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Résumé: Nombre de femmes paysannes haïtiennes migrent vers Port-au-Prince où elles 
deviennent travailleuses domestiques. Leur service domestique permet aux femmes qui les 
emplo�L�H�Q�W�� �G�H�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-domestique et de pouvoir accéder ainsi à la 
migration internationale. En France, ces migrantes deviennent à leur tour travailleuses 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �G�H�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-
do�P�H�V�W�L�T�X�H���� �&�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �W�p�P�R�L�J�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�K�D�v�Q�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �G�H��
�P�L�J�U�D�W�L�R�Q���R�•���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H�����G�H���F�O�D�V�V�H�����G�H���U�D�F�H���H�W���O�H�V���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
�1�R�U�G���6�X�G�����D�X���F�°�X�U���G�H���O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H�����4�X�H�O�T�X�H�V-unes de ces femmes racontent 
leur histoire qui exprime à la fois la violence des rapports sociaux et leurs stratégies pour 
devenir sujet. Pour penser ces « Sujettes », je propose une approche qui croise la recherche 
féministe et la sociologie clinique sur les plans théorique, méthodologique et épistémologique. 
  

Mots clés : articulation des rapports sociaux - confrontations Nord/Sud - travail productif et 
reproductif - travail domestique - service domestique - travail de care - migration interne et 
internationale - mondialisation néolibérale - sociologie clinique.   

 

Summary: Many rural Haitian women migrate to Port-au-Prince and become domestic 
workers. Their domestic service allows other women to invest in the non-domestic work and 
access to international migration as well. In France, these Haitian migrants become domestic 
workers in turn, which allows French women to invest in the non-domestic work. These 
phenomena demonstrate the existence of a global work and migration chain where gender, 
class, race and the North/South confrontations are articulated, in the neoliberal globalization. 
Some of these women tell their life story which expresses both the violence of social 
problems and their strategies to become subject. To think these "subjects" I propose to cross 
feminist research and clinical sociology on the theoretical, methodological and 
epistemological point of view.  

Keywords: Intersectionality among gender, race and class, North / South confrontations, 
productive and reproductive labour , domestic work, domestic service, care work , internal 
and international migration, neoliberal globalization, clinical sociology. 
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INTRODUCTION 
En Haïti, des femmes paysannes haïtiennes migrent vers Port-au-Prince où elles deviennent 
travailleuses domestiques. Leur service domestique permet aux femmes qui les emploient de 
�V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �D�L�Q�V�L�� �j�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q��internationale. En 
France, ces migrantes haïtiennes deviennent à leur tour des travailleuses domestiques, 
�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�P�P�H�Q�W���G�H���O�H�X�U���V�W�D�W�X�W���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���G�D�Q�V���O�H�X�U���S�D�\�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����/�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H��
�G�H���F�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V���S�H�U�P�H�W���D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���G�H���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�Lr dans le travail non-domestique. 
�,�O���H�[�L�V�W�H�U�D�L�W���G�R�Q�F���X�Q�H���F�K�D�v�Q�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���G�H���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���R�•���V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H��
sexe, de classe, de race et les confrontations Nord/Sud. Cette chaîne lie en plus la migration 
interne et la migration intern�D�W�L�R�Q�D�O�H���� �G�H�� �P�r�P�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�V�V�R�F�L�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H��
travail non-domestique. Elle met en présence par ailleurs deux catégories de personnes 
distinctes, les femmes employeuses et les femmes employées qui, si elles partagent le fait 
�G�¶�r�W�U�H���I�H�P�P�H�V�����Ve différencient par leur appartenance de classe ou de race et par leur origine 
géographique. Il est donc important de se demander par quels mécanismes certaines femmes, 
soit dans la migration interne ou dans la migration internationale, deviennent des travailleuses 
domestiques. Parallèlement, on peut noter que les femmes patronnes externalisent le travail 
domestique à cause de la division sexuelle du travail qui porte les hommes à se surinvestir 
dans le travail non-domestique, délaissant ainsi le travail domestique. Ces femmes patronnes, 
�S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�H�Q�W���� �S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W�� �S�U�p�W�H�Q�G�U�H�� �j�� �X�Q�H�� �p�J�D�O�L�W�p�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V��
�K�R�P�P�H�V�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �H�X�[�� �V�H�� �V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-domestique. Or, 
elles ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les hommes, notamment en ce 
�T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�H���W�H�P�S�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�����(�O�O�H�V���U�H�V�V�H�Q�W�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���O�D���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���G�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�U��
les différents temps de vie, de « concilier » vie professionnelle et vie familiale. Malgré la 
�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�H�[�W�H�U�Q�Dliser, elles restent assignées au travail domestique qui les rend moins 
disponibles que les hommes pour le travail non-domestique, en conséquence plus disponibles 
pour le domestique. Parallèlement, plusieurs facteurs liés à la migration construisent à la fois 
�O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�H�P�P�H�V���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���Q�R�Q-domestique, et ainsi leur disponibilité pour ce 
travail de substitution des patronnes dans les charges domestiques. Il est donc important de 
�F�K�H�U�F�K�H�U�� �j�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �T�X�L�� �H�[�S�O�R�L�W�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �T�X�¶�H�O�Oes soient employeuses ou 
employées, dans le travail domestique ou dans le travail non-�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �'�¶�R�•�� �P�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q��
de recherche : « Par quels mécanismes les femmes migrantes deviennent-elles des 
travailleuses domestiques quand parallèlement leurs patronnes sont exploitées dans le travail 
non-domestique ?».  

Dans les familles, les hommes luttent pour rester pleinement disponibles pour leur travail non-
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���D�O�R�U�V���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����S�R�X�U���W�H�Q�W�H�U���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���F�H�W�W�H���G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p�����G�R�L�Y�H�Q�W���U�H�F�R�X�U�L�U��
à une force d�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�[�W�U�D�I�D�P�L�O�L�D�O�H���� �&�H�W�W�H�� �U�p�D�O�L�W�p�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X��
travail marque les familles au Nord comme au Sud, celle des patronnes de même que celle des 
travailleuses domestiques qui les remplacent. La division sexuelle du travail touche ainsi la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�V���� �0�D�L�V�� �V�R�Q�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �Y�D�U�L�H�� �V�H�O�R�Q�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�Lt �G�¶�X�Q�H��
�I�D�P�L�O�O�H�� �U�X�U�D�O�H�� �R�•�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �S�R�U�W�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�[�R�G�H, �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �X�U�E�D�L�Q�H�� �R�•�� �O�H�V��
femmes peuvent compter sur ces migrantes paysannes pour accéder au travail dit productif. A 
coté des rapports sociaux de sexe, les rapports de classe et les confrontations entre le rural et 
�O�¶�X�U�E�D�L�Q���F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�Q�W���D�O�R�U�V���O�H�V���Wrajectoires différenciées de ces deux catégories de femmes, leur 
parcours, soit dans le secteur dit reproductif ou dans le secteur dit productif. En outre, la 
�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �G�X�� �6�X�G�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �X�Q�H��
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dégradation des conditions de vie au Sud mais aussi par un réel besoin pour le service 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �D�X�� �1�R�U�G���� �/�H�V�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�V�� �U�D�F�L�D�O�H�V�� �H�W�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �D�X�[�� �D�X�W�U�H�V��
divisions du travail pour transformer ces femmes migrantes qui étaient des patronnes chez 
elles en travailleuses domestiques en France. Quand on scrute ces divisions dans leur 
articulation, on comprend à la fois le travail reproductif et le travail productif des femmes. On 
�S�H�X�W���D�X�V�V�L���p�W�D�E�O�L�U�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V���H�Q�W�U�H���F�H�V���G�H�X�[���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���Q�H�� �V�H�Uait-�F�H���T�X�¶�H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���O�H��
�I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �X�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�I�� �I�D�F�L�O�L�W�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��
productif. Ces divisions du travail qui expriment ainsi une articulation des rapports sociaux 
�V�R�Q�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���F�R�Q�F�R�P�L�W�D�Q�W�H�V�� �G�¶�D�U�U�D�Q�J�H�P�H�Q�W�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �G�H�V�� �F�R�P�S�U�R�P�L�V�� �D�X��
niveau des relations sociales ainsi que des stratégies qui permettent à ces femmes de résister 
ou de se soumettre à ces rapports sociaux. Néanmoins, la résistance et la soumission ne sont 
jamais que partielles, ce qui fait que chaque mode de résistance a ses failles et chaque 
soumission son élan vers le changement. Il est donc important, pour mieux comprendre les 
�U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���F�U�R�L�V�p�V���G�D�Q�V���F�H�� �V�\�V�W�q�P�H�����G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���V�R�F�L�D�O�H�V�����U�H�O�D�W�Lons 
�G�H���W�U�D�Y�D�L�O�����U�H�O�D�W�L�R�Q�V���I�D�P�L�O�L�D�O�H�V�����H�Q�W�U�H���D�X�W�U�H�V�����R�•���L�O�V���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W���F�R�Q�F�U�q�W�H�P�H�Q�W�����D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H���Y�p�F�X��
�V�X�E�M�H�F�W�L�I���G�H�V���I�H�P�P�H�V���T�X�L�����H�Q���V�H���U�D�F�R�Q�W�D�Q�W�����G�R�Q�Q�H�Q�W���j���Y�R�L�U���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���H�W���O�H�V��
luttes quotidiennes pour devenir sujet malgré tout.  

Le b�X�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �F�H�W�W�H�� �F�K�D�v�Q�H�� �G�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�V�� �T�X�L�� �U�H�O�L�H��
deux types de migration (la migration interne et la migration internationale) et deux types de 
travail (le travail domestique et le travail non-domestique), dans le contexte de la 
mondialisation néolibérale. Elle vise ainsi à analyser comment les divisions sexuelle, sociale, 
�U�D�F�L�D�O�H���� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �Y�R�L�U�H�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
haïtiennes, appauvries et racisées. Elle cherche aussi à comprendre comment les rapports 
sociaux participent à faire des migrantes haïtiennes des domestiques soit à Port-au-Prince ou 
en France. Parallèlement, elle analyse comment les femmes non-migrantes (haïtiennes et 
�I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����T�X�L���H�V�V�D�L�H�Q�W���G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���O�H���P�D�U�F�K�p���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���V�R�Q�W���I�R�U�F�p�H�V���j���V�H���S�D�\�H�U���X�Q�H���I�R�U�F�H���G�H��
travail domestique. On regardera aussi pourquoi cette main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�� �H�V�W��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�p�H���� �H�Q�W�U�H�� �D�X�W�U�H�V���� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�X�Y�U�H�V�� �H�W�� �U�D�F�L�V�p�H�V���� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �+�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �&�H�W�W�H��
recherche enrichit sou�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�Q�J�O�H�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �H�Q�� �U�H�J�D�U�G�D�Q�W�� �O�H�X�U�V��
expressions concrètes dans des contextes socio-historiques différents, et dans la vie de 
femmes appartenant à différentes catégories sociales. La prise en compte des liens entre la 
migration interne et la migration internationale, entre le travail domestique et le travail non-
domestique, reste très instructive à ce niveau. Et pour mieux cerner la problématique, �M�¶adopte 
une approche clinique, tenant compte à la fois du registre psychique et du registre social. Ma 
recherche représente en cela �X�Q�� �D�W�R�X�W���j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �H�W���S�R�X�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
clinique en sociologie. 

 

Cette recherche se fonde sur différentes théories. Elle mobilise le féminisme matérialiste pour 
comprendre les rapports sociaux de sexe et leur enjeu ���� �O�H���W�U�D�Y�D�L�O���� �$�V�V�R�F�L�p���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V��
féministes, il permet de regarder les divisions du travail, les problématiques de la conciliation 
�H�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �Fouramment 
appelé travail de care. Le travail des femmes est aussi placé dans le cadre de la mondialisation 
néolibérale, avec en plus des recherches qui scrutent ce phénomène mondial en considérant 
�O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �'�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �S�O�X�V�� �J�p�Q�p�U�Dle, plusieurs documents sur les 
rapports sociaux écrits par des féministes de différentes régions du monde sont mobilisés pour 
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comprendre le travail ainsi que la migration des femmes du Sud vers les pays du Nord. Le cas 
�G�¶�+�D�w�W�L�� �U�H�V�W�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �P�D�U�T�X�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �1�R�U�G���6�X�G���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W��
plus que dans cette migration vers la France se jouent toutes les confrontations entre cette 
ancienne métropole, la France, et �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �F�R�O�R�Q�L�H���� �6�D�L�Q�W-domingue devennue Haïti. Les 
idées antiracistes et anticolonialistes ont marqué les différents courants de pensée en Haïti 
�D�L�Q�V�L���T�X�H���O�¶�D�Q�W�L�V�H�[�L�V�P�H���T�X�L�����P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�����I�X�W���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p���E�L�H�Q���S�O�X�V���W�D�U�G���G�D�Q�V���O�H�V���p�F�U�L�W�V�����0�D�L�V��
les problèmes de la société haïtienne actuelle qui provoquent cette migration internationale ne 
�S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �Q�p�R�F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�P�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�Q�I�O�L�W�V��
internes qui déterminent entre autres la migration massive des femmes vers la capitale que 
�O�¶�R�Q�W�� �G�R�L�W�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�U�� �O�H�V�� �F�U�L�V�H�V�� �V�W�U�X�F�W�X�Uelles de ce pays. Plusieurs auteurEs permettent de 
démontrer cela. Et pour comprendre le combat des femmes haïtiennes en Haïti et en France, 
ainsi que leurs rencontres avec les femmes françaises qui les emploient dans le cadre de la 
migration internationale, la sociologie clinique sera utilisée.  

La clinique permettra de regarder plusieurs aspects du travail des femmes employeuses ou 
employées �H�W���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�[�� �D�X�W�U�H�V�� �W�K�p�R�U�L�H�V�� �P�R�E�L�O�L�V�p�H�V�� �L�F�L���� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�L�V�H��
�H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O�� �H�W���G�X relationnel du travail tout en regardant sa matérialité et les 
rapports sociaux qui le travaillent. De manière plus générale, la sociologie clinique aide à 
inscrire dans le contexte social les luttes de chacune des femmes rencontrées, ces démarches 
individuelles analysées. Cette approche de la sociologie inscrit cette recherche dans un champ 
�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�T�X�H���E�L�H�Q���S�U�p�F�L�V���T�X�L���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H��
féministe. On peut citer par exemple la place centrale de la parole des femmes et de leur 
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X��
�V�D�Y�R�L�U���� �7�R�X�W�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �S�O�D�L�G�H�� �H�Q�� �I�D�Y�H�X�U�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H��
clinique. 

La posture clinique explique que la méthodologie de cette recherche se fonde sur les histoires 
de vie de soixante-neuf narratrices, récits recueillis dans des séances individuelles ou en 
�J�U�R�X�S�H�����D�Y�H�F���G�H�V���R�X�W�L�O�V���Y�D�U�L�p�V���F�R�P�P�H���O�¶�D�U�E�U�H���J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�����O�H���S�K�R�W�R�O�D�Q�J�D�J�H���R�X���O�H���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H����
�0�D�L�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �T�X�Dlitative choisie dans cette thèse se focalisera principalement sur quelques 
cas : deux paysannes, deux servantes, deux patronnes, et en France, trois migrantes et deux 
patronnes françaises. Les paroles de ces onze femmes seront analysées en rapport avec les 
�U�p�I�p�U�H�Q�F�H�V�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �V�F�U�X�W�H�U�� �F�H�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �T�X�L�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�� �O�H�V�� �X�Q�H�V�� �H�Q��
travailleuses domestiques et les autres en patronnes investies dans le travail non-domestique 
où elles sont minorisées. 

Cette recherche comporte donc trois parties empiriques : une première sur la migration et le 
service domestique en Haïti, une seconde sur le travail des femmes migrantes haïtiennes, et la 
troisième sur les patronnes françaises. La partie portant sur Haïti permet de regarder les liens 
entre une migration massive des paysannes vers la capitale et la migration de quelques 
�I�H�P�P�H�V���Y�H�U�V���O�H�V���S�D�\�V���G�X���1�R�U�G�����'�¶�D�E�R�U�G�����M�H���U�H�J�D�U�G�H���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���S�D�\�V�D�Q���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H��
�O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �F�D�X�V�H�V�� �G�H�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �&�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�D�\�V�D�Q�� �T�X�L�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�Q�D�O�\�V�p�� �H�Q��
Haïti en regardant uniquement les rapports sociaux de classe comporte une dimension genrée 
qui explique à la fois la production et la reproduction en milieu rural. Les rapports sociaux de 
sexe sont ainsi visibilisés dans cette partie, pour comprendre à la fois la division sexuelle du 
travail et les relations « amoureuses » qui portent à croire que, dans certains contextes, 
�O�¶�D�P�R�X�U�� �S�H�X�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �/�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�D��
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pauvreté de ces femmes paysannes qui deviennent des travailleuses domestiques à Port-au-
�3�U�L�Q�F�H�����-�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�D�L���F�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���j���S�D�U�W�L�U���G�H���O�D���S�D�U�R�O�H���G�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���H�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
des données construites pour mon master II en 2008. La matérialité de ce travail (les tâches, le 
temps, la rémunération) ains�L�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �D�V�S�H�F�W�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���� �R�•�� �O�D�� �E�L�H�Q�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H�� �Q�¶�H�[�F�O�X�W�� �S�D�V��
�O�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �V�R�Q�W�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V���� �'�X�� �F�{�W�p�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �M�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H�X�U��
investissement dans le travail non-domestique qui, a priori, déterminerait leur recours à 
�O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�Oisation, ainsi que leur responsabilité domestique et leurs relations avec les servantes 
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �H�P�S�O�R�L�H�Q�W���� �/�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�Q�� �+�D�w�W�L�� �H�V�W�� �X�Q�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �D�V�V�H�]�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�I�� �V�X�U��
�O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���R�•���O�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���H�V�W���J�p�Q�p�U�D�O�L�V�p�H�� où les hommes 
qui luttent pour la survie ne laissent rien aux femmes. Les stratégies marquées pour la plupart 
�S�D�U���X�Q�H���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���G�H���I�D�L�U�H���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���V�R�Q�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���G�¶�X�Q�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�H���I�H�P�P�H�V���j���X�Q�H���D�X�W�U�H����
Si certaines patronnes peuvent envisager la migration internationale pour améliorer leur 
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �Q�¶�\�� �Y�R�L�H�Q�W�� �D�X�F�X�Q�� �L�Q�W�p�U�r�W�� �H�Q�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�¶�X�Q��
déclassement au Nord. Et pour les plus pauvres qui ne sauraient recourir à cette forme de 
�V�X�U�Y�L�H�����O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���V�¶�L�Q�V�F�U�L�Y�H�Q�W���V�X�U�W�Rut dans un cadre familial : les enfants qui appauvrissent 
sont investis comme le seul avenir de ces femmes; les hommes qui appauvrissent, restent au 
présent le principal recours de ces femmes qui, même si elles travaillent, doivent passer par 
�O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �p�F�Rnomico-sexuel pour survivre. Le « roman amoureux » et le projet parental sont 
donc analysés comme des formes de lutte dans cette recherche.  

Quant aux migrantes haïtiennes en France, elles se définissent surtout comme des personnes 
déclassées, ce qui a été analysé dans le mémoire de Master I en 2007, avec notamment une 
femme qui compte aussi parmi les onze narratrices de ma thèse. Je regarde le parcours de ces 
�I�H�P�P�H�V���H�Q���+�D�w�W�L�����O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���Q�H���O�H�V���V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�L�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���P�D�L�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W���S�O�X�V��
�T�X�H�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �H�[�H�U�F�H�Q�W�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �-�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V��
�G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �T�X�L�� �D�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �O�H�X�U�� �F�R�Q�I�L�Q�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �(�Q�I�L�Q����
�M�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �G�H�� �Q�H�W�W�R�\�D�J�H�� �R�X�� �G�H��care, dans des conditions et des 
relations qui reflètent une articulation des rapports sociaux. Elles insistent beaucoup sur le 
racisme et ne regardent pas beaucoup le sexisme. Pourtant, ce sont les rapports sociaux de 
sexe qui les transforment - elles et pas les hommes migrants haïtiens - en travailleuses 
domestiques. E�W���F�¶�H�V�W���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H�V��
�T�X�¶�D�X�[���I�H�P�P�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���H�W���S�D�V���j���O�H�X�U���P�D�U�L���D�E�V�H�Q�W�����(�O�O�H�V���Q�H���Y�R�L�H�Q�W���O�H���V�H�[�L�V�P�H���T�X�H��
dans leur propre relation de coupl�H���I�D�L�W�H���G�H���W�H�Q�V�L�R�Q�V���D�Y�H�F���G�H�V���K�R�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���M�X�J�H�Q�W��
plus sexistes que les Français. Scruter les rapports sociaux de sexe avec elles porte donc à 
�U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �D�P�R�X�U�H�X�V�H�V�� �T�X�L�� �P�D�U�T�X�H�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�X�U�� �S�U�R�M�H�W�� �P�L�J�U�D�W�R�L�U�H�� �P�D�L�V�� �U�H�V�W�H�Q�W��
une vrai�H���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���R�•�����P�r�P�H���V�L���H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�����H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���F�R�P�S�W�H�U���V�X�U���O�¶�D�L�G�H��
�G�¶�X�Q�� �K�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�D�� �V�X�U�Y�L�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�p�P�D�U�F�K�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V���� �/�H�� �F�R�X�S�O�H��
reste problématique pour ces femmes qui, dans certains cas, choisissent de vivre « seules ». Et 
pourtant, il reste parfois leur seule porte de sortie. Ici encore, les enfants sont investis comme 
une stratégie, situation paradoxale dans la mesure où ils représentent à la fois ce qui les garde 
�G�D�Q�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�p�F�O�D�V�V�p���H�W���H�Q���P�r�P�H���W�H�P�S�V���F�H���T�X�L���O�H�V���I�D�L�W���U�r�Y�H�U���G�¶�X�Q���D�Y�H�Q�L�U���P�H�L�O�O�H�X�U�����(�Q���Rutre, 
dans ce pays où ces femmes vivent le racisme et la xénophobie, elles ne peuvent pas compter 
sur leur « roman familial » face à ces patronnes qui ne semblent vénérer que « les ancêtres 
gaulois ». Elles définissent alors un « roman socio-historique » qui met en valeur une 
ascendance héroïque leur permettant de faire face au mépris, à la condescendance ou à la pitié 
de leurs patronnes. Face au regard de celles-ci, elles sont obligées de réaliser ce déplacement 
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fantasmatique quand subitement Haïti fait la �X�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���F�R�P�P�H���D�S�U�q�V�� �O�H���V�p�L�V�P�H���G�X��������
janvier 2010. Ces femmes luttent en France où elles pensent vivre pendant plusieurs années 
�H�Q�F�R�U�H���� �V�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�R�L�U�� �G�H�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �U�r�Y�H�V�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�� �O�H�X�U�� �W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�� �P�L�J�U�D�W�R�L�U�H����
Elles regardent leur migration en considérant à la fois leurs pertes et leurs gains, soulignent les 
�S�H�U�W�H�V���P�r�P�H���V�L���H�O�O�H�V���V�¶�D�F�F�U�R�F�K�H�Q�W���j���F�H�U�W�D�L�Q�V���J�D�L�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���H�V�V�D�L�H�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���G�¶�D�F�F�U�R�v�W�U�H�����/�H�X�U��
parcours laisse transparaître à la fois la violence des rapports sociaux et la force du « faire-
avec �ª���� �,�O�� �S�R�X�V�V�H�� �G�R�Q�F�� �j�� �U�R�P�S�U�H�� �G�¶�D�Y�H�F�� �O�H�V�� �Y�L�V�L�R�Q�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�F�L�V�W�H�� �H�W�� �p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�Q�L�V�W�H�� �T�X�L�� �Q�H��
regardent dans la migration des femmes que le côté émancipateur. 

�'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �R�•�� �V�¶�H�Q�W�U�H�F�U�R�L�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �L�O�� �V�H�� �S�U�Rduit une 
rencontre forcée entre ces femmes haïtiennes et les patronnes françaises. Si ces dernières 
cherchent à gagner leur vie dans un contexte hostile, celles-là cherchent elles aussi à travailler 
dans le secteur productif qui les attire mais qui ne les accueille pas complètement. Celles qui 
�V�R�Q�W�� �P�q�U�H�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �I�D�L�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �W�H�P�S�R�U�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�W�� �O�H�V��
problèmes liés au mode de garde des jeunes enfants. Comme dans toute relation de travail, les 
�F�R�Q�I�O�L�W�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���H�Q�W�U�H���H�P�S�O�RyeurEs et employéEs sont très forts dans le service domestique et 
peuvent porter les employées à se sentir niées dans leur « identité » de personne ou de femme. 
�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �D�Y�R�L�U�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �H�P�S�O�R�\�p�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�U�p�W�H�Q�G�H�Q�W��
res�S�H�F�W�H�U�����&�H���U�D�F�L�V�P�H���W�D�Q�W���F�U�L�W�L�T�X�p���S�D�U�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���G�D�Q�V�� �O�¶�D�W�W�L�W�X�G�H���G�H�� �O�H�X�U���S�D�W�U�R�Q�Q�H��
est aussi critiqué par les patronnes interviewées. Néanmoins, le racisme, avec les autres 
rapports sociaux, marque cette prétendue « différence culturelle » qui semble marquer la 
relation de travail. Cette différence porte ces patronnes à rester distantes de leur employée 
voire à les regarder avec méfiance. La place des mères patronnes reste ici particulière 
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���G�L�V�H�Q�W���F�R�Q�I�L�H�U���j���F�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���F�H���T�X�¶�H�O�O�H�V auraient de plus cher : leur enfant. A 
�F�H�� �Q�L�Y�H�D�X���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �H�V�W�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�� �F�D�U�� �H�O�O�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V��
souffrances et méfiances ayant marqué la généalogie et qui vont, à côté des rapports sociaux 
articulés, faire des nounous à la fois des êtres attractifs et des sujets de soupçon. Cette 
généalogie permet aussi de différencier un attachement « ordinaire �ª�� �D�X�[�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��
fortement marqué par les injonctions hétérosexistes à la maternité, et une souffrance 
particulière de certaines mères. A �I�R�U�F�H���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H�U�� �O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H���j�� �O�D�� �I�R�L�V���j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���H�W���D�X��
travail, celles-ci finissent par ressentir un profond malaise dans la relation avec leur nounou. 
Ce malaise se transforme parfois en violence. Pourtant, que ce soit dans les cas ordinaires ou 
�G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �T�X�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�D�� �W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V���� �O�D�� �F�X�O�S�D�E�L�O�L�W�p��
semble inévitable pour les mères travailleuses dans ce contexte où elles sont 
suresponsabilisées dans le domestique. Les hommes continuent à être absents, et les patronnes 
françaises justifient leur absence par leur investissement dans le travail non-domestique. Ces 
femmes qui reprochent aux entreprises certaines injustices ne critiquent pas véritablement la 
division sexuelle du travail dans leur couple���� �/�H�X�U�� �P�D�U�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �O�H�� �F�K�R�L�[���� �G�L�V�H�Q�W-elles pour 
mieux garder ce mythe de la famille normale qui���� �V�¶�L�O répond à une injonction sociétale, est 
intériorisé de manière p�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �O�¶histoire personnelle. Face à cela, le temps 
partiel pourtant impo�V�p�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �F�K�R�L�[�� �S�D�U�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �/�¶�D�U�J�H�Q�W�� �G�H�V��
�K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �U�H�V�W�H���� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �G�H�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �P�R�\�H�Q�Q�H�V�� �R�•�� �O�H�V��
�I�H�P�P�H�V�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W��pour�W�D�Q�W�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H�� �J�D�U�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�D�U�P�R�Q�L�H�� �G�X�� �F�R�X�S�O�H���� �/�H�� �F�R�X�S�O�H�� �L�F�L��
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V �X�Q�� �S�U�R�E�O�q�P�H���� �H�W�� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �V�R�O�X�W�L�R�Q���� �,�O�� �H�V�W��
simplement une donnée, un élément normal et indispensable. Il est à la base des « stratégies 
empêchées �ª���G�H���F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���S�R�X�U�W�D�Q�W���I�D�W�L�J�X�p�H�V���G�¶�r�W�U�H���W�L�U�D�L�O�O�p�H�V���H�Q�W�U�H���O�D�� �Y�L�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H��et la vie 
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professionnelle, entre ces deux feux et flammes. Les rapports sociaux marquent aussi la vie 
�G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �k�J�p�H�V�� �T�X�L���� �D�S�U�q�V�� �D�Y�R�L�U�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�� �O�H�X�U�� �P�D�U�L�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�D�� �I�L�Q���� �V�H�� �W�U�R�X�Y�H�Q�W�� �L�V�R�O�p�H�V��
face à leurs besoins et leurs peurs. Le recours à une travailleuse de care leur permet alors 
�G�¶�D�I�I�U�R�Q�W�H�U�� �F�H�W�� �L�V�R�O�H�P�H�Q�W���� �/�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �P�D�U�T�X�H�� �F�H�V�� �Y�L�H�V�� �T�X�L�� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �O�D��
particularité des parcours des femmes dans les années 50. Elle explique aussi le présent fait 
�G�¶�X�Q�H���U�H�W�U�D�L�W�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���O�H�V���F�K�R�L�[���Gu mari.  

En Haïti et en France, chez les femmes migrantes et les autres, chez les patronnes comme 
chez les travailleuses domestiques, on peut faire le même constat : les rapports sociaux restent 
rigides.  Ces femmes les intériorisent ou les combattent, luttent quotidiennement pour faire 
�T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �I�R�Q�W�� �G�¶�H�O�O�H�V���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�R�Q�F�� �G�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V��
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�H���U�H�J�D�U�G�H�U���F�H�W�W�H���U�p�D�O�L�W�p���G�D�Q�V���V�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�����-�H���F�K�R�L�V�L�V���G�H���P�R�E�L�O�L�V�H�U���G�¶�X�Q�H���S�D�U�W���O�H�V��
études féministes pour étudier la manière dont ces rapports sociaux articulés assujettissent les 
�I�H�P�P�H�V�����'�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�����M�¶�R�S�W�H���S�R�X�U���O�D���V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���F�O�L�Q�L�T�X�H���T�X�L���P�H���S�H�U�P�H�W�W�U�D���G�H���U�H�J�D�U�G�H�U���j���O�D���I�R�L�V��
cet assujettissement et les démarches de ces femmes pour devenir sujet. Cette double posture 
marque les aspects théoriques, épistémologiques, et méthodologiques de cette recherche. 
�5�H�J�D�U�G�R�Q�V���G�¶�D�E�R�U�G���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���� 

La sociologie clinique  
�/�D���V�R�F�L�R�O�R�J�L�H���F�O�L�Q�L�T�X�H���T�X�L���V�¶�L�Q�V�F�U�L�W���G�D�Q�V���O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���G�H���0�D�X�V�V���H�W���:�H�E�H�U���D�S�S�D�U�D�v�W���R�I�I�L�F�L�H�O�O�H�P�H�Q�W��
en France dans les années 1980. Des sociologues comme Max Pagès, Eugène Enriquez et 
Vincent de Gaulejac développent cette approche à Paris, ainsi que des psychosociologues 
comme Jacqueline Barus-Michel et Florence Giust-Desprairies. Elle ne correspond pas à un 
objet nouveau mais �j���X�Q�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H���D�S�S�U�R�F�K�H���G�H�� �O�D���V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�����(�O�O�H���H�V�W���F�H�Q�W�U�p�H���V�X�U�� �O�¶�p�W�X�G�H���G�X��
travail et porte à aller au plus près du vécu en priorisant ce qui fait problème, les souffrances 
et les pertes de sens. Frédéric Blondel et Shirley Roy (1993) expliquent que la construction de 
�O�¶�R�E�M�H�W�� �H�Q�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �G�H�X�[�� �R�E�M�H�W�V�� �P�R�X�Y�D�Q�W�V�� �G�R�Q�W�� �O�¶�X�Q�� �D�S�S�D�U�W�L�H�Q�W�� �j��
�O�¶�R�U�G�U�H���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���R�E�M�H�F�W�L�Y�H�V���� �O�¶�D�X�W�U�H���j�� �O�¶�R�U�G�U�H���G�H�� �O�¶�p�S�U�R�X�Y�p�����/�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���D�L�Q�V�L��
comme une sociologie du vécu. La clinique se propose de �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W�L�H�O���� �G�H��
�O�¶�D�I�I�H�F�W�L�I�� �H�W�� �G�X�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �S�R�X�U�� �P�L�H�X�[�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �/�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H��
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�R�L�W���F�R�w�Q�F�L�G�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �Y�p�F�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �S�U�R�S�R�V�p�� �/�p�Y�L-
Strauss (1983). Michel Legrand (1993) parle alors de connaissance générale naissant de celle 
des vies particulières. 

�7�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�X�� �Y�p�F�X�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �R�X�Y�U�L�U�� �O�D�� �S�R�U�W�H�� �D�X�� �S�V�\�F�K�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�X��
social. Taboada Léonetti (1994) explique que les sentiments sont les médiateurs à travers 
lesquels les personnes éprouvent concrètement les phénomènes sociaux. Elle ajoute que le 
psychique induit des comportements sociaux, invitant ainsi à articuler le psychique et le 
social. Pour Vincent de Gaulejac il faut rejeter tout psychologisme en analysant la genèse 
sociale des conflits psychiques. Mais si les tensions psychiques ne sont pas que le reflet de 
tensions sociales, elles sont amplifiées, inf1uencées, et conditionnées par le social. Il faut 
donc éviter également le sociologisme, puisque les ra�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V��
processus qui influencent la personnalité des individus. �&�¶�H�V�W���G�R�Q�F���G�D�Q�V���O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q���G�H���G�H�X�[ 
approches �D�Q�W�D�J�R�Q�L�T�X�H�V�� �H�W�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� ���O�D�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�D�Q�W�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
sociologique et la démarche subjectivante de reconnaissance de la réalité psychique intérieure) 
�T�X�H�� �0�D�[�� �3�D�J�q�V�� �������������� �L�Q�V�F�U�L�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�X�� �F�O�L�Q�L�F�L�H�Q���� �,�O�� �G�p�I�H�Q�G�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�X�V�D�Oité 
sociale du psychique tout en admettant que le cheminement des déterminismes sociaux passe 
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�S�D�U�� �O�¶�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�� �G�H�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �S�V�\�F�K�L�T�X�H�V���� �/�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �S�U�r�W�H�� �G�R�Q�F�� �D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �j�� �O�D��
dimension sociologique des processus psychologiques et à la dimension psychologique des 
�S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���V�R�F�L�D�X�[�����/�H���S�U�R�M�H�W���G�H���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���H�V�W���D�L�Q�V�L���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���H�Q�W�U�H���O�¶�r�W�U�H��
�G�H���O�¶�K�R�P�P�H���H�W���O�¶�r�W�U�H���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p�����F�R�P�P�H���O�¶�D���H�[�S�U�L�P�p���O�H���&�R�O�O�q�J�H���G�H���6�R�F�L�R�O�R�J�L�H���H�Q�������������� 

Entre le social et le psychique, cette sociologie du vécu devient une sociologie du sujet. Par le 
�S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�¶�H�X�[-mêmes pour se 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���G�D�Q�V�� �O�H�X�U���V�L�Q�J�X�O�D�U�L�W�p���F�R�P�P�H���r�W�U�H�V���F�D�S�D�E�O�H�V���G�H���S�H�Q�V�H�U�����G�H���G�p�V�L�U�H�U�����G�H���V�¶�D�I�I�L�U�P�H�U�����G�H��
réagir individuellement ou coll�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���� �(�Q�U�L�T�X�H�]�� �������������� �D�I�I�L�U�P�H�� �T�X�¶�L�O�V��
�O�X�W�W�H�Q�W���S�R�X�U���V�R�U�W�L�U���G�H�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�W���S�V�\�F�K�L�T�X�H�V�����P�D�L�V���V�¶�L�O�V���V�H���G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W���H�Q���V�X�M�H�W�V��
libre, la société agit continuellement sur eux. Certains contextes sociaux les mettent « hors-
jeu », mais ils cherchent quand-même à dire « Je », comme le défend Lenz Jean-François 
(2011) dans une analyse de la société haïtienne. Vincent de Gaulejac (1987) appelle ainsi à 
�p�Y�L�W�H�U�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q�V ���� �F�H�O�O�H�� �G�X�� �V�X�M�H�W�� �O�L�E�U�H�� �T�X�L�� �D�O�L�P�H�Q�W�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�� �I�Dntasme de la 
toute puissance du sujet, et celle du tout-�V�R�F�L�D�O�� �T�X�L�� �Q�L�H�� �W�R�X�W�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q���� �3�R�X�U lui, on 
devient s�X�M�H�W�� �S�D�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�K�L�V�W�R�U�L�F�L�W�p���� �/�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �S�U�R�G�X�L�W�� �H�W���R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� cherche 
alors à en devenir le s�X�M�H�W�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W���H�I�I�R�U�W �G�H���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���L�Q�V�F�U�L�U�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
les « stratégies » des individus. Taboada Léonetti (1994) déclare que la stratégie suppose une 
�O�L�E�H�U�W�p�� �G�H�� �F�K�R�L�[���� �P�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�H�V�� �U�q�J�O�H�V�� �G�X�� �M�H�X���� �/�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �X�W�L�O�L�V�H�� �F�H�W�W�H�� �Q�R�W�L�R�Q�� �S�R�X�U��
analyser comment dans les comportements, individuels ou collectifs, les acteurs font avec les 
déterminants sociaux, et en fonction de quels paramètres sociaux, familiaux ou 
psychologiques ils mobilisent ces manières de faire. Elle invite à éviter deux pièges : �G�¶�X�Q��
côté la sociologie des systèmes qui porte à considérer les individus comme de simples 
victimes, impuissante�V�� �I�D�F�H�� �D�X�� �V�\�V�W�q�P�H���� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L�� �S�R�U�W�H�� �j��
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�� �H�W�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �O�H�V�� �F�D�X�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���� �/�D�� �F�O�L�Q�L�T�Xe 
développe plutôt cette sociologie du sujet qui regarde simultanément et dans leur imbrication 
le jeu du système et celui des personnes.  

Et pour comprendre à la fois le système et le sujet, la clinique privilégie la pluridisciplinarité. 
Elle pose que le réel est trop complexe pour être enfermé dans une seule discipline. Le 
�S�D�U�D�G�L�J�P�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�O�H�[�L�W�p�� �G�¶�(�G�J�D�U�G�� �0�R�U�L�Q�� �������������� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V��
individus et la société, entre autres avec le principe de récursivité (les individus produisent la 
société qui les produit) et le principe hologramique (la société est dans chaque individu qui est 
dans la société). Cette complexité est analysée dans une analyse dialectique. Pour Pagès, la 
dialectique clinique se construit sur plusieurs fondements. Premièrement, le pluralisme causal 
�S�R�U�W�H���j���p�Y�L�W�H�U���O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H���G�¶�X�Q�H���F�D�X�V�H���I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H���H�Q���G�H�U�Q�L�q�U�H���L�Q�V�W�D�Q�F�H�����H�W���G�H���F�U�R�L�U�H���S�O�X�W�{�W���j��
une multiplicité de déterminations. Deuxièmement, la problématisation multiple réfute la 
�G�L�F�W�D�W�X�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�p�W�D�W�K�p�R�U�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H���� �S�Uopose de préférence une démarche multipolaire qui 
fonde les problématiques sur plusieurs théories, sur des approches et perspectives différentes. 
Troisièmement, l'autonomie relative entre système psychique et système social qui défend que 
chacun de ces systèmes obéit à des lois spécifiques et des mécanismes qui lui sont propres. 
Quatrièmement, la réciprocité des influences suppose que ces deux systèmes différents 
�V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W���H�Q�W�U�H�� �H�X�[�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�U�L�W�p�� �G�L�D�O�H�F�W�L�T�X�H�� ���F�R�P�E�L�Q�D�L�V�R�Q�� �H�W���D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
registres). Et cinquièmement, la causalité dialectique pose le présupposé de réciprocité des 
�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�V�� �V�H�O�R�Q�� �X�Q�� �G�R�X�E�O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �U�p�F�X�U�V�L�Y�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�H�V��
principes que la clinique produit la connaissance sur la société et les individus. 
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Mais la construction de la connaissance ne se fait pas sans les individus. Ceux-ci sont porteurs 
�G�¶�X�Q�� �U�p�H�O�� �Vavoir sur leur vécu. Devereux (1967, 1980) les considère comme des êtres 
autothéorisants et autosymbolisants, ce qui impose de tenir compte de leur parole dans la 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�Y�R�L�U�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �F�R-construction de sens entre les 
interlocuteur-trice-s et les chercheurEs. Ceux-celles-ci ne sont pas des expertEs qui 
�G�L�V�S�R�V�H�U�D�L�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �V�D�Y�R�L�U�� �T�X�L�� �P�D�Q�T�X�H�U�D�L�H�Q�W�� �D�X�[�� �6�X�M�H�W�V���� �/�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �L�P�S�R�V�H�� �G�R�Q�F���� �j�� �F�{�W�p�� �G�H��
�O�¶�L�Q�W�H�U�V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���� �X�Q�H�� �L�Q�W�H�U�G�L�V�F�X�U�V�L�Y�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �'�¶�R�•�� �X�Q�H�� �F�R-
construction de la recherche entre les savantEs et ces Sujets considérés par Jacques Broda et 
Pierre Roche (1993) comme des sachantEs. Cela dépasse un simple recueil de données ce qui 
fait que Jacques Rhéaume (2007) �S�D�U�O�H�� �G�¶« échange des savoirs ». La clinique réhabilite la 
parole des interlocuteur-trice-s, ce qui représente en soi un acte de changement.  

La recherche clinique affronte les problèmes sociaux dans une perspective de changement 
social. Pour Florence Giust- Desprairies (2004), elle fuit tout empirisme sans contrôle ou 
�O�¶�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�X�M�H�W�V�� �D�X�[�� �V�H�X�O�H�V�� �I�L�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �/�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�V�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W����
�G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �T�X�L�� �D�� �X�Q�H�� �Y�L�V�p�H�� �p�P�D�Q�F�L�S�D�W�U�L�F�H���� �/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �I�L�Q�D�O�L�W�p�V�� �G�H�� �F�H�W��
engagement est la recherche de sens. Selon Barus-Michel (2007), les individus en souffrance 
�F�K�H�U�F�K�H�Q�W�� �j�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �G�X�� �V�H�Q�V�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �Y�p�F�X���� �/�¶�R�I�I�U�H�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�R�L�W�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�� �X�Q�H��
demande -même implicite ou indirecte- des participantes, demande que représente ce besoin 
�G�H���S�U�R�G�X�L�U�H���G�X���V�H�Q�V���V�X�U���O�H�X�U���Y�p�F�X�����R�X���G�¶�r�W�U�H���p�F�R�X�W�p-e-s et compris-e-s. Le sens produit par les 
Sujets est alors écouté, accueilli et pas que recueilli. Et le nouveau sens co-construits permet à 
�O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X �G�H�� �V�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�Q�H�U�� �D�X�W�U�H�P�H�Q�W�� �I�D�F�H�� �j�� �V�R�Q�� �Y�p�F�X�� �Y�R�L�U�H�� �G�H�� �O�H�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�U���� �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
compréhensive des sujets est ainsi incluse d�D�Q�V���O�¶�R�E�M�H�W���P�r�P�H���G�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���F�O�L�Q�L�T�X�H�����$�Q�Q�L�H-
Charlotte Giust-Ollivier ���������������G�L�V�W�L�Q�J�X�H���D�L�Q�V�L���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���Q�R�Q-directif à visée de connaissance 
�H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �T�X�L���� �H�O�O�H���� �Y�L�V�H�� �O�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���� �&�H�W�W�H�� �V�F�L�H�Q�F�H�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �X�Q�H�� �H�V�V�H�Q�F�H��
praxéologique qui la situe entre recherche-action et action-recherche. Pour Schein, on ne peut 
comprendre un système humain sans essayer de le changer. Cela explique que, sans avoir une 
visée thérapeutique, la recherche clinique peut amener des effets thérapeutiques. Tout cela 
�L�Q�V�F�U�L�W�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �)�U�D�Q�F�I�R�U�W�� �T�X�L�� �U�H�J�D�U�G�H�� �j�� �F�{�W�p�� �G�H�V�� �H�I�I�H�W�V��
théoriques de la science son aspect social et politique.  

�/�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �(�Q�� �U�H�S�U�H�Q�D�Q�W�� �$�G�R�U�Q�R���� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �O�D��
neutralité axiologique que certainEs utilisent pour dissimuler parfois une mise à distance de 
�O�¶�D�X�W�U�H�����/�H���S�R�V�L�W�L�Y�L�V�P�H���S�U�R�S�R�V�H���X�Q�H���S�R�V�W�X�U�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�H�[�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� Or pour la 
clinique, �O�¶�R�E�M�H�W���p�W�X�G�L�p�� �Q�¶�H�V�W�� �M�D�P�D�L�V�� �W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �D�X�� �V�X�M�H�W���T�X�L�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�H�� �H�W���Qe sort pas 
�L�Q�W�D�F�W�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���� �S�D�V�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�� �O�X�L-même (Amado, 2002). Enriquez 
�������������� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �Q�¶�L�Q�W�H�U�S�H�O�O�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�H�� �Y�p�F�X�� �G�X�� �V�X�M�H�W�� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �F�H�O�X�L��
�G�X���G�H���O�D���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�����/�¶�L�Q�W�H�U�V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���H�V�W���O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���P�r�P�H���G�X���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V��
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���� �'�¶�R�•�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�Hcherche qui est faite de transfert et de 
contre-transfert. Par le transfert, le sujet définit une place au/à la chercheurE, et par le contre-
transfert, le-la chercheurE définit aussi une place au sujet. Pour Devereux, le contre-transfert 
comporte les déformations qui affectent la perception et les réactions du-de la chercheurE, les 
angoisses que suscite son travail, son enracinement social, son idéologie, son statut ethnique 
et culturel, son appartenance de classe, ses positions professionnelles. En 1980, il déclare que 
�F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�X�� �V�X�M�H�W���� �P�D�L�V�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�� �D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�H�V�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D��
situation étudiée. Barus-Michel (2013) conclut que le chercheur est le premier objet de sa 
recherche. Le-la chercheurE doit donc rester attentif à ces projections et se demander : « Qui 
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suis-�M�H���S�R�X�U���O�¶�D�X�W�U�H ? Quelle place occupe-t-il et veut-il occuper ? À quelle place souhaite-t-il 
me mettre ou craint-il que je sois �"�� �4�X�¶�H�V�W-�F�H�� �T�X�H�� �M�H�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�¶�L�O�� �Y�H�X�W�� �I�D�L�U�H�� �G�H�� �P�R�L�� �"�� �4�X�H�O�O�H��
�S�O�D�F�H���M�¶�R�F�F�X�S�H���H�W���M�H���P�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���T�X�H���M�¶�R�F�F�X�S�H�����G�D�Q�V ma manière de répondre à sa demande 
et par mon offre ? » (Giust-Desprairies, 2004, p. 98). Ces questions peuvent lui permettre 
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���V�R�Q���L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���� 

�/�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�R�L�W-être analysée car elle est à la fois source de connaissance et de 
méconnaissance, rappelle Gilles Amado (2002). Il faut éviter toute immersion ou 
identification sans distance. La clinique préconise une dialectique constante entre 
défamiliarisation et cette implication qui, pour Enriquez (1993), se construit entre myopie et 
presbytie. La distanciation se fait par deux moyens ���� �H�Q�� �H�[�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��
�P�p�W�K�R�G�H�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �H�W���H�Q�� �L�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W��
�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�Fherche, objectivité qui ne consiste pas à éradiquer la 
subjectivité mais à analyser dans quelle mesure elle intervient dans le processus de 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H�� �O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����G�H���*�D�X�O�H�M�D�F���H�W���5�R�F�K�H�����������������D�M�R�X�W�H�Q�W���T�X�H�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�D�O�L�W�p���G�H�� �O�D��
clinique réside dans cette manière de �P�H�W�W�U�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �O�¶�r�W�U�H-dedans du chercheur et sa 
capacité à être affecté pour en faire non des biais mais des instruments de connaissance. Ce 
�V�R�X�F�L���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���I�D�L�W���G�H���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���Q�R�Q���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���P�D�L�V����
d�¶�D�S�U�q�V��André Lévy (1994), une position critique ou autocritique.   

La sociologie clinique se centre sur le vécu et se pose la question du sujet, sans 
psychologisme ni sociologisme. Elle appréhende les rapports sociaux ainsi que les processus 
psychiques dans une approche interdisciplinaire, complexe et dialectique. Elle produit des 
connaissances qui sont co-construites entre les chercheurEs et les sujets qui, dans cet échange 
des savoirs, font sens sur leurs problèmes. Et pour atteindre cet effet de changement, la 
clinique préconise une relation de recherche où implication et distanciation se conjuguent. 
�&�¶�H�V�W���j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�H�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �V�R�Q�� �R�E�M�H�W��
�G�¶�p�W�X�G�H������ 

La clinique du travail  
�/�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�Q�� �U�H�J�D�U�G�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �3�R�X�U�� �0�D�U�L�H-
Anne Dujarier (2006�������F�¶�H�V�W���j���O�D���E�D�V�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���T�X�L��transforme le monde matériel, produit des 
règles sociales qui construisent le vivre ensemble, et permet à chacunE de répondre à la 
�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���V�R�Q���X�W�L�O�L�W�p���G�D�Q�V���O�H���P�R�Q�G�H�����/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���D���D�L�Q�V�L���X�Q�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���Patérielle, politique, et 
�H�[�L�V�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�� �H�W�� �S�U�p�H�[�L�V�W�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �&�H�W�W�H�� �D�X�W�H�X�U�H�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �V�D�Q�V�� �O�H�V��
rapports sociaux qui le définissent. Dominique Lhuillier (2002) présente le travail comme un 
�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V qui constituent une scène où se jouent simultanément et 
dialectiquement le rapport à soi, le rapport à autrui et le rapport au réel. La clinique se 
distingue par la prise en compte du subjectif et du relationnel au travail à coté de son aspect 
matériel et concret défini  par les rapports sociaux. 

�'�¶�D�E�R�U�G�����H�O�O�H���S�H�U�P�H�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���V�R�L���T�X�L�� �H�V�W���O�H�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�W��
de toute activité humaine. Fabienne Hanique (2004) propose de regarder comment l�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
que nous travaillons nous travaille elle aussi. Lhuillier (2002) regarde le travail comme un 
�X�V�D�J�H�� �G�H�� �V�R�L���� �X�Q�H�� �F�R�Q�Y�R�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�X�M�H�W���G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �r�W�U�H���� �(�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�D�X�� �F�°�X�U�� �G�X���W�U�D�Y�D�L�O�� �V�H��
trouve la quête de notre propre humanité, au carrefour des exigences pulsionnelles et 
existentielles et des déterminismes sociaux. Cette posture clinique rejoint le présupposé de 
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�0�D�U�[�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�T�X�H�O�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�V�W�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �S�D�U�� �O�H�T�X�H�O�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�� �T�X�L�� �W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�� �O�D�� �Q�D�W�X�U�H��
transforme par le fait même sa propre nature. On est ici face à une vision optimiste du travail 
�T�X�L�� �S�R�U�W�H�� �/�K�X�L�O�O�L�H�U�� �������������� �j�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �H�[�F�O�X�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H��
�S�X�E�O�L�T�X�H�� �H�W�� �O�¶�H�P�S�r�F�K�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �S�U�L�Y�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q���� �� �3�R�X�U��
elle, dans ces cas-�O�j���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�D�P�S�X�W�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �Q�pcessaires à leur 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���L�G�H�Q�W�L�W�D�L�U�H���H�W���j���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�X���Y�L�Y�U�H���H�Q�V�H�P�E�O�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����O�¶�D�X�W�H�X�U�H���D�G�P�H�W���T�X�H��
�O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�� �X�Q�H�� �G�R�X�E�O�H�� �Y�D�O�H�Q�F�H���� �F�R�Q�V�W�L�W�X�D�Q�W���D�L�Q�V�L�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��
�G�X�� �V�X�M�H�W�� �H�W�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �H�W�� �G�¶�H�[�S�Ooitation. Les rapports sociaux constituent le 
�W�U�D�Y�D�L�O���� �P�D�L�V�� �O�¶�D�S�S�R�U�W���G�H�� �O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���H�V�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H���W�U�D�Y�D�L�O�� �H�Q���U�H�J�D�U�G�D�Q�W���j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H���V�\�V�W�q�P�H��
�V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �T�X�¶�L�O�� �P�H�W�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �0�D�U�L�H-Anne Dujarier (2006) et Hélène Weber 
(2011) montrent comment �S�U�H�Q�G�U�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �j�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�V�S�H�F�W��
matériel et objectif, ce que conceptualisaient déjà les pionniers comme Max Pagès, Eugène 
Enriquez et Vincent de Gaulejac. La part subjective du travail répond à ces questions : Qui je 
suis ? Comment je me construis au travail ? Comment je me représente ? Ce que je sens, la 
manière dont je fais sens sur ce que je fais, la manière dont je me définis individuellement et 
collectivement au travail, la manière dont ce que je travaille me travaille, etc. La clinique 
permet de scruter la manière dont le « Je » se construit individuellement et collectivement au 
�W�U�D�Y�D�L�O���� �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�� �O�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O����Elle  
articule ainsi le matériel et le relationnel/émotio�Q�Q�H�O�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �(�O�O�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�� �O�¶�D�Y�R�L�U���� �O�H��
�V�D�Y�R�L�U�� �H�W�� �O�¶�r�W�Ue au travail, ainsi que le faire ensemble ou �O�¶�r�W�U�H�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �1�L�F�R�O�H��
Aubert et Vincent de Gaulejac (1991), par la clinique du travail, approfondissent le relationnel 
�G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �Panagement, de la société hypermoderne, entre autres. Il-elle visibilisent 
ainsi les relations de travail en les mettant en relief avec des facteurs macro-sociaux comme 
�O�¶�K�\�S�H�U�P�R�G�H�U�Q�L�W�p. Notons que la dimension subjective du travail est aussi prise en compte 
�G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�S�S�U�R�F�K�H�V���F�R�P�P�H���O�D���S�V�\�F�K�R-dynamique du travail, notamment avec Christophe 
�'�H�M�R�X�U�V�� �������������� �T�X�L�� �S�O�D�F�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �P�D�L�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�X��
centre de la subjectivité. 

Un deuxième apport de la clinique est la prise en compte du relationnel au travail. Pour 
�/�K�X�L�O�O�L�H�U�� ���������������� �F�H�� �T�X�L�� �G�R�Q�Q�H�� �V�H�Q�V�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �F�¶�H�V�W���T�X�¶�H�O�O�H�� �H�V�W���S�U�R�G�X�L�W�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q��
intersubjective. Le travail devient ainsi un rapport à autrui qui, en tant que destinataire, co-
auteur-trice ou co-prescripteur-�W�U�L�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �O�D�� �F�R�R�U�G�R�Q�Q�H���� �O�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�W�� �H�W�� �O�D�� �Y�D�O�L�G�H����
�/�¶�D�X�W�H�X�U�H�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W�� �S�U�L�Y�H�� �G�H�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�J�L�U�� �H�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�D�J�L�U�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �T�X�L��
�S�H�U�P�H�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���X�Q���U�{�O�H���V�R�F�L�D�O�����G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�L���U�D�W�W�D�F�K�H�Q�W���F�K�D�F�X�Q�(���D�X�[���D�X�W�U�Hs et 
�T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H�Q�W���O�H���P�R�Q�G�H���F�R�P�P�X�Q�����(�O�O�H���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�¶�X�Q���W�L�H�U�V���T�X�L���V�¶�L�Q�W�H�U�S�R�V�H���H�Q�W�U�H��
�V�R�L���H�W���V�R�Q���D�F�W�L�Y�L�W�p�����F�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�r�W�U�H���D�V�V�X�U�p���G�H���O�D���S�H�U�W�L�Q�H�Q�F�H�����G�H���O�¶�H�I�I�L�F�D�F�L�W�p�����G�H���O�D���T�X�D�O�L�W�p�����G�H��
�O�¶�X�W�L�O�L�W�p�����G�H���O�D���Y�D�O�L�G�L�W�p���G�H���V�R�Q���D�F�W�L�R�Q���� 

Les conditions de travail sont effectivement constituées par son aspect matériel (temps, tâche, 
�U�p�P�X�Q�p�U�D�W�L�R�Q������ �(�O�O�H�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�D�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�� �G�¶�X�Q��
travail (le bas salaire, le « sale boulot », ou la soumission du temps aux exigences des 
patronNEs). Mais parallèlement, il faut prendre en compte le relationnel qui marque la vie 
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���H�W���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���D�X���W�U�D�Y�D�L�O�����,�O���V�¶�D�J�L�W��notamment de la relation verticale qui met en face 
employeur-euse et employéE, ou de la relation horizontale (entre employéEs) qui constitue le 
collectif de travail. �&�¶�H�V�W aussi, dans le service domestique par exemple, la relation de soin 
�D�Y�H�F���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����O�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���k�J�p�H�V�������P�D�O�D�G�H�V�����K�D�Q�G�L�F�D�S�p�(�V�����/�¶�D�S�S�R�U�W���G�H���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���S�H�X�W���r�W�U�H��
import�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X��care�����F�H���W�U�D�Y�D�L�O���R�•�����S�R�X�U���&�D�U�R�O���*�L�O�O�L�J�D�Q�����������������O�¶�p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O���H�W���O�H��
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relationnel sont étroitement liés. Lhuillier (2006) analyse la particularité de ce travail qui porte 
�j�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�� �O�¶ « objet personne ». Christophe Niewiadomski (2008) regarde le travail de 
soin dans le milieu institutionnel et montre comment le relationnel marque la qualité du 
travail. Pour lui, il y a une posture clinique qui accompagne la notion de « prendre soin ». Il 
regarde alors à la fois le relationnel entre personne soignante et personne soignée et celui qui 
se tisse dans le collectif de travail. Dans la relation avec les personnes soignées, le discours du 
sujet accompagne les autres formes de discours (le discours médical, le discours du soin), ce 
qui aide les personnes soignées à faire du sens sur leur vécu. �/�¶�D�X�W�H�X�U explique comment à ce 
�Q�L�Y�H�D�X�� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�L�P�S�O�H�� �© prise en charge �ª�� �P�D�L�V�� �G�¶�X�Q�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �T�X�L��
privilégie la « prise en compte » du sujet et de sa subjectivité. Il précise en plus que le prendre 
soin exige une attention aux collègues pour former une équipe soudée entre personnes 
soignantes. Tout cela porte à penser une clinique du care. Pourtant, la clinique du travail en 
�J�p�Q�p�U�D�O�� �Q�¶�R�X�Y�U�H�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�� �O�D�� �Y�R�L�H�� �j�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H analyse du care. Cela 
�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���J�U�D�Q�G�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H��cette approche regarde surtout le travail non-domestique 
dit productif (les entreprises, les services publiques, le management, etc.). Elle oublie ainsi 
tout un secteur du salariat à la frontière du travail dit reproductif, secteur moins valorisé et 
occupé essentiellement par des femmes au service des personnes, ce secteur appelé service 
domestique.   

�&�R�P�P�H�� �O�H�V���D�V�S�H�F�W�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�V���H�W���F�R�Q�F�U�H�W�V���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O�� �H�V�W���D�X���F�°�X�U���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��
de travail.  Il permet de regarder la dévalorisation symbolique du travail où la soumission fait 
honte, où les « violences humiliantes » (Gaulejac, 1996) dépersonnalisent. Mais la prise en 
compte du relationnel ne doit pas faire oublier les rapports sociaux qui construisent la 
�V�R�X�P�L�V�V�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �'�D�Q�L�q�O�H�� �.�H�U�J�R�D�W�� �������������� �L�Q�Y�L�W�H�� �j�� �Q�H�� �S�D�V�� �F�R�Q�I�R�Q�G�U�H�� �U�D�S�S�R�U�W�V����
sociaux et relations sociales. Celles-ci sont immanentes et apparaissent entre des individus 
concrets (et non des groupes sociaux), au fil des rencontres, dit-elle. Elles ne font 
nullement bouger les rapports entre les groupes sociaux auxquels ces individus 
appartiennent. Tandis que les rapports sociaux sont antérieurs à la rencontre entre 
individus et postérieurs à elle. A partir de ces affirmations, on peut situer les relations 
sociales à un niveau micro/méso-social et les rapports sociaux à un niveau plus macro-social. 
�,�O���I�D�X�W�����G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����W�H�Q�L�U���F�R�P�S�W�H���G�H���F�H�V���G�H�X�[���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�����6�L���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���O�¶�H�Q�M�H�X��
des rapports sociaux (Kergoat, 1998)���� �L�O�� �V�H�U�D�L�W�� �G�R�P�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �H�Q�� �V�¶�D�U�U�r�W�D�Q�W�� �D�X�[��
relations de travail, sans regarder ces rapports sociaux qui construisent ces relations. 
Parallèlement, Evelyne Nagano Glenn (1992) affirme que les rapports sociaux de sexe sont 
des construits relationnels. On ne peut donc séparer les rapports sociaux du relationnel. 

La part invisible de la clinique  du travail  
�/�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �K�\�S�H�U�P�R�G�H�U�Q�H�V�� �O�¶�L�G�p�R�O�R�J�L�H�� �J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���� �O�H�� �F�X�O�W�H�� �G�H��
�O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�����O�H�V���H�I�I�H�W�V���G�H���O�D���O�X�W�W�H���G�H�V���S�O�D�F�H�V�����H�W�F�� C�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���V�R�F�L�p�W�p���P�D�O�D�G�H���G�H���O�D���J�H�V�W�L�R�Q��
�T�X�¶�L�O���I�D�X�W���L�Q�V�F�U�L�U�H���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���V�R�X�P�L�V�H�V���j���O�¶�L�Q�M�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���G�H�Y�H�Q�L�U��
des superwomen performantes dans leur corps, dans leur travail et dans leur maison. Cet 
aspect est invisibilisé dans la clinique qui ne regarde pas de manière spécifique 
�O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V�� �O�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �K�\�S�H�U�P�R�G�H�U�Q�H�V����Le sujet clinique au travail 
est presque présenté comme étant asexué. Les managers des entreprises hypermodernes sont 
des hommes ou des femmes ? Quelles places les femmes managers ont dans la clinique du 
travail �"�� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W-elles dans les entreprises de la même manière que les 
hommes ? Comment travaillent les femmes excellentes ? Nasima Moujoud et Jules Falquet 
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(2010) critiquent �X�Q�H���G�H�P�D�Q�G�H���F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H���G�H���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���I�H�P�P�H�V���D�X��
travail. Sylviane Giampino (2000) regarde en quoi cela affecte les questions de conciliation. 
Elle �H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�Q�W�U�H���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���H�W��distanciation, ce 
qui correspondrait pour elles à une juste distance intérieure, à cause de leur rapport au temps. 
Serait-�F�H���O�j���X�Q�H���D�W�W�L�W�X�G�H���j���G�X�S�O�L�T�X�H�U���S�R�X�U���F�R�Q�W�U�H�U���O�¶�H�Q�Y�D�K�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�X���P�R�L���H�W���G�H���O�¶�L�G�p�D�O���G�X���P�R�L��
au travail par le management ? 

La clinique ne regarde pas les liens entre le travail et le hors-travail, ne regarde donc pas la  
�T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�H�P�S�V���G�H���Y�L�H�����/�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���U�H�V�W�H���D�L�Q�V�L���K�R�U�V���G�X���V�X�M�H�W���G�D�Q�V��
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���F�O�L�Q�L�T�X�H�����P�r�P�H���V�L���/�K�X�L�O�O�L�H�U�����������������L�Q�Y�L�W�H���j���U�H�J�D�U�G�H�U���D�X���G�H�O�j���G�X���Valariat, à distinguer 
travail et emploi en rappelant que le travail domestique est un travail. On gagnerait à regarder 
�O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �F�R�€�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �F�U�L�W�L�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�D��
�F�O�L�Q�L�T�X�H���� �/�H�V�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�¶�X�Q�H maison sont de plus en plus importantes et 
augmentent parallèlement à la mécanisation du domestique. En plus, les femmes se trouvent 
déchirées entre la performance �H�[�L�J�p�H���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���F�H�W�W�H���L�Q�M�R�Q�F�W�L�R�Q���j���r�W�U�H���G�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�W�H�V���P�q�U�H�V��
qui, selon Françoise Messant, Marianne Modak, Anne-Françoise Praz  (2011), devient de plus 
en plus importante. 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���Q�H���U�H�J�D�U�G�H���S�D�V���O�¶�D�V�S�H�F�W���V�D�O�D�U�L�p���G�X���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���T�X�L���V�R�X�P�H�W���O�H�V���X�Q�H�V���D�X�[��
besoins domestiques des autres, dans un relationnel qui mériterait une approche clinique des 
rapports sociaux. Quel statut donner au service domestique dans la définition de Lhuillier 
(2002) ? Cette auteure présente le travail comme ce qui met en relation avec les autres et ce 
qui permet de marquer de  son empreinte son environnement et le cours des choses. Quel type 
de relation permet le service domestique où manque le plus souvent le collectif de travail, où 
�O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�1�(�V ? Comment 
comprendre la violence qui marque souvent cette relation hiérarchique où employeurEs et 
employéEs sont souvent divisés par les rapports sociaux �"�� �3�R�X�U�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�H���� �O�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� �G�H��
�W�U�D�Y�D�L�O���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H���V�R�Q�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���H�W���G�H���O�D���Y�D�O�L�G�D�W�L�R�Q��
des pratiques. Elle ajoute comment la sublimation par le travail, la construction identitaire et 
�O�¶�D�F�F�R�P�S�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H���V�R�L���V�R�Q�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V���S�D�U���F�H�W�W�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����(�O�O�H���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H��
�O�H���S�O�D�L�V�L�U���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���O�L�p���j���O�¶�D�F�W�L�R�Q�����P�D�L�V���S�D�V���j���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O�O�H���D�F�W�L�R�Q�����&�¶�H�V�W���S�O�X�W�{�W���j���O�¶�D�F�W�L�R�Q��
�T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���F�R�P�P�H���V�L�H�Q�Q�H�����T�X�L���U�p�S�R�Q�G���j���V�H�V���Y�D�O�H�X�U�V���H�W���j���V�R�Q���L�G�p�D�O�����T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���V�H��
�V�H�Q�W�L�U���D�X�W�R�Q�R�P�H���H�W�F�����'�¶�R�•���X�Q���G�R�X�E�O�H���H�Q�M�H�X���G�D�Q�V���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�H���W�U�R�X�Y�H�U���G�X��
sens à cette action, et de trouver une double reconnaissance à la fois à ses propres yeux et aux 
�\�H�X�[�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �2�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �D�O�R�U�V�� �V�¶�H�P�S�r�F�K�H�U�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �D�X�� �V�W�D�W�X�W�� �G�H�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�L���� �F�R�P�P�H�� �O�H��
service domestique, est considéré comme du « sale boulot », �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �U�H�F�R�Q�Q�X�� �Q�L�� �S�D�U�� �O�H�V��
travailleur-euse-s ni par la société, qui impose souvent des conditions de travail proche de la 
servilité. Comment analyser ce type de travail dans une approche clinique ? Quel lien existe-t-
il entre ce travail dévalorisé et la vie des entreprises hypermodernes ? 

Ma recherche regarde peu les hommes qui « managent ». Elle considère plutôt leur femme qui 
�D�O�R�U�V���V�¶�R�F�F�X�S�H���G�X���P�p�Q�D�J�H�����&�R�P�P�H���-�R�s�O�O�H���3�D�O�P�p�U�L�������������������M�H���S�H�Q�V�H���T�X�¶�L�O���\���D���X�Q���O�L�H�Q���p�W�U�R�L�W���H�Q�W�U�H��
ces deux rôles. �3�D�O�P�L�H�U�L�� �������������� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�D��"ménagérisation" des femmes qui 
soutient la prolétarisation des hommes, et présente ce travail invisible des femmes comme le 
socle du libéralisme. Ces femmes sont parfois des managers elles aussi, femmes patronnes 
prises à la fois dans le travail et la vie familiale. Sinon, ce sont des « femmes de ménage », 
travailleuses domestiques de toute sorte qui sont employées pour sauver la vie familiale et 
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professionnelle en France. C�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �K�R�U�V�� �G�X�� �V�X�M�H�W�� �P�D�L�V�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V��
« Sujettes �ª���T�X�H���M�¶�L�Q�V�F�U�L�V���P�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V�����-�H���U�H�J�D�U�G�H�U�Di dans cette recherche la subjectivité et les 
�U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����O�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���H�W���O�H���P�D�W�p�U�L�H�O���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����T�X�¶�L�O���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H���G�D�Q�V���O�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���R�X��
�G�D�Q�V���X�Q�H���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�����T�X�¶�L�O���V�R�L�W���V�D�O�D�U�L�p���R�X���Q�R�Q����Je considère ici le travail comme un acte réalisé 
par une ou plusieurs personnes, qui répond à un désir, un besoin ou une demande, et par 
lequel on accède à une transformation du rapport à soi, aux autres et au monde. Le travail 
inscrit les individus dans les rapports sociaux entant que dominantEs ou domiéEs, crée ainsi 
�G�H�V���O�L�H�Q�V���H�W���G�H�V���G�p�O�L�D�L�V�R�Q�V�����G�p�W�H�U�P�L�Q�H���j���O�D���I�R�L�V���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�p�F�K�H�F���G�H���V�R�L����On verra ici que 
cet acte met en relation femmes et hommes ainsi que plusieurs catégories de femmes 
différentes en fonction de leur place dans les rapports sociaux de classe, de race, et des 
�F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �1�R�U�G���6�X�G���� �3�R�X�U�� �F�H�O�D���� �M�¶�D�M�R�X�W�H aux théories cliniques les apports des études 
féministes. 

Le Travail des femmes  
�&�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �F�R�P�P�H�� �© productif » 
ou « reproductif �ª���� �T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W���U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �R�X�� �S�D�U�� �O�H�V�� �Q�R�Q-migrantes qui 
�O�H�V���H�P�S�O�R�L�H�Q�W�����'�¶�D�E�R�U�G�����M�H���U�H�J�D�U�G�H�U�D�L���O�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V���T�X�L���S�H�X�Y�H�Q�W���H�[�S�O�L�T�X�H�U���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V����
ses divisions, les enjeux de « conciliation �ª���H�W���O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�Vtique. Danièle 
Kergoat affirme que l�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�V�W�� �O�¶�H�Q�M�H�X�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �,�O�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H��
�G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V���S�R�X�U���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H����
�G�H�� �F�O�D�V�V�H���� �G�H�� �U�D�F�H�� �H�W�� �1�R�U�G���6�X�G���� �'�¶�D�E�R�U�G���� �F�R�P�P�H�Q�o�R�Q�V�� �S�D�U�� �O�H travail réalisé par quasiment 
toutes les femmes : le travail domestique. �&�¶est le travail gratuit réalisé par les femmes au 
service de leur propre famille. Il englobe, entre autres, tout le travail de nettoyage appelé 
clean par Devetter (2010), la cuisine, le rangement, la planification, la prise en charge des 
personnes de la famille aussi appelé travail de care. Il recouvre aussi le fait de donner 
naissance (Guillaumin, 1992), travail que Messant, Modak, Praz (2011) appellent « la 
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V » pour critiquer le sexisme et le psychologisme que cache le concept de 
maternité1. Ce travail pourtant invisibilisé dans les sciences économiques (Carrasco, 2007 ; 
�7�D�O�D�K�L�W�H���� ������������ �H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X�� �I�p�P�L�Q�L�V�P�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�W�H���� �'�H�O�S�K�\�� ���������������� �H�Q�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�D�Q�W�� �O�H��
concept de « mode de production domestique �ª�����P�H�W���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���J�U�D�W�X�L�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q��
de toutes les femmes. Le travail domestique constitue alors �F�H���T�X�¶�L�O�� �\�� �D���G�H�� �F�R�P�P�X�Q���j���W�R�X�W�H�V��
�O�H�V���I�H�P�P�H�V�����F�H���T�X�L���H�V�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���S�D�W�U�L�D�U�F�D�O�H����Guillaumin (1992) partage ce point 
�G�H�� �Y�X�H�� �H�W�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O. Toutes les 
soixante-neuf �I�H�P�P�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�¶�D�G�R�Q�Q�H�Q�W�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H����
�&�H�U�W�D�L�Q�H�V���V�¶�\���F�R�Q�V�D�F�U�H�Q�W���W�R�W�D�O�H�P�H�Q�W���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�[ercent un travail salarié en plus du 
travail domestique. Se pose alors pour celles-�F�L�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O��
domestique et le travail salarié. 

