
 

                           

 

 

Radio et migrations. Radio en migration (1960-aujourd’hui)  
  

Appel à contribution pour le numéro XIII de RadioMorphoses, 

dirigé par Nelly Valsangiacomo et Etienne Damome 

  

 

Les personnes qui émigrent sont en général une thématique convoitée par les médias des pays 

d’arrivée, en particulier si elles sont considérées comme « porteuses de drames » (Mills-Affif 

2004, Mattelart 2014, Jedlowski 2023). En Europe, notamment dans les années 1960-1970 et 

2000-2020, mais également aux Etats-Unis et à l’intérieur de l’Afrique, les médias du service 

public ont aussi répondu à la demande des autorités qui ont pensé la radio et la télévision comme 

un médium de contact et d’intégration des différents groupes migratoires (Fasild 2006, 

Valsangiacomo 2015, Lostis 2019, Fierens et Rovetta 2022).  

Grâce à sa relative facilité de mise en place (technique et économique), la radio a toutefois joué 

beaucoup d’autres rôles qui incluent autant les radios internationales et nationales que les radios 

locales et celles des communautés immigrées mêmes. Les exemples sont nombreux et montrent 

la richesse de l’approche par les ondes du phénomène migratoire (Nayrac 2007, Désiré 2011,  

Fiedler et Frère 2016, Girardot 2018, Nittis 2023, Dujardin 2023).  

Ce numéro de la revue RadioMorphoses aimerait s’interroger sur les différents aspects du 

rapport entre radio et migrations, en essayant de saisir la diversité des pratiques d’émission et 

d’écoute en lien avec les immigrations et les émigrations.   

  

Parmi les pistes possibles … 

  

1. Quel a été le rôle des radios dans le cadre de phénomènes migratoires ? D’un côté, les 

radios des pays d’accueil construisent souvent l’immigration en tant que « problème 

public » dans les formats d’information et d’approfondissement. Certaines organisent 

des émissions à la fois de soutien et d’intégration, voire de médiation envers la 

population locale pendant que d’autres stigmatisent les migrants et contribuent à rendre 

plus complexe leur accueil et leur intégration. Ces émissions s’adressent à des groupes 

très différents, non seulement parce que les immigré·e·s sont d’origines diverses, mais 

aussi parce que le lien entre poids numérique d’un groupe immigré et représentations de 

ce même groupe varie d’un pays à un autre. De l’autre côté, il est aussi fort intéressant 

de s’interroger sur la participation des radios des pays de départ au phénomène de 

l’émigration. Dans quelle mesure ont-elles participé ou freiné les départs, gardé les 

contacts avec leurs citoyen·ne·s émigré·e·s et construit des images radiophoniques de 

leurs émigrations respectives ?   

  



 

2. Un autre volet pourrait s’intéresser au développement de radios sur et pour les 

phénomènes migratoires. Quel a été le rôle des radios dans les campagnes d’information 

menées par les organisations internationales, souvent soutenues par l’occident, pour 

contrer la tendance à l’émigration ou mettre l’attention sur la dangerosité des voyages ? 

Ou encore, quel a été le rôle des radios communautaires dans les mobilités 

transfrontalières, par exemple dans les phénomènes de transhumances ou encore 

d’accompagnement des diasporas ?  

  

3. À ce propos, nous aimerions aussi questionner l’agentivité (agency) des personnes en 

émigration, au travers de la création et de la gestion d’émission spécifiques ou 

l’organisation de radios communautaires ou plus aléatoires, qui deviennent un socle de 

préservation et patrimonialisation identitaires, à travers la musique par exemple, mais 

aussi un lieu d’échange et de construction de réseaux de soutien dans le pays d’arrivée 

ou encore un lieu de prise de parole et de production de savoirs. En même temps, la 

réflexion pourrait se focaliser sur l’utilisation du média radio de la part des émigré.es 

pour développer une participation plus active, par exemple politique, envers le pays 

d’origine, malgré la distance physique.  

  

4. L’on pourra également étendre la réflexion aux sites web des radios créées par les 

migrants dans le pays d’accueil, qu’elles émettent à travers des ondes hertziennes ou 

exclusivement sur le web. L’analyse sémiotique des signes visuels, textuels et sonores 

permettra de révéler les effets de sens mis en œuvre. L’étude des aspects techniques 

repèrera par ailleurs la conception des interfaces web et les expériences de navigation 

et d’interaction des internautes-auditeurs. En outre, la réalisation des cartographies des 

sites web offrira une opportunité concrète pour interpréter les parcours des liens sur le 

web, dans le cadre d'une spécifique "reterritorialisation" des migrants à travers le 

cyberespace. Ce territoire virtuel, dépourvu de frontières, partiellement cartographié, 

révélera les centres d'intérêt de la population migrante tels que la musique, les divers 

activismes, les revendications féministes, le tourisme, la cuisine, le travail, la circulation 

d'argent, de marchandises et d'idées entre le pays d'origine et le pays d'accueil, dans un 

contexte globalisé (Guglielmone, 2014).  
 

 

  

Les articles, d’environ 35 000 signes, avec un résumé en français, en anglais et en espagnol 

d’environ 500 à 800 signes, et cinq mots clés dans chacune de ces langues, la bibliographie 

aux normes de RadioMorphoses 

(https://journals.openedition.org/radiomorphoses/277#tocto1n3) seront à rendre d’ici le 

15 septembre 2024.   

  

Les propositions d’article, d’une page au maximum, doivent être envoyées d’ici le 15 mars  

2024 à Etienne Damome (etienne.damome@gmail.com) et Nelly Valsangiacomo 

(nelly.valsangiacomo@bluewin.ch). Nous vous remercions d’ajouter un court CV à votre 

envoi. Une réponse vous sera donnée au courant du mois d’avril.   
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