tuel de l’ob ser va tion et
du sui vi du TE
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Résultats

Éducation/développement
des compétences
Sécurité au travail

Enseignement professionnel

Législation et politiques
Mise en application et protection publiques
Engagements et coopération internationaux

Action nationale contre le travail des enfants
Ministères du Travail, de l’Agriculture, de l’Éducation, du Développement social

Syndicats, employeurs, ONG

Politiques et planification régionales

Mise en application de la loi
Réinsertion
Orientation

Établissement de rapports

OBSERVATION ET SUIVI
SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Inspecteurs du travail
Employeurs et travailleurs

Travailleurs sociaux
ONG, etc.  

OBSERVATION ET SUIVI
DANS LES ÉCOLES/SERVICES

Inspection scolaire
Groupes de parents

ONG, etc. 

Action

Observation régulière des 
usines, des petites et 

moyennes entreprises, des 
mines, des fermes, des 

pêcheries, des rues et des 
foyers

Lieux de travail plus 
salubres et respect des 

normes fondamentales du 
travail

Accès à l’éducation et 
solutions de remplacement 

appropriées

Identification des pires 
formes de travail des 

enfants

Les enfants âgés de 15 à 
17 ans bénéficient de 

meilleures conditions de 
travail. Les plus jeunes 

enfants sont soustraits au 
travail

Éducation de base de 
qualité pour tous les 

enfants

Flux de
l’information

Autorités nationales

Autorités régionales

Autorités locales



Le dia gramme concep tuel de l’ob ser va tion et du sui vi du TE pré sente les cor ré la tions exis tant entre les ni veaux
na tio nal, ré gio nal et lo cal de gou ver nance en ce qui concerne leurs rô les res pec tifs dans l’ob ser va tion et le sui vi du TE. 
Il in dique les dif fé rents ac teurs im pli qués et dé crit les ré sul tats at ten dus de l’ob ser va tion et du sui vi du TE.
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Rétroaction

Législation et politiques
Mise en application et protection publiques
Engagements et coopération internationaux

Relations professionnelles
Emploi des jeunes

Développement des PME
Sécurité sociale

Action nationale contre le travail des enfants
Ministères du Travail, de l’Agriculture, de l’Éducation, du Développement social

Syndicats, employeurs, ONG

Politiques et planification régionales

Mise en application de la loi
Réinsertion
Orientation

Établissement de rapports

OBSERVATION ET SUIVI
DANS LES ÉCOLES/SERVICES

Inspection scolaire
Groupes de parents

ONG, etc. 

OBSERVATION ET SUIVI
COMMUNAUTAIRES

Conseils communautaires
Groupes féminins
Groupes de jeunes

Accès à l’éducation et 
solutions de remplacement 

appropriées

Orientation vers la 
scolarité. Réinsertion. 

Services psychosociaux. 
Rapatriement

Développement de la 
sensibilisation et de 

l’action contre le travail 
des enfants

Éducation de base de 
qualité pour tous les 

enfants

De meilleures solutions de 
remplacement sont 

proposées aux enfants 
pour l’avenir

Les communautés sont 
impliquées et engagées 
dans la lutte contre le 

travail des enfants 

Établissement
de rapports

Vérification

Autorités nationales

Autorités régionales

Flux des politiques
et de l’action

Autorités locales