                                                             
1 Selon Descarries et Corbeil (2002) �L�O���P�D�Q�T�X�H���X�Q���p�T�X�L�O�L�U�H���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���F�D�V���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���P�q�U�H�V���� �H�Q�W�U�H���X�Q�H��
�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�L�D�O�L�V�W�H�� �H�W�� �Q�D�W�X�U�D�O�L�V�W�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �O�¶�p�O�R�J�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�W�H�U�L�W�p�� �H�W�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �U�D�G�L�F�D�O�H�� �T�X�L�� �p�F�K�R�X�H�� �j��
�S�U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �P�D�W�H�U�Qelle. Messant, Modak, Praz (2001) propose le concept de « production 
�G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V �ª�� �P�D�L�V�� �F�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �P�D�Q�L�S�X�O�p�� �D�Y�H�F�� �S�U�p�F�D�X�W�L�R�Q���� �'�¶�D�E�R�U�G���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �© production » 
�G�¶�R�E�M�H�W�V���P�D�L�V���G�H���V�X�M�H�W�V�����(�Q�V�X�L�W�H�����S�D�U���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���D�F�F�Rmpagne toujours la socialisation, il 
�H�[�L�V�W�H�� �F�K�H�]�� �F�K�D�T�X�H�� �r�W�U�H�� �K�X�P�D�L�Q�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�� �T�X�L�� �U�p�V�L�V�W�H�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�H�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�� �H�V�W��
influencée par ces instances de socialisation. Enfin, les enfants, « produits » effectivement par les parents et la 
société, sont aussi producteurs de ces parents et de la société. Le concept de « �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�I�D�Q�W �ª�����V�¶�L�O���S�H�U�P�H�W��
de rompre avec le psychologisme de la notion de maternité, ne doit pas se construire sur un sociologisme. 
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Plusieurs chercheuses analysent ce difficile équilibre entre la « vie personnelle/familiale » et 
la « vie professionnelle ». Certaines parlent de conciliation famille/travail. Mais pour  
�7�U�H�P�E�O�D�\������������������ �L�O���H�V�W���S�O�X�V���F�R�Q�Y�H�Q�D�E�O�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H���W�H�U�P�H���G�H�� �© conciliation emploi/famille » 
pour visibiliser le fait que le travail domestique est aussi un �W�U�D�Y�D�L�O�� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q��
�H�P�S�O�R�L�����'�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�H��Junter-Loiseau (2001) proposent de ne pas englober toute la vie en 
dehors du travail sous le terme de « vie familiale ». Cette auteure critique également le terme 
�P�r�P�H�� �G�H�� �F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�P�Pe Silvera, Buseyne et Donlevy-Gomes (2004) 
�U�H�P�S�O�D�F�H�Q�W�� �F�D�U�U�p�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �F�H�O�X�L�� �G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���� �6�L�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �V�H�P�E�O�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p�V�� �S�D�U��
�F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �O�H�� �K�R�U�V-�W�U�D�Y�D�L�O���� �F�¶�H�V�W���j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�� �F�H�� �T�X�H�� �.�H�U�J�R�D�W��
(2000) appelle la division sexuelle du travail. Cette division du travail en fonction des 
rapports sociaux de sexe réserve le travail domestique aux femmes, ce qui fait que la 
conciliation est un problème qui touche majoritairement des femmes (Garner, Méda et Senik, 
2005 ; Beeman, 2011). Junter-Loiseau (2001) en déduit que la conciliation qui serait une 
métaphore des discriminations correspond à une nouvelle manière de nommer les inégalités 
temporelles entre les hommes et les femmes. Pour faire face à cette discrimination, certaines 
femmes ont ainsi recours à une main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�H�� �V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q��qui fait marcher la maison 
�S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�D�O�D�U�L�p���� �&�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�p�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U��
Kergoat (1998, 2005) se nomme externalisation du travail domestique. Si le travail 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
dans leur rapport à ce travail. Nakano Glenn (1992���� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�V�� �T�X�L��
différencie les femmes dans leur rapport au domestique est que certaines peuvent déléguer ce 
�W�U�D�Y�D�L�O���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�H�P�P�H�V�����/�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���V�p�S�D�U�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���F�U�p�H��ainsi une autre forme 
de travail : le service domestique. 

�$�L�Q�V�L���� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�D�\�p�� �U�p�D�O�L�V�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�¶�X�Q�H��
famille autre que la leur.  Jacquemin (2002) qui, de même que Vidal (2007) et Anderfuhren 
�������������� �D�Q�D�O�\�V�H�Q�W���F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�O�X�W�{�W���G�D�Q�V�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �6�X�G���� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �H�O�O�H�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
par les problèmes de conciliation. Fougeyrollas-�6�F�K�Z�H�E�H�O�� �������������� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H 
�O�¶�,�1�6�(�(�� �G�p�I�L�Q�L�W�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�H�V�� �I�R�\�H�U�V�� �S�R�X�U��
�O�H�V�T�X�H�O�O�H�V���G�H�V���V�X�E�V�W�L�W�X�W�V���S�D�U���G�H�V���W�L�H�U�V���V�R�Q�W���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H�V�����/�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���V�¶�H�[�H�U�F�H���D�L�Q�V�L��
�G�D�Q�V���O�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�U�D�W���H�Q�W�U�H���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�V���R�X���S�D�U�I�R�L�V���S�D�U���O�¶�H�Q�W�U�H�P�L�V�H���G�¶�X�Q�H��
agence de sous-traitance. Sont investies dans ce service domestique chez les particuliers les 
servantes à Port-au-Prince, ainsi que nombres de migrantes haïtiennes qui, en France, 
travaillent comme baby-sitters, nounous, aides à domicile, assistantes/auxiliaires de vie, 
�I�H�P�P�H�V���G�H�� �P�p�Q�D�J�H�V�����&�H���W�U�D�Y�D�L�O���U�H�Q�W�U�H���D�L�Q�V�L���G�D�Q�V�� �O�H���F�D�G�U�H���G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�����F�R�P�P�H���W�U�D�Y�D�L�O���V�D�O�D�U�L�p����
sauf dans des cas où, comme pour les enfants placés en domesticité en Haïti (les restavèk), le 
salaire �H�V�W�� �U�H�P�S�O�D�F�p�� �S�D�U�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���� �/�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �J�U�D�W�X�L�W�� �G�H�V��restavèk marque 
grandement la vie des femmes paysannes rencontrées dans le cadre de cette recherche. En 
outre, le service domestique peut aussi être organisé dans une institution. Glenn (1992) parle 
�D�O�R�U�V�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�H�� �F�K�D�P�E�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�{�W�H�O�O�H�U�L�H�� �G�R�Q�W�� �O�H��
travail est analysé notamment par Lada (2007), les femmes effectuant le nettoyage dans les 
institutions (Benelli, 2011), ou certaines travailleuses des maisons de retraites font ainsi du 
service domestique institutionnel. Glenn (1992) explique le service domestique par les 
�U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H�����G�H���F�O�D�V�V�H���H�W���G�H���U�D�F�H�����T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W���H�[�H�U�F�p���G�D�Q�V�� �O�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V���R�X���G�D�Q�V�� �O�H�V��
institutions. Les féministes noires comme  Carby (1982), hooks (1986), ou Carneiro (2005), 
�H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�H�U���R�X���S�D�V�����D�I�I�L�U�P�H�Q�W���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���W�R�X�W�H�V��
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confinées de la même manière dans le domestique. Or dans la plupart des analyses qui mettent 
le travail domest�L�T�X�H���D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H�� �O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H qui est en 
plus �U�p�D�O�L�V�p���S�D�U�� �O�H�V���S�O�X�V���G�L�V�F�U�L�P�L�Q�p�H�V�����H�V�W���O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�����3�R�X�U�W�D�Q�W�����F�¶�H�V�W���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L��
�I�D�F�L�O�L�W�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �H�W�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O dit productif. 
�-�¶utilise parfois  le terme de travail hors-domus pour parler de ce travail non-domestique. 

�4�X�¶�L�O�� �V�R�L�W�� �U�p�D�O�L�V�p�� �F�K�H�]�� �V�R�L���� �F�K�H�]�� �D�X�W�U�X�L���� �R�X�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �K�R�U�V-domus 
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �W�R�X�W�� �O�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�X�� �© secteur domestique ». Il ne 
correspond ni au travail domestique, ni au service domestique. Il est payé et reconnu comme 
productif et reste plus valorisé matériellement et symboliquement que le secteur domestique. 
�&�¶�H�V�W���j�� �O�D�� �E�D�V�H�� �O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �P�r�P�H��si de plus en plus de femmes y accèdent. Il est 
construit selon des modèles masculins comme celui du surinvestissement temporel. Ce travail 
dit « productif �ª�� �V�¶�R�S�S�R�V�H�� �D�L�Q�V�L�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �G�L�W�� �© reproductif » (Lautier, 2006). La 
conciliation famille/�W�U�D�Y�D�L�O�� �S�R�V�H�� �G�R�Q�F�� �X�Q�� �G�p�I�L�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �O�H��
reproductif et le productif, ces deux secteurs qui, rappelle Malenfant (2011), sont 
antagoniques. P�R�X�U�W�D�Q�W���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�O�R�L�V�R�Q�� �p�W�D�Q�F�K�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�Hs deux, �H�W�� �O�¶emploi salarié 
�Q�¶�H�V�W�� �V�p�S�D�U�p�� �Q�L�� �G�H�� �O�¶�L�Q�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �Q�L�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�V���� �Q�L�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
�D�V�V�R�F�L�D�W�L�Y�H�V���H�W���E�p�Q�p�Y�R�O�H�V�����(�W���T�X�D�Q�G���R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���O�H���F�D�V���G�¶�+�D�w�W�L�����L�O���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�H���U�H�J�D�U�G�H�U���O�H��
travail hors-domus �F�R�P�P�H�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �I�D�L�U�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�L�W�� �L�Q�I�R�U�P�H�O���� �,�O�� �Q�¶�H�V�W�� �D�O�R�U�V��
�S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�� �R�X�� �U�H�F�R�Q�Q�X�� �F�R�P�P�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�I���� �G�H�� �P�r�P�H�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H�� �P�D�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W��
occupé par les femmes comme le décrit Lamaute-Brisson (2002). Mais, de manière générale, 
le travail dit productif est occupé par les hommes et demeure plus valorisé, ce qui pourrait 
�D�X�V�V�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �S�R�X�U�T�X�R�L�� �O�H�� �S�H�W�L�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �L�Q�I�R�U�P�H�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W��
reconnu comme productif. 

Le travail hors-domus et le travail domestique sont interconnectés. En plus, ils sont aussi 
attach�p�V�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�� �I�D�L�W���H�V�W���U�D�U�H�P�H�Q�W�� �P�L�V�� �H�Q�� �p�Y�L�G�H�Q�F�H���� �&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L�� �O�H��
travail domestique des unes et le service domestique des autres qui permettent aux hommes et 
�j���Q�R�P�E�U�H���G�H���I�H�P�P�H�V���G�H���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U���G�D�Q�V�� �O�H���W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-domestique. Glenn (1992) soutient que 
la situation des femmes en tant que productrices de travail reproducteur domestique non payé 
est inextricablement liée à celle des femmes productrices de travail reproductif payé. Ce lien 
entre ces trois types de travail est particulier dans le travail de prise en charge de la personne 
dit travail de care�����&�¶�H�V�W���H�Q���H�I�I�H�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���F�H�W�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���V�R�L�Q���T�X�H���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V��
femmes investies dans le non-domestique externalisent.  

Le care 
Le care a été largement élaboré dans la théorie de « �O�¶�p�W�K�L�T�X�H�� �G�X��care » par la psychologue 
américaine, Carol Gilligan, dans les années quatre-vingt. Pour Cresson et Gadrey (2004), il 
�Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H���� �H�[�K�D�X�V�W�L�Y�H�� �H�W�� �V�D�W�L�V�I�D�L�V�D�Q�W�H�� �G�X��care���� �2�Q�� �O�¶�R�S�S�R�V�H�� �j�� �X�Q�H��
certaine indifférence vis-à-vi�V�� �G�H�� �V�R�L�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�X�L���� �H�Q�� �O�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �V�R�O�O�L�F�L�W�X�G�H���� �G�H��
�O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���� �G�X�� �V�R�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�I�I�H�F�W�L�R�Q���� �F�R�P�P�H�� �G�X�� �G�p�Y�R�X�H�P�H�Q�W���� �G�H�� �O�D�� �U�p�F�L�S�U�R�F�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �O�D��
responsabilité. Le mot care traduit en français par « soin » est aussi utilisé pour parler du 
travail de p�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H���� �&�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�V�W�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H��
�I�p�P�L�Q�L�V�W�H�����+�H�U�W�]�������������������H�W���O�¶�R�Q���S�D�U�O�H���P�r�P�H���G�¶�X�Q�H��économie des soins (care economics).  

En tant que travail, le care �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �j�� �O�D�� �O�L�P�L�W�H�� �G�X�� �P�p�Q�D�J�H�U���� �Gu 
sanita�L�U�H���� �G�X�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�I, qui englobe tout ce qui fait de nous des êtres humains, 
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�F�¶�H�V�W-à dire, à la fois la subsistance biologique, et des éléments comme le bien-être, la qualité 
de la vie, les affects, les relations, etc. Cette prise en charge matérielle, économique et 
�S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �X�Q�H�� �F�R�Q�V�W�H�O�O�D�W�L�R�Q�� �G�¶�p�W�D�W�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�V�� �R�X�� �P�H�Q�W�D�X�[�� �H�W�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
laborieuses touchant tout travail réalisé au service des besoins des autres, les proches comme 
les personnes éloignées, les personnes « dépendantes » ou « autonomes ». Pour Molinier 
(2004), le care est un «  chérissement �ª�� �V�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W�� �G�H�� �G�p�Y�R�X�H�P�H�Q�W���� �G�H�� �U�p�F�L�S�U�R�F�L�W�p���� �G�H��
responsabilité, de travail entrepris par affection, de motivations altruistes, de préférences 
relationnelles, de rémunérations psychologiques et même de devoirs. Hochschild (2003) 
présente le care comme un lien émotionnel, souvent réciproque, entre une personne qui 
soigne et celle qui est soignée, la première se sentant responsable du bien-être de la 
bénéficiaire. Elle aj�R�X�W�H���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���P�H�Q�W�D�O�����p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O���H�W���S�K�\�V�L�T�X�H���S�R�X�U���D�V�V�X�P�H�U��
�O�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �G�R�Q�W�� �R�Q�� �V�H�� �V�R�X�F�L�H���� �&�D�U�U�D�V�F�R�� �������������� �G�p�F�O�D�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�X�� �I�D�L�W��
�G�¶�r�W�U�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H���G�X���V�R�L�Q���G�H���O�D���Y�L�H���K�X�P�D�L�Q�H����Le care �T�X�¶�R�Q���U�H�W�U�R�X�Y�H���j���O�D���I�R�L�V���G�D�Q�V���O�H�V��sphères 
�S�U�L�Y�p�H�� �H�W�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�V�W�� �D�L�Q�V�L��généralisé au soin de toutes les personnes qui 
partagent notre vie quotidienne. 

Molinier (2004) souligne que le care ne correspond à aucun sentiment naturel et souligne la 
pénibilité de cette activité, pén�L�E�L�O�L�W�p�� �V�L�J�Q�D�O�p�H�� �S�D�U�� �*�X�L�O�O�D�X�P�L�Q�� �������������� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H��
�O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����0�R�X�M�R�X�G���H�W���)�D�O�T�X�H�W�������������������U�p�F�X�V�D�Q�W���H�O�O�H�V���D�X�V�V�L���W�R�X�W���Q�D�W�X�U�D�O�L�V�P�H��
appliqué au care�����S�U�R�S�R�V�H�Q�W���G�H���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�U���O�¶�D�V�S�H�F�W���P�D�W�p�U�L�H�O���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����&�H�O�O�H�V-ci inscrivent le 
care dans le cadre du travail domestique. Modak (2007) invite à ne pas tout englober dans le 
care : «  �>�«�@���L�O���H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���G�p�V�L�J�Q�H�U���W�R�X�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���J�U�D�W�X�L�W���H�I�I�H�F�W�X�p���S�D�U���O�H�V���I�H�P�P�H�V���S�R�X�U���O�H�V��
�K�R�P�P�H�V���Y�D�O�L�G�H�V���G�¶�X�Q�H���P�D�L�V�R�Q�Q�p�H���F�R�P�P�H���G�X���6�R�L�Q » (p.140).  

Le care fait aussi partie du service domestique. Les travailleuses sont alors dévalorisées. 
Glenn (1992���� �D�Q�D�O�\�V�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �V�D�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���� �H�W�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�Hs travailleuses 
discriminées dans sa réalisation. En critiquant la non reconnaissance de la dimension mentale 
et émotionnelle du care���� �H�O�O�H�� �G�p�Q�R�Q�F�H�� �O�¶ « exploitation du travail physique, émotionnel et 
mental des femmes racialisées-ethnicisées au bénéfice des foyers blancs » (p.57). A côté des 
rapports de race �± et aussi de classe �± ce sont aussi les rapports Nord/Sud que certaines 
auteures critiquent dans le care. Hochschild (2004) dénonce le drainage du care des pays du 
Sud vers les pays du Nord, notamment par la migration des femmes du Sud. Cresson et 
Gadrey (2004) pointent du doigt une inégalité des personnes face au care, inégalité qui se 
�W�U�D�G�X�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q : « Le care délégué aux personnes les moins qualifiées, en 
cascade, dans le sens descendant des hiérarchies sociales, peut donc être considéré comme 
�X�Q���©���V�D�O�H���E�R�X�O�R�W�ª���D�X�T�X�H�O���W�R�X�V���H�W���W�R�X�W�H�V���W�H�Q�W�H�U�D�L�H�Q�W���G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U�����P�D�L�V���V�H�X�O�H�V���\���S�D�U�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���O�H�V��
personnes les mieux dotées scolairement ou économiquement �ª�� ���S������������ �/�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
susciterait ainsi des obstacles affectifs et moraux. En France ou en Haïti, les narratrices dans 
�F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �V�R�L�Q���� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �I�D�P�L�O�O�H�� �R�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X��
service domestique. Et même en externalisant, il reste encore pas mal de responsabilités de 
care aux mères patronnes, en Haïti et en France. Mais si toutes les femmes sont concernées 
par le care, la situation des travailleuses mères reste particulière. Giampino (2000) présente 
�D�L�Q�V�L�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �F�R�P�P�H �O�H�� �W�D�O�R�Q�� �G�¶�$�F�K�L�O�O�H�� �G�H�V�� �P�q�U�H�V�� la corde sensible, le cordon 
symbolique sur lequelle tire le système. Cette auteure qui regarde les causes sociales de la 
culpabilité des mères conclut : « la garde des enfants ainsi organisée, en référence aux 
contextes économiques et sociaux, montre à quel point la question du travail des femmes et de 
�O�H�X�U�� �Y�L�H�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �V�X�E�L�W�� �O�¶�L�Q�W�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H���� �G�X�� �V�R�F�L�D�O���� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �H�W�� �G�X��
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politique » (p. 231). Tremblay (2011) précise que même dans les pays où les femmes font 
�P�R�L�Q�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���� �O�H��care �U�H�V�W�H�� �X�Q�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �F�R�O�R�V�V�D�O�H�� �S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�¶�D�W�W�H�Q�W�H�V��
sociétales face au care.  

Marché divisé et mondialisé  
Le secteur domestique étant dévalorisé matériellement et symboliquement, les hommes 
continuent de le fuir et les femmes cherchent à �O�¶�p�Y�L�W�H�U���� �/�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �Y�H�X�O�H�Q�W��
accéder au travail non-�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �Q�H�� �U�H�V�W�H�� �D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �G�H��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�����O�H�V���P�R�L�Q�V���G�L�V�F�U�L�P�L�Q�p�H�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���V�H�[�H�����G�H���O�D���F�O�D�V�V�H���H�W���G�H���O�D���U�D�F�H���H�W���G�H���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
géographique. Les divisions du travail régulent cette concurrence pour le travail productif. 
�5�H�J�D�U�G�R�Q�V���G�¶�D�E�R�U�G���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�Q�W�U�H���K�R�P�P�H�V���H�W���I�H�P�P�H�V���� 

Kergoat (1998) analyse la division sexuelle du travail comme enjeu des rapports sociaux de 
sexe. Elle explique que cette division procède par séparation et par hiérarchisation, ce qui 
distingue le travail entre les sexes et en même temps élève le travail réservé aux hommes au 
dessus du travail où sont confinées les femmes. Si cette division réserve certains travaux aux 
hommes, elle confère aux femmes le domestique. Les sociétés ont changé, et avec les luttes 
féministes, de plus en plus de femmes accèdent au travail, y compris les métiers les plus 
masculinisés. Pourtant, cette division du travail reste rigide (Hirata et Senotier, 1996). Les 
femmes travaillent plus dans le salariat, mais les hommes continuent à se surinvestir dans le 
�W�U�D�Y�D�L�O���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���� �5�R�X�[�����������������D�Q�D�O�\�V�H�� �O�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p���G�D�Q�V�� �O�H�V���F�R�X�S�O�H�V���H�W���H�[�S�O�L�T�X�H��
comment il existe un décalage entre le discours égalitaire des hommes et leurs pratiques. Il en 
�U�p�V�X�O�W�H���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W���j���r�W�U�H���V�X�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���O�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����D�X���F�°�X�U���G�H���O�D��
double journée. Cela porte à relativiser cette idée de changement. Giampino (2000) écrit  à 
�S�U�R�S�R�V�� �G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �D�X�� �W�U�Dvail « tout bouge, mais rien ne change vraiment » (p. 264), et 
Kergoat (2009) énnonce : « Tout change, rien ne change » (p.112). Méda (2001) expose que 
pour émanciper les femmes du domestique il faut émanciper les hommes du travail. Il faut par 
ailleurs si�J�Q�D�O�H�U�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �F�H�W�W�H�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �S�R�U�W�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V����
notamment les salariées, à externaliser. Si la relation de service domestique se passe entre 
�I�H�P�P�H�V�����F�¶�H�V�W���G�R�Q�F���D�X�V�V�L���j���F�D�X�V�H���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H�����G�R�Q�F���G�H���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[uelle du 
travail.  
 

�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W�����R�Q���Q�H���V�D�X�U�D�L�W���H�[�S�O�L�T�X�H�U���W�R�X�V���O�H�V���H�Q�M�H�X�[���G�H���O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H��
�G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �,�O�� �I�D�X�W���D�X�V�V�L�� �S�H�Q�V�H�U�� �D�X�[�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �H�W���G�H�� �U�D�F�H���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�X�[�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
�1�R�U�G���6�X�G�����/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �Q�¶�R�Q�W���S�D�V���W�R�X�W�H�V���D�F�F�q�V���j�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q, et ce sont les plus pauvres, 
souvent des migrantes racisées du Sud, qui remplacent les autres femmes dans le domestique. 
�(�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H��
�O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���P�D�L�V���X�Q�H���D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H���S�O�Xsieurs divisions du travail. La division du travail 
est à la fois sexuelle, sociale, raciale et internationale. Pour Masson (2006), divers rapports de 
production se croisent et, dans la mondialisation néolibérale, il existe une articulation entre les 
divisions sexuelle, sociale et internationale du travail.  

Ces divisions du travail peuvent être analysées avec les mêmes principes de la division 
sexuelle : la séparation et la hiérarchisation. Aussi, par la division sexuelle du travail, plus les 
femmes sont pauvres, plus elles risquent de rester confinées dans le domestique, soit dans le 
travail domestique gratuit ou dans le service domestique. Et par la dévalorisation matérielle du 
domestique, plus elles restent dans le secteur domestique, moins elles ont la chance de sortir 
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de la pauvreté. Kergoat (1978) et Galerand (2006) proposent ainsi de regarder la classe dans 
�O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��des rapports sociaux de sexe. Ces rapports de race conduisent même des hommes 
�Y�H�U�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �F�H�� �T�X�¶�D�Q�D�O�\�V�H�Q�W�� �*�O�X�N�V�P�D�Q�� ����������) ou Ito (2010). Cette division 
�V�R�F�L�D�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�H���G�D�Q�V���O�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V���P�D�U�[�L�V�W�H�V���P�p�U�L�W�H���D�X�V�V�L���G�¶�r�W�U�H���D�S�S�U�p�K�H�Q�G�p�H���H�Q��
fonction des transformations de la société actuelle. Les classes continuent à exister, mais en 
parallèle de la « lutte des places ». �'�¶�D�S�U�q�V�� �F�H�� �T�X�H�� �G�p�F�U�L�Y�H�Q�W���G�H�� �*�D�X�O�H�M�D�F�� �H�W���/�p�R�Q�H�W�W�L�� ����������������
chaque individu lutte contre la société pour trouver « une place �ª���� �F�¶�H�V�W-à-dire un statut, une 
identité, une reconnaissance, une existence sociale. �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �O�X�W�W�H��
�T�X�¶�L�O��faut inscrire le combat des femmes pour accéder à une place dans le travail non-
domestique, de même que celui de nombre de femmes qui se retrouvent déclassées dans le 
service domestique malgré leurs efforts pour avoir une meilleure place dans le marché. Les 
individus au travail qui luttent pour avoir une place ne sont donc pas des personnes sans 
�F�O�D�V�V�H���� �Q�L���U�D�F�H���� �Q�L�� �V�H�[�H�����H�W���F�R�P�P�H�� �O�¶�D��défendu le Combahee River Collective (2008), leur vie 
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�W���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�V�W���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���U�D�F�L�D�O�H���Ht sexuelle, en plus des 
rapports de classe. Il faut donc regarder également la division raciale dite aussi division 
ethnique du travail. Masson (2009) présente la mondialisation néolibérale comme un 
apartheid de race qui transforme les migrantes en travailleuses domestiques. Pour analyser la 
situation particulière de ces migrantes racisées qui sont aussi pauvres, Falquet, Lada et 
Rabaud (2006) proposent de regarder à la fois les rapports sociaux de sexe, de classe et de 
race, dans leur (ré) articulation. En plus le cas des femmes migrantes porte aussi à considérer 
la division internationale du travail qui, dans le cadre de la mondialisation néolibérale prend 
une nouvelle forme, ce qui porte Federici (2002) ou Verschuur et Reysoo (2005) à parler de 
nouvelle division internationale du travail. Cette division du travail accroît les inégalités 
structurelles entre le Nord et le Sud. Cela invite à approfondir les rapports entre Haïti et les 
�S�D�\�V�� �G�X�� �1�R�U�G�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �W�U�Djectoire migratoire des femmes 
haïtiennes.  

De la colonisation à la mondialisation  
A cause des confrontations Nord/Sud, les femmes du Sud sont à la fois incitées à immigrer au 
Nord et aussi poussées à émigrer au Sud. Or, les rapports Nord/Sud prennent aussi leur source 
�G�D�Q�V�� �O�H���S�D�V�V�p���F�R�O�R�Q�L�D�O���T�X�L���� �L�F�L�����U�H�O�L�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H���H�W���+�D�w�W�L�����(�Q�������������� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �F�R�O�R�Q�L�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H��
de Saint-�'�R�P�L�Q�J�X�H���H�V�W���G�H�Y�H�Q�X�H�� �O�D���S�U�H�P�L�q�U�H���U�p�S�X�E�O�L�T�X�H�� �Q�R�L�U�H���G�X�� �P�R�Q�G�H���V�R�X�V�� �O�H�� �Q�R�P���G�¶�+�D�w�W�L����
La colonisation française a été marquée par une division sexuelle, sociale, raciale et 
�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �D�� �I�R�U�W�H�P�H�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W��
�D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�P�E�U�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �j�� �6�D�L�Q�W-
Domingue �T�X�¶�L�O���I�D�X�W���F�K�H�U�F�K�H�U���O�H�V���F�O�p�V���G�H���Oa compréhension des rapports sociaux dans le statut 
de travailleuse domestique en Haïti ou dans la migration en France. Il existe un lien entre la 
servitude et les métiers de service (Fraisse, 1979), et on ne saurait regarder la mondialisation 
actuelle sans y rechercher les vestiges de la colonisation. La classe et la race ont été largement 
analysées dans leur articulation, soit pendant la colonisation française de Saint-Domingue ou 
dans les séquelles du passé colonial sur les rapports sociaux de la république naissante 
(Trouillot, 2002). Certains auteurs comme Firmin (1885���� �L�Q�V�L�V�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �U�D�F�H�� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
comme Price-Mars (1928) visibilisent la classe, dans une perspective anticoloniale. Mais les 
rapports sociaux de sexe sont restés invisibilisés dans ces analyses. Anglade (1986) critique 
�G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���X�Q�H���L�P�S�D�V�V�H���S�U�H�V�T�X�H���W�R�W�D�O�H���V�X�U���O�H���I�D�L�W���I�p�P�L�Q�L�Q�����3�O�X�V���W�D�U�G�����G�D�Q�V��
�O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���I�p�P�L�Q�L�V�W�H�����O�D���F�O�D�V�V�H�����O�D���U�D�F�H���H�W���O�D���F�R�O�R�Q�L�D�O�L�W�p���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���p�W�p���D�U�W�L�F�X�O�p�V���D�Y�H�F��les 
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rapports sociaux de sexe. Anglade (1986) analyse la classe et surtout les rapports de sexe dans 
�O�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �H�W�� �*�L�E�H�U�W�� ���������������O�H�� �I�D�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D��
�P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �H�W�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H en Haïti. Pourtant, dès les débuts du mouvement 
féministe haïtien dans les années 1950, Sylvain-Bouchereau (1957) appelle à éviter les 
�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �I�R�Q�G�p�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �V�H�[�H���� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �H�W�� �O�D�� �U�D�F�H���� �,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�p�W�X�G�H�V�� �T�X�L��
�S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�� �V�R�L�W�� �O�H�� �V�W�D�W�Xt des femmes esclaves domestiques dans la colonie de 
Saint-Domingue, soit la situation des travailleuses domestiques actuelles qui subissent le 
colorisme issu du racisme colonial, les discriminations de classe et de sexe, dans ce pays 
écrasé par les rappor�W�V���1�R�U�G���6�X�G�����3�H�Q�G�D�Q�W���O�¶�p�S�R�T�X�H���F�R�O�R�Q�L�D�O�H�����X�Q�H���G�L�Y�L�V�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���P�D�U�T�X�p�H��
par la traite négrière fondait les rapports de sexe, de classe, de race. Et la division du travail 
entre métropole et colonie marquait aussi la production de matières premières, notamment 
�G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�R�F�X�O�W�X�U�H�� �V�X�F�U�L�q�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H-�O�j�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �L�Q�V�F�U�L�U�H�� �F�H�W�W�H��
division du travail entre la France et Saint-�'�R�P�L�Q�J�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶�p�W�D�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �Q�D�W�L�R�Q���� �X�Q��
État ���� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �F�R�O�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���T�X�H�� �G�H�V�� �F�K�R�V�H�V, des biens meubles ; entre 
les colons �E�O�D�Q�F�V�� �H�W�� �O�D�� �P�D�V�V�H�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�H�V�� �Q�R�L�U�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�Us ; entre les 
�F�R�O�R�Q�V�� �H�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�V�F�O�D�Y�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �U�H�Q�Y�R�\�p�H�V�� �D�X�� �U�D�Q�J�� �G�¶�R�E�M�H�W�V�� �V�H�[�X�H�O�V���� �/�H�V��
puissances coloniales (la plupart des pays du Nord actuels) ont pendant longtemps refusé de 
�U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���G�¶�+�D�w�W�L���S�U�R�F�O�D�P�p�H���H�Q���������������H�Q�W�U�D�Y�D�Q�W���D�L�Q�V�L���V�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���P�D�U�F�K�D�Q�G�V��
qui ont eu des conséquences néfastes sur son développement économique. Et les problèmes de 
classe articulés à ceux de race (Labelle, 1987) ont alimenté des luttes intestines. Ce pays �Q�¶�D��
jamais pu accéder aux canons de développement construits par les anciennes métropoles 
malgré �F�H�� �T�X�¶�etienne (1997) appelle �O�¶�© invasion des ONG ». Au fil des ans, Haïti �V�¶�H�V�W�� �Y�X��
imposer des plan�V���G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���V�W�U�X�F�W�X�U�H�O���T�X�L���R�Q�W���I�U�D�J�L�O�L�V�p���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�L�H���G�H��
�V�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �D�F�F�H�Q�W�X�D�Q�W�� �O�D�� �F�U�L�V�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H et la précarisation des classes 
�P�R�\�H�Q�Q�H�V���� �/�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �1�R�U�G���6�X�G�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���G�R�Q�F�� �j�� �I�D�L�U�H�� �G�H�� �F�H�� �S�D�\�V�� �X�Q�H�� �W�H�U�U�H�� �G�¶�p�P�L�J�Uation 
forcée.  

Emigration forcée  
�¬�� �F�H�� �M�R�X�U���� �+�D�w�W�L�� �Q�¶�H�V�W�� �V�L�J�Q�D�W�D�L�U�H�� �G�¶�D�X�F�X�Q�H�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �R�X�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�� �E�L�O�D�W�p�U�D�O��
�U�H�O�D�W�L�I�� �j�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�V���� �,�O�� �Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F�� �S�D�V�� �X�Q�� �S�D�\�V�� �H�[�S�R�U�W�D�W�H�X�U�� �G�H�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H��
comme les Philippines ou le Mexique. Pourtant, la population se diasporise depuis de 
nombreuses années, et de plus en plus2���� �/�¶�2�I�I�L�F�H�� �1�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�V�� �0�L�J�U�D�W�L�R�Q�� ���2�1�0���� �Q�R�W�H�� �G�H�V��
départs massifs vers la République Dominicaine, les Antilles (départements français 
�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����H�W���O�H�V���D�X�W�U�H�V���S�D�\�V���G�H���O�D��Caraïbe, ou vers les pays du Nord en particulier les Etats-
�8�Q�L�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�����O�H���&�D�Q�D�G�D�����H�W���D�X�V�V�L���O�D���)�U�D�Q�F�H3.  

Lenz Jean-François (2011) fait une analyse de la société haïtienne qui peut aider à la 
compréhension de ces départs massifs. Cet auteur qui articule le mépris subi par Haïti de la 
�S�D�U�W���G�H���O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W���D�X���P�p�S�U�L�V���T�X�H���O�¶�(�W�D�W���K�D�w�W�L�H�Q���D���W�R�X�M�R�X�U�V���U�p�V�H�U�Y�p���j���V�R�Q���S�H�X�S�O�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���D�L�Q�V�L���F�H��

                                                             
2 En 2000, Haiti comptait 1,5 à 2 millions de personnes dans la diaspora, selon PNUD. 
3 Berthony Pierre-Louis (2004) se réfère à Roger Bastide (1974), Claude Guillon (1994), Kerns Fleurimond 
(2003) pour essayer de mettre un chiffre sur la population haïtienne en France. Kerns Fleurimond (2003) avance 
le chiffre de soixante mille dans son estimation de la communauté haïtienne en France en 2002, alors que la RFI 
avance le chiffre de trente mille en cette même année 2002. Cette contradiction est la preuve de la difficulté à 
trouver des d�R�Q�Q�p�H�V���I�L�D�E�O�H�V���V�X�U���F�H�W�W�H���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���T�X�L�����G�¶�D�S�U�q�V���3�L�H�U�U�H-�/�R�X�L�V�����������������V�X�V�F�L�W�H���W�U�q�V���S�H�X���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���W�D�Q�W���G�X��
côté des chercheurs que de celui des autorités. Une étude de Migrinter/CNRS (2006) estime à quinze-mille-six-
cent-soixante-six (15 666) la population haïtienne en 1999, avec 53 % de femmes, et souligne une migration 
socio-genrée marquée par une nette surreprésentation des femmes employées.  
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pays : « �(�Q�� �U�p�D�O�L�W�p���� �F�¶�H�V�W�� �W�R�X�W�� �X�Q�� �V�\�V�W�q�P�H�� �G�¶�D�S�D�U�W�K�H�L�G�� �V�R�F�L�D�O�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �L�Q�V�W�L�W�X�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��
société qui a réinventé la liberté et redéfini à travers sa révolution anti-esclavagiste le 
concept de droits humains ». (p. 37). �/�¶�D�X�W�H�X�U �G�L�W�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �K�D�w�W�L�H�Q�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�Q�W�L�S�R�S�X�O�D�L�U�H����
répressif, �Q�p�R�F�R�O�R�Q�L�D�O�����U�D�F�L�V�W�H�����H�W���V�H�[�L�V�W�H�����2�Q���S�H�X�W���G�L�U�H���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���S�D�\�V�� �© pauvre », avec 
de faibles moyens économiques, mais cela ne justifie pas la mauvaise gestion et le mépris 
social marquant notamment la vie de la population paysanne ou des quartiers pauvres urbains. 
�&�H�V���P�L�O�L�H�X�[���V�R�Q�W���W�R�X�F�K�p�V���S�D�U���O�H���P�D�Q�T�X�H���G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���H�W���G�H���V�H�U�Y�L�F�H�V���V�R�F�Laux de base. Si la 
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�V�� �G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�� �D�� �H�Q�W�U�D�v�Q�p�� �O�D��
privatisation dans les pays du Sud4, en Haïti il y avait très peu de secteurs à privatiser. Le 
�V�H�F�W�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F�� �p�W�D�L�W�� �S�H�X�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �W�D�Q�W�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V�� �T�X�H�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�V���� �/�¶�(�W�D�W�� �D��
�O�R�Q�J�W�H�P�S�V���O�D�L�V�V�p���O�H�V���H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�H�V���2�1�*���V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�X���V�R�F�L�D�O�����/�H �F�D�V���G�¶�+�D�w�W�L���L�O�O�X�V�W�U�H��
le fait que le �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�D�L�U�H�� �V�R�Q�W�� �P�D�U�T�X�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V��
Nord/Sud (Hours, 1998). Sassen (2010) �F�U�L�W�L�T�X�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �1�R�U�G�� �J�O�R�E�D�O�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�S�D�\�V�� �G�X�� �6�X�G�� �T�X�L���� �V�H�O�R�Q�� �6�R�Z�� �������������� �V�R�Q�W�� �V�R�X�P�L�V�� �D�X�[�� �G�L�N�W�D�W�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �H�W�� �G�H�V��
�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �L�Q�V�F�U�L�U�H�� �F�H�W�W�H�� �© ONGisation du 
social » en Haïti. En plus, l�H�V�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �T�X�L���� �U�H�S�U�R�F�K�D�Q�W�� �j�� �O�¶�(�W�D�W�� �K�Dïtien sa 
mauvaise gouvernance, ont pendant plusieurs années préféré financer la « société civile », les 
�2�1�*�� �H�W�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� ���2�,������ �(�W�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �O�¶�(�W�D�W�� �K�D�w�W�L�H�Q�� �V�¶�H�V�W��
toujours déresponsabilisé de la charge de la reproduction sociale. Le marché du travail a ainsi 
été ONGisé et marqué par les rapports sociaux de sexe, de classe et de race, et Nord/Sud. 
�3�R�X�U�W�D�Q�W�����O�H�V���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V���G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V���O�H���G�p�Y�Hloppement ont donné du travail 
à nombre de femmes, y compris des paysannes pauvres. Mais les problèmes sociaux ont 
�F�R�Q�W�L�Q�X�p���j���P�D�U�T�X�H�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���R�•���H�Q���U�D�L�V�R�Q���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�V��
�G�¶�H�P�S�O�R�L���� �O�H���V�R�X�V-emploi est massif. Selon le PN�8�'���H�W���O�¶�,�+�6�,�����O�H���W�D�X�[���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
haïtiennes était le plus élevé de la Caraïbe �H�W���G�H���O�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���/�D�W�L�Q�H���Y�H�U�V�������������� Pour 2014, la 
�%�D�Q�T�X�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �O�¶�H�V�W�L�P�H�� �j�������������F�H���T�X�L���H�V�W���S�O�X�V�� �p�O�p�Y�p���T�X�H�� �O�D�� �P�R�\�H�Q�Q�H���G�D�Q�V�� �O�D���U�p�J�L�R�Q�����0ais 
�O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �V�R�X�W�H�Q�X�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �H�I�I�R�U�W�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O���� �$�� �F�D�X�V�H�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H��
�O�¶�e�W�D�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�U�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H��
structures publiques de prise en charge de la petite enfance, de la vieillesse et du handicap. La 
crise �G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���H�V�W���D�L�Q�V�L���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�����H�W���Q�R�P�E�U�H���G�H���I�H�P�P�H�V���V�H���Y�R�L�H�Q�W���R�E�O�L�J�p�H�V���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�H�X�U��
survie en intégrant de préférence le secteur informel. Au cours de ces trois dernières 
décennies, la crise économique et financière, ajoutée à une crise de la dette (Etienne, 1997 ; 
Del Castillo, 2003), les soubresauts politiques ont eu des conséquences néfastes. Jean-
�)�U�D�Q�o�R�L�V�� �������������� �F�R�Q�V�W�D�W�H�� �T�X�H�� �G�H�� ���������� �j�� ������������ �+�D�w�W�L�� �D�� �F�R�Q�Q�X�� ������ �S�U�p�V�L�G�H�Q�F�H�V���� ���� �F�R�X�S�V�� �G�¶�(�W�D�W����
�S�O�X�V���G�¶�X�Q�H���G�L�]�D�L�Q�H���G�H���P�D�V�V�D�F�U�H�V���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���S�R�O�L�W�L�T�X�H�����G�H�X�[���L�Q�W�Hrventions de forces étrangères, 
un embargo commercial et militaire, des périodes de répressions, et la dégradation de la 
situation économique. �,�O���D�M�R�X�W�H���T�X�¶�+�D�w�W�L���H�V�W���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W���X�Q���© drame humain » où se révèlent les 
�V�R�X�I�I�U�D�Q�F�H�V�� �H�W�� �O�D�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �(�W�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �G�p�P�R�Q�W�U�p�� �)�D�O�T�X�H�W��
�������������� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �F�D�V�� �P�H�[�L�F�D�L�Q���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�U�S�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �S�D�U�� �O�H�V��
violences physiques et sexuelles qui accompagnent les violences économiques que les crises 
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W���� 

Plusieurs auteures comme Razavi (2002) critiquent cette idée répandue qui présente la 
mondialisation comme étant bénéfique particulièrement pour les femmes du Sud. Baden et 

                                                             
4 Klein et Tokman (in Del Castillo, 2003) présentent 4 caractéristiques des transformations du marché du travail 
en Amérique Latine dans les années 90 �����O�D���S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q�����O�D���W�H�U�W�L�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�����O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����H�W���O�D���S�U�p�F�D�U�L�V�D�W�L�R�Q���� 



26 
 

�0�L�O�Z�D�U�G�� �������������� �I�R�Q�W�� �p�W�D�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�X�Y�U�H�W�p�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�D 
mondialisation néolibérale. Les femmes qui représentent 52% de la population, restent 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �F�R�P�P�H�� �D�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �Y�L�F�W�L�P�H�V�� �G�H�� �O�D�� �G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�D�Q�V��
cette population haïtienne. Les femmes sont utilisées pour pallier les conséquences 
désastreuses du modèle économique haïtien. �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
comme palliatif qui a porté Anglade (1986)5, dans son analyse du travail des femmes en Haïti, 
à présenter « le contrat des sexes » fondé sur la division sexuelle du travail comme le contrat 
�V�R�F�L�D�O���H�Q���+�D�w�W�L�����/�H�V���I�H�P�P�H�V���V�H���F�K�D�U�J�H�Q�W���D�L�Q�V�L���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���V�X�U�Y�L�H���G�H���W�R�X�W�H���O�H�X�U���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�����H�W��
les plus pauvres sont ainsi instrumentalisées par les institutions internationales dans les 
politiques de luttes contre la pauvreté (Bisilliat, 2003 ; Mestrum, 2003). En Haïti, elles se 
suresponsabilisent au travail (Tardif, 1991) dans des conditions critiques. Ces mauvaises 
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���P�p�U�L�W�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���D�Q�D�O�\�V�p�H�V���H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�L���P�D�U�T�X�H���O�H��
travail des femmes du Sud par la flexibilisation, pa�U�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�H�O, et par 
�O�¶�p�U�R�V�L�R�Q�� �G�X�� �G�U�R�L�W�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�V���� �(�W�� �F�R�P�P�H�� �D�X�� �1�R�U�G���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �R�E�V�H�U�Y�H�U�� �D�X�� �6�X�G�� �X�Q��
renforcement des divisions sociales du travail, comme le signalent Hirata et Le Douaré 
(2002).  

Face à la précarisation et à leur suresponsabilisation dans les démarches de survie, elles 
définissent ce que Sassen (2006, 2010) appellent des circuits alternatifs de survie comme des 
�F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �T�X�H���� �H�Q�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �j�� �7�D�E�H�W�� �������������� �������������� �R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�¶échange 
économico-�V�H�[�X�H�O�����&�H�W�W�H���I�R�U�P�H���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H���D���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���p�W�p���D�Q�D�O�\�V�p�H���S�D�U���-�H�D�Q-François chez les 
jeunes filles du Bel-air, quartier populaire de Port-au-Prince. La pauvreté marque grandement 
la sexualité des filles dans les familles pauvres (Joseph, 2006). Elles deviennent vite mères et, 
comme on le verra dans le parcours des narratrices, cela marque grandement le travail des 
�I�H�P�P�H�V�����(�W���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���G�D�Q�V�� �O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���G�p�P�D�U�F�K�H�V���G�H���V�X�U�Y�L�H���T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���L�Q�W�p�J�U�H�U���O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q��
interne et internationale des femmes, même si dans le cas de la migration internationale 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�����F�H���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���O�H�V���S�O�X�V���S�D�X�Y�U�H�V���R�X���O�H�V���S�O�X�V���S�U�p�F�D�L�U�H�V���T�X�L���S�D�U�W�H�Q�W�����/�¶�e�W�D�W��
haïtien force ainsi les femmes à migrer, pour assurer leur survie, celle de leur famille nucléaire 
ou élargie, et aussi celle de toute la nation comme on peut le signaler en référence à Sassen 
(2010). Haïti devient ainsi un exportateur illicite de main-�G�¶�°�X�Y�U�H���� 

Toutefois, le fait que cette recherche porte sur la migration vers les pays du Nord ne signifie 
pas que cette forme de migration soit plus répandue en Haïti. Haïti reste un pays très pauvre, 
�S�O�X�V���G�p�P�X�Q�L���T�X�H���E�L�H�Q���G�H�V���S�D�\�V���G�X���6�X�G�����/�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���Q�¶�K�p�V�L�W�H���G�R�Q�F���S�D�V���j���P�L�J�U�H�U���Y�H�U�V���O�H�V���S�D�\�V��
du Sud voisins, et en premier lieu vers la République Dominicaine en traversant la frontière. 
Les rapports sociaux marquent aussi la vie de ces migrantEs, ce qui porte à parler de 
confrontations Sud/Sud, entre la république voisine et Haïti méprisée et exploitée. Les 
relations entre ces deux pays ont été étudiées par plusieurs chercheurs comme Alexandre 
(2013) ou Thomas (2003). La situation des migrantes dans ce pays est régulièrement 
condamnée par des organisations, comme le GARR ���*�U�R�X�S�H�� �G�¶�$�S�S�X�L�� �D�X�[�� �5�D�S�D�W�U�L�p�V�� �H�W��
Réfugiés) et la fondation Sant-Pont qui dénoncent les violences sexistes exercées sur les 
femmes, y compris la violence économique qui les gardent dans le service domestique.  

                                                             
5 �3�R�X�U���$�Q�J�O�D�G�H�������������������F�H�V���I�H�P�P�H�V���T�X�L���U�H�V�W�H�Q�W���O�H�V���J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���G�H���O�D���Y�L�H���H�W���G�H���O�D���V�X�U�Y�L�H���G�H���O�¶�p�F�U�D�V�D�Q�W�H���P�D�M�R�U�L�W�p��
des démunis, sont dominées �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �P�D�U�F�K�D�Q�G���� �(�O�O�H�� �p�Y�R�T�X�H�� �T�X�¶�X�Q��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�H�U�D�L�W���O�D���V�R�F�L�p�W�p���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���W�R�X�W�H���H�Q�W�L�q�U�H�����H�W���F�R�Q�F�O�X�W���T�X�¶�X�Q���W�H�O��
�F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �F�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W�� �V�H�U�D�L�W�� �O�¶�L�Q�G�L�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�O�W�H�U�Qative proprement haïtienne du développement. 
Elle lutte ainsi pour une économie politique du travail féminin en Haiti. 
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En plus, à côté de ces migrations vers les pays étrangers, la survie en Haïti est aussi assurée 
par la migration des paysannes vers les villes de province et principalement vers la capitale, 
Port-au-Prince. Dans sa thèse où elle analyse également la migration internationale Moujoud 
(2007) explique la migration interne par plusieurs facteurs comme le renforcement des 
inégalités sociales et du fossé �H�Q�W�U�H�� �O�¶�X�U�E�D�L�Q�� �H�W�� �O�H�� �U�X�U�D�O���� �(�O�O�H�� �U�D�S�S�H�O�O�H�� �D�O�R�U�V�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H��
Mernissi (1981) sur ce fossé que �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�� �O�D�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�� �X�U�E�D�L�Q���U�X�U�D�O (Joseph, 2013). 
�&�H�W�W�H���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���j���D�Q�D�O�\�V�H�U���F�D�U���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H�����L�O���H�[�L�V�W�H���X�Q�H���S�D�X�Y�U�H�W�p���T�X�L��
touche particulièrement les populations paysannes, surtout celles qui sont sans terres (Baden 
�H�W�� �0�L�O�Z�D�U�G���� �������������� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �W�U�q�V�� �P�D�U�T�X�p�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �S�D�X�Y�U�H�W�p�� �H�W�� �O�¶�D�Q�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�P�H��
���5�D�]�D�Y�L�������������������'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�+�D�w�W�L�����F�H���I�R�V�V�p���H�V�W���J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���G�D�Q�V��la plupart des  
ouvrages sur la population haïtienne, par des auteurs comme Bernardin (1993). La 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�U�L�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�� �D�� �D�X�V�V�L�� �p�W�p�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �G�H�X�[�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �R�•���O�¶on peut aussi 
entrevoir la situation particulière des femmes haïtiennes : celle de Bastien (1951) et celle de 
Moral (1961). Barthélemy (1989) analyse la constructi�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�U�L�H�� �T�X�¶�L�O��
appelle le « pays en dehors ». Il critique la distanciation hostile érigée entre cette masse 
paysanne et « �O�¶�p�O�L�W�H » haïtienne, opposit�L�R�Q���D�Q�D�O�\�V�p�H���D�X�V�V�L���S�D�U���0�D�U�F�H�O���G�¶�$�Q�V�����������������T�X�L���P�H�W���O�D��
question agraire au centre du fossé entre ville et campagne. Le rural est méprisé par les élites 
économique, sociale, politique et urbaine. Et la population paysanne est soit exploitée, soit 
ignorée. Pe�Q�G�D�Q�W���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���� �O�D�� �Y�L�O�O�H���D�� �F�R�P�S�W�p���V�X�U���V�H�V���G�H�Q�U�p�H�V���S�R�X�U���V�X�E�V�L�V�W�H�U���D�O�R�U�V���T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H��
�S�D�U�W�D�J�H�� �S�D�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �U�X�U�D�O�� �O�H�V�� �U�H�F�H�W�W�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �j�� �O�D��
population. Les femmes paysannes sont prises dans cette confrontation urbain/rural 
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���R�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���F�R�P�S�W�p���G�D�Q�V�� �O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���� �$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����H�Q�F�R�U�H�����G�D�Q�V�� �E�L�H�Q��
�G�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �6�X�G���� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �O�L�P�L�W�p�� �j�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �H�W�� �D�X�[��
ressources productives (Madunagu, 2002). En plus, elles ont toujours été exploitées dans la 
migration vers la capitale où on leur a réservé la place de domestique (Anglade, 1986, Gilbert, 
2001). Cette place a été analysée depuis bien longtemps par des auteurs comme Lhérisson 
(1906) dans Zoune chez sa ninnaine. Mis à part quelques documents de fiction comme ce 
�U�R�P�D�Q���G�H���/�K�p�U�L�V�V�R�Q���R�X���G�D�Q�V���O�H�V���°�X�Y�U�H�V���D�U�W�L�V�W�L�T�X�H�V���R�•���H�O�O�H�V���V�R�Q�W��souvent présentées de manière 
exotique, les femmes paysannes haïtiennes restent largement invisibilisées. On parle rarement 
�G�¶�H�O�O�H�V�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V��agricoles, et surtout on oublie complètement leur travail 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���J�U�D�W�X�L�W�����2�Q���S�H�X�W���S�D�U�O�H�U���G�¶�X�Q�H���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���S�D�\�V�D�Q en références aus 
analyses de Sylvain-Bouchereau (1957) et �G�¶Anglade (1986). Dans ma recherche, cette 
division sexuelle d�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�H�U�D�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�L�O�L�H�U�V�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q��
�X�U�E�D�L�Q���U�X�U�D�O���� �(�O�O�H�� �V�H�U�D�� �D�O�R�U�V�� �D�Q�D�O�\�V�p�H�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q��
nationale du travail. Ces divisions expliquent à la fois le travail des femmes dans le milieu 
paysan mais aussi leur service domestique dans le cadre de la migration interne vers la 
capitale6. Cette migration interne sera analysée dans son rôle dans la construction de la 
�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�V�� �F�L�W�D�G�L�Q�H�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�¶�H�V�W�� �J�U�k�F�H�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�Pestique de ces 
paysannes que les femmes de la capitale peuvent se construire au travail et ainsi accéder à la 
migration internationale.  

Les femmes �± citadines ici �± partent, même si en Haïti les hommes restent plus nombreux 
dans la migration internationale qui, en effet, représente un coût que la majorité de la 
                                                             
6 �1�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �H�W�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �H�Q�W�U�H�W�H�Q�D�L�W�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �p�W�X�G�L�p�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V��
européennes par des auteures comme Valérie Piette (2001) et Antoinette Fauve-Chamoux (2001) par exemple. 
�$�Y�D�Q�W���G�¶�r�W�U�H���U�H�P�S�O�D�F�p�H�V���S�D�U���G�H�V���I�H�P�P�H�V���P�L�J�U�D�Q�W�H�V���G�X���6�X�G�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���G�X���1�R�U�G���T�X�L���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�D�L�H�Q�W���O�H��
service domestique dans les villes du Nord. 
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population ne peut assumer. Leur migration reste ainsi moins répandue que celle des hommes 
�P�r�P�H���V�L���R�Q���S�H�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�D�U�W�H�Q�W���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V7. Elles partent clandestinement ou avec 
un visa, En tant que touristes ou dans le cadre du regroupement familial, parfois par la 
migration dite qualifiée notamment vers le Canada. Mais indépendamment de leur forme de 
migration, elles deviennent le plus souvent des travailleuses domestiques au Nord. Federici 
���������������T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H���O�H�V���S�U�R�J�U�D�P�P�H�V���G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���V�W�U�X�F�W�X�U�H�O���D�X���6�X�G���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���F�H���T�X�¶�H�O�O�H��
appelle un « apartheid global », critique la place des femmes du sud en tant que main-�G�¶�°�X�Y�U�H��
pour le Nord, de même que la place des mères du Sud comme productrices de main-�G�¶�°�X�Y�U�H��
�E�R�Q�� �P�D�U�F�K�p���S�R�X�U�� �O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W�����(�O�O�H���G�p�F�O�D�U�H : « �/�D���S�U�H�P�L�q�U�H���F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���G�H���O�¶�D�S�S�D�X�Y�U�L�V�V�H�P�H�Q�W��
auquel la libéralisation économique a condamné le prolétariat du tiers-monde a été dans les 
fai�W�V���O�H���G�p�P�D�U�U�D�J�H���G�¶�X�Q �Y�D�V�W�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���P�L�J�U�D�W�R�L�U�H���G�X���µ�6�X�G�¶���Y�H�U�V���O�H���µ�1�R�U�G�¶ » (p.47). 

La migration de la population haïtienne vers la France a été analysée dans certains ouvrages 
comme celui de Fleurimond (2003), ou dans les thèses de doctorat de Béchacq (2010) ou de 
Pierre-Louis (2011). Mais rares sont les textes ou travaux universitaires ayant pris en compte 
la place particulière des femmes dans cette population migrante. Ici, on ne peut citer que la 
thèse de Laëthier (2007) qui ne concerne que la migration vers les DOM-TOM. Dans ma 
recherche qui touche à la fois la population haïtienne en France et en Haïti, à la fois la 
migration interne et la migration internationale, les rapports sociaux seront analysés dans leur 
expression à la fois en Haïti et en France. Jean-François (2011), en se référant aussi à 
Barthélemy (1996), écrit : « �,�O�� �H�[�L�V�W�H�U�D�L�W�� �X�Q�� �S�D�U�D�O�O�p�O�L�V�P�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�L�Q�M�X�V�W�L�F�H�� �H�W�� �O�D��
�Y�L�R�O�H�Q�F�H���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p���L�Q�W�H�U�Q�H�V���j���O�D���V�R�F�L�p�W�p���H�W���O�H���F�D�U�D�F�W�q�U�H���W�R�X�W���D�X�V�V�L���L�Q�M�X�V�W�H��
et violent des �U�D�S�S�R�U�W�V���H�[�L�V�W�D�Q�W���H�Q�W�U�H���O�D���Q�D�W�L�R�Q���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���H�W���O�¶�2�F�F�L�G�H�Q�W » (p. 22). Les violences 
�S�R�U�W�H�Q�W���O�H�V���I�H�P�P�H�V���j���S�D�U�W�L�U�����F�H���T�X�L���Q�H���V�L�J�Q�L�I�L�H�Q�W���S�D�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���V�X�E�L�U�R�Q�W���S�D�V���G�H���Y�L�R�O�H�Q�F�H���G�D�Q�V��
la migration vers la France. Moujoud (2008) invite à ne pas homogénéiser les sociétés de 
�G�p�S�D�U�W���H�W���G�¶�D�U�U�L�Y�p�H����et �j�� �Q�H���S�D�V�� �O�H�V���R�S�S�R�V�H�U�����(�W���V�L�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���S�R�U�W�H�� �O�H�V��
�I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���j���p�P�L�J�U�H�U�����F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���X�Q�H���D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���T�X�L���U�H�Q�G�U�D���O�H�X�U��
travail « nécessaire » en France. La migration de ces femmes haïtiennes rentre dans le cadre 
de « la mondialisation de la migration ».  

Mondialisation 8 et migration  
Plusieurs auteurEs9 en 2010 analysent « Le sexe de la mondialisation ». Ces auteurEs 
regardent alors la place des rapports sociaux dans la division du travail désormais mondialisé. 
Il-elle-s présentent ainsi les grandes tendances de la mondialisation néolibérale comme 
�O�¶�D�E�V�Hnce de contrôle gouvernemental, �O�¶�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�[���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �p�W�U�D�Q�J�H�U�V���� �O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H��
des économies nationales, la dérégulation du marché associée à la concurrence globale. Tout 
cela transforme le monde du travail car la production et la reproduction sont désormais 
mondialisées et divisées par les rapports sociaux croisés. Comme le précise Sassen (2010), ce 
marché globalisé appauvrit les travailleur-euse-�V�� �H�W�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶inégalités 
entre eux-�H�O�O�H�V���� �/�¶�D�F�F�U�R�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �L�Q�p�J�D�O�L�W�p�V�� �Q�H���W�R�X�F�Ke pas uniquement les personnes mais 
aussi les pays. Emergent aussi de nouveaux circuits globaux du travail (Sassen, 2010). Le 

                                                             
7 Les femmes représentent par exemple un peu plus de 35% des HaïtienNEs installées en République 
Dominicaine 
8 �'�D�Q�V�� �F�H�� �W�H�[�W�H���� �Q�R�X�V�� �U�H�S�U�H�Q�R�Q�V�� �O�H�� �W�H�U�P�H�� �G�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �D�G�P�H�W�W�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W��
« fourre-tout », comme le critique Jeanne Bisilliat (2003) qui utilise plutôt la notion de globalisation.  
9 Sous la direction de Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Brahim Labari, Nicky Le Feuvre, Fatou 
Sow (2010). 
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marché qui est aussi divisé en fonction des rapports sociaux connaît aussi une vraie 
polarisation qui fait accroître les inégalité�V���V�R�F�L�D�O�H�V�����/�D���P�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�P�S�O�R�L���G�H�V���I�H�P�P�H�V��
accompagne ainsi la flexibilisation et la précarisation (Hirata et Le Douaré, 2002)10. Les 
femmes intègrent massivement ce marché, ce qui porte à croire que la mondialisation est 
bénéfique pour les femmes. Mais le travail des femmes est aussi utilisé, non dans le but de les 
�D�L�G�H�U�� �j�� �V�¶�p�P�D�Q�F�L�S�H�U���� �P�D�L�V���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�Q�W���7�D�\�O�R�U�� �������������� �H�W���(�O�V�R�Q�� �������������� �S�R�X�U�� �J�D�U�D�Q�W�L�U��
�O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �F�R�P�S�p�W�L�W�L�I�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �H�W�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �F�R�P�S�D�U�D�W�L�I�� �G�H�V�� �S�D�\�V���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�R�Q�F�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �F�H��
con�W�H�[�W�H���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����F�R�P�P�H���G�D�Q�V���F�H�O�O�H���G�H���O�H�X�U���P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� 

�'�¶�D�E�R�U�G���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�L�J�U�H�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H���� �&�H�W�W�H��
mondialisation qui intensifie la circulation du capital fait aussi migrer les personnes (Lautier, 
2006), malgré la restriction à la liberté de circuler. Cette intensification des migrations porte à 
parler de la mondialisation de la migration. Mais cette mondialisation de la migration 
accompagne aussi une féminisation des migrations. Morocvasic (1984) visibilise la présence 
des femmes dans la migration. Elle est ainsi considérée comme la pionnière des études 
francophones sur la migration des femmes. Aux Etats-Unis, des études comme celle de 
Gabaccia (1994) montrent la particularité de la migration des femmes. Il faut attendre les 
années 1990 en Suisse, avec les travaux de Rosita Fibbi et de Simone Prodolliet pour analyser 
cette situation particulière. Et de plus en plus, on ose utiliser le concept de « féminisation des 
migrations ». Morocvasic (2008), tout en critiquant ce concept, note quand même une 
présence accrue des femmes dans les flux migratoires. Les femmes immigrées subissent 
grandement le prix des transformations amenées par la mondialisation néolibérale, et �O�¶�D�X�W�H�X�U�H 
montre �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �P�L�J�Uent pour échapper à des conditions insupportables souvent liées au 
�S�D�W�U�L�D�U�F�D�W���� �(�O�O�H�� �H�Q�� �G�p�G�X�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �J�H�Q�U�H�� �H�V�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V���� �0�D�L�V��elle réfute la thèse 
évolutionniste qui porte à croire que la migration est toujours favorable aux femmes. Catarino 
et Morocvasic (2005) appellent à ne pas cacher sous la prise en compte des démarches 
�G�¶agency11 des migrantes les facteurs structurels qui influent sur leur migration. Ces facteurs 
�V�W�U�X�F�W�X�U�H�O�V���F�R�P�P�H���O�D���F�U�L�P�L�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���V�¶�D�M�R�Xtent aux rapports 
�V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H���S�R�X�U���S�U�R�G�X�L�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���H�W���O�¶�L�Q�p�J�D�O�L�W�p����Benelli et al. 2007). Moujoud (2007, 
2008), critique elle aussi la vision évolutionniste qui présente la migration comme un passage 
�Q�D�W�X�U�H�O�� �G�¶�X�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �D�U�F�K�D�w�T�X�H�� �R�X�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �Y�p�F�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �j�� �X�Q�H��
�p�P�D�Q�F�L�S�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�����(�O�O�H���G�p�F�O�D�U�H���T�X�H��ce phénomène ne garantit nullement 
aux femmes une amélioration de leur statut ou la fin des dominations de sexe, de classe ou de 
race. Et si les sociétés �G�H���G�p�S�D�U�W���S�R�X�V�V�H�Q�W���F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���j�� �O�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �L�O�� �I�D�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���T�X�H����
dans le cadre de la mondialisation néolibérale, il existe une vraie demande à laquelle vient 
�U�p�S�R�Q�G�U�H�� �O�D�� �I�R�U�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �6�X�G���� �$�X�� �1�R�U�G���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �F�U�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
(Benería, 2010).  

La crise de la reproduction au Nord  
Sassen (2010) explique que les migrations de travail représentent une réaction micro-
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �D�X�[�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �J�O�R�E�D�X�[�� �G�H�� �U�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�D�\�V�� �G�¶�p�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�W��
                                                             
10 Le 8 mars 2008, la Coordination Française Marche mondiale des femmes explique que les inégalités 
�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V�� �H�W���K�R�P�P�H�V���V�¶�D�J�J�U�D�Y�H�Q�W�����/�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �G�L�W-elle, représentent, en France, 80 % 
des salariés pauvres, 57 % des chômeurs et chômeuses non indemniséEs inscritEs  �j���O�¶�$�1�3�(���������������G�H�V���H�P�S�O�R�L�V  
a temps partiel (la plupart imposés et avec des horaires flexibles) et 60 % des emplois aidés ou en CDD.  
11 �0�R�]�q�U�H�����������������G�p�I�H�Q�G���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�H�V���G�p�P�D�U�F�K�H�V���G�¶agency des travailleuses migrantes qui 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W�� �X�Q�H�� �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�D�J�L�U���� �V�R�Q�W�� �S�R�U�W�H�X�V�H�V�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�W�� �G�H��désir, ce qui les transforme en de 
véritables « �H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U�H�V���G�¶�H�O�O�H�V-mêmes ».  
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�G�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �,�O�� �H�[�L�V�W�H�� �D�X�� �1�R�U�G�� �X�Q�H demande de main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H12. Et ce besoin 
�T�X�L���V�¶�D�F�F�U�R�v�W���G�D�Q�V���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�U�q�V���Q�R�X�Y�H�D�X�����(�O�O�H��explique la migration de certaines 
femmes noires dans la Grande-�%�U�H�W�D�J�Q�H�� �G�¶�D�S�U�q�V�� �O�D�� �6�H�F�R�Q�G�H�� �*�X�H�U�U�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H selon Carby 
(2008).  

En effet, la mondialisation produit la diminution des recettes fiscales (Elson, 2010), engendre 
des coupes budgétaires qui détruisent les politiques protectrices (Taylor, 2010). Ce 
�G�p�J�D�J�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�H�O�� �R�X���W�R�W�D�O�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W���S�U�R�G�X�L�W���X�Q�H�� �S�U�L�Y�D�W�L�V�D�W�L�R�Q��des secteurs productifs (Sow, 
2010) et celle de la survie individuelle et familiale (�%�H�Q�H�U�t�D���� �������������� �/�¶�(�W�D�W���G�p�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�V�p��
dans la prise en charge de la reproduction sociale renvoie cette responsabilité aux individus et 
aux familles. Cela influe à la fois sur la migration des femmes du Sud et sur le travail des 
femmes du Nord. En effet, ce sont les femmes du Nord qui vont pallier cette absence de 
�O�¶�e�W�D�W���� �H�Q�� �D�V�V�X�P�D�Q�W�� �j�� �H�O�O�H�V�� �V�H�X�O�H�V�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�U�L�F�H�V�� �R�X�� �H�Q�� �H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�Q�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O��
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �&�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �O�D�� �U�L�J�L�G�L�W�p��de la division sexuelle du travail expliquée plus 
haut. Cette division du travail est renforcée dans la mondialisation (Lautier 2006, Elson, 
2010). Les migrantes du Sud remplacent aussi les hommes du Nord (Joseph, 2011), ce qui 
replace encore une fois la d�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �F�U�L�V�H�� �G�H�� �O�D��
�U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �(�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V���� �V�L�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�P�H�W�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V��
�O�¶�H�P�S�O�R�L�����H�O�O�H���F�R�Q�V�R�O�L�G�H���D�X�V�V�L���O�H���V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���K�R�P�P�H�V���G�D�Q�V���O�¶�H�P�S�O�R�L�� Cette division 
�G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�D�U�W�L�F�Xle aussi à ses autres divisions (sociale, ethnique et internationale), pour 
produire une pénurie de main-�G�¶�°�X�Y�U�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���D�X���1�R�U�G���H�W���V�R�Q���F�R�U�R�O�O�D�L�U�H�����O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��
des migrantes du Sud dans le service domestique. Cette externalisation est fondamentale dans 
la crise de la reproduction car si la division sexuelle du travail se rigidifie, les femmes 
continuent à intégrer massivement le marché du travail salarié.  

Pourtant, cette mondialisation a des conséquences genrées sur le travail. Les femmes sont 
incitées à travailler pour satisfaire les besoins du marché13. Talahite (2010), rappelle que cette 
�P�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �Q�¶�H�P�S�r�F�K�H�� �T�X�H��la participation des femmes au marché du travail 
reste plus faible que �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�F�K�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H��
chômage. Giampino (2000) souligne que cette grande implication des femmes sur le marché 
�V�H���I�D�L�W���P�D�O�J�U�p���O�H���F�K�{�P�D�J�H�����O�D���S�p�Q�X�U�L�H���G�H�V���P�R�G�H�V���G�H���J�D�U�G�H�����O�H���S�H�X���G�¶�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���S�D�U�W�D�J�H��
des tâches domestiques et les inégalités persistantes des conditions de travail et de salaire que 
subissent les femmes. Elson (2010) critique particulièrement le fait que la mondialisation 
�D�W�W�L�U�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �V�D�Q�V�� �S�R�X�V�V�H�U�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �Y�H�U�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�Rmestique. Les 
familles du Nord qui -il faut le préciser- étaient des « maisons sans époux », deviennent ainsi 
ce que Sassen (2010) appelle des « maisons sans épouses ». Ces « ménages professionnels 
�V�D�Q�V�� �³�p�S�R�X�V�H�´ » (et sans époux, doit-on ajouter), constituent pour elle une partie de 
�O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �J�O�R�E�D�O�H�V���� �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�F�F�H�Q�W�X�H�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V��
�G�¶arbitrage entre le travail domestique et le travail rémunéré. Et il est un fait que, dans 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�����F�¶�Hst surtout pour la prise en charge de la personne que 
les femmes, au Nord, recourent à une main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �/�H��care reste ainsi 
particulier dans la mondialisation du travail reproductif.  

                                                             
12 Voir sur cet aspect Mozère (2010), Benería (2010), Devi, Isaksen et Hochschild (2010) 
13 Voir à ce propos Lautier (2006), Elson (2010) ou Taylor (2010). L�¶�2�&�'�(���I�L�[�D�L�W���S�R�X�U�������������X�Q���W�D�X�[���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H��
de de 60% de femmes au niveau du travail salarié dans les pays membres.  
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La crise de la reproduction qui aussi appelée « crise du care » par Devi, Isaksen et 
Hochschild (2010), explique que la mondialisation du travail domestique soit aussi qualifiée 
de « mondialisation du care ». Benería (2010) explique cette crise du care par la 
« nucléarisation » accrue des familles. Carby (2008) souligne comment la famille nucléaire 
perd la solidarité que peut offrir la famille élargie. Benería (2010) comme Ito (2010) analyse 
�D�X�V�V�L�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�X�� �Y�L�H�L�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �F�U�L�V�H�� �G�X��care. En plus, il faut 
analyser dans cette crise la parti�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �F�H�� �W�\�S�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �*�O�H�Q�Q�� ��1992), 
comporte une dimension psychologique, un aspect émotionnel et relationnel non négligeable. 
Le travail domestique a été de plus en plus mécanisé, ce que des auteurs comme Giedion 
(1983) et Gelin (2006) analysent. Ce dernier insiste sur les limites de la mécanisation du 
domestique et du care �T�X�L���U�H�V�W�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H���W�U�q�V���S�H�X���U�R�E�R�W�L�V�D�E�O�H�����P�D�O�J�U�p���O�H�V���H�I�I�R�U�W�V���G�H��
la société nipponne notamment pour créer des robots humanoïdes chargés de répondre aux 
besoins de cette population vieillissante. Et de manière générale, la mécanisation du travail 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���D���V�H�V���O�L�P�L�W�H�V���F�D�U���V�L���H�O�O�H���F�K�D�Q�J�H���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�Wion de ce travail�����H�O�O�H���Q�¶�D�J�L�W���S�D�V���V�X�U���O�H�V��
divisions de ce travail. Elle peut même les reproduire par le déséq�X�L�O�L�E�U�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �F�U�p�H�U��
entre les femmes qui peuvent y avoir accès et les plus pauvres. Pourtant, comme le rappelle 
Giedon (1983), la mécanisation du domestique aux Etats-�8�Q�L�V���G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���D���D�X�V�V�L���p�W�p���S�H�Q�V�p�H��
�S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O dans ce service domestique de plus en plus 
critiqué par des féministes américaines comme Catherine Beecher (1841) et Christine 
�)�U�H�G�H�U�L�F�N�� �������������� �T�X�L�� �\�� �Y�R�\�D�L�H�Q�W�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�D�V�V�X�M�H�W�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�O�X�V��
discriminées14. En outre, la mécanisation, de manière générale est présentée comme pouvant 
�S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �G�X�� �1�R�U�G�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V�� �G�p�O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �T�X�H�� �S�U�R�Y�R�T�X�H�� �O�D��
mondialisation. Gelin (2006) rappelle ainsi une proposition faite aux industriels français en 
���������� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �D�L�Q�V�L : « Robotcalisez ! ». �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V�� �G�p�O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�V��
vers le Sud, donc de préserver les emplois au Nord. Evidemment, cette proposition paraît très 
peu adaptée au care qui finalement est peu robotisée/mécanisée et peu délocalisable. La non-
délocalisation donne ainsi au care���� �H�W�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �X�Q�� �V�W�D�W�X�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U��
dans la reproduction mondialisée. Car si dans cette mondialisation on délocalise 
considérablement une partie du travail productif du No�U�G���Y�H�U�V���O�H���6�X�G�����5�D�]�D�Y�L�����������������F�¶�H�V�W���O�D��
main-�G�¶�°�X�Y�U�H���G�X���6�X�G���T�X�L���H�V�W���G�p�O�R�F�D�O�L�V�p�H���S�R�X�U���U�p�S�R�Q�G�U�H���D�X�[���E�H�V�R�L�Q�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���G�X���1�R�U�G15.  

La délocalisation des femmes du Sud  
Dans cette nouvelle division internationale du travail qui accompagne la mondialisation 
néolibérale, la délocalisation du travail vers le Sud accompagne ainsi la délocalisation de la 
main-�G�¶�°�X�Y�U�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���Y�H�U�V���O�H���1�R�U�G�����&�¶�H�V�W���O�D���Q�R�X�Y�H�O�O�H���G�L�Y�L�V�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����/�D��
féminisation du travail prend un caractère transnational et les femmes du Sud sont 
�S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �G�p�S�O�D�F�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �D�S�S�H�O�O�H�� �X�Q�H���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �G�H�V��
soins, dite aussi internationalisation du care ou internationalisation du travail domestique. Le 
care �S�U�H�Q�G�� �D�L�Q�V�L�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Qationalisation du travail reproductif qui 

                                                             
14 �0�D�U�L�O�\�Q�� �:�D�U�L�Q�J�� �������������� �S�U�R�S�R�V�H�� �H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �O�¶�p�O�H�F�W�U�R�P�p�Q�D�J�H�U�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �P�R�\�H�Q�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�V��
�I�H�P�P�H�V���� �0�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �F�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �D�P�p�U�L�F�D�L�Q�H�V�� �T�X�L�� �F�U�L�W�L�T�X�D�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �R�Q�� �S�H�X�W��
voir que cette mécanisation a été pensée plus en référence à la vie de la femme américaine blanche de la classe 
�P�R�\�H�Q�Q�H�� �F�D�S�D�E�O�H�� �G�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�H�U�� �T�X�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�X�Y�U�Hs ou non-blanches qui finalement 
avaient probablement moins accès à ces outils domestiques.  
15 Selon Fauve-�&�K�D�P�R�X�[�� ���������������� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �p�W�D�L�W�� �R�F�F�X�S�p�� �S�D�U�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �L�V�V�X�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q��
Nord/Nord ou provenant des campagnes du Nord vers les villes�����/�¶�D�X�W�H�X�U�H���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H��
�G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���D�S�S�D�U�X�H�V���G�D�Q�V���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H���T�X�L���V�¶�D�V�V�R�F�L�H���j���O�D���P�R�E�L�O�L�W�p���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�X���7�L�H�U�V-monde 
�Y�H�U�V���O�H�V���Y�L�O�O�H�V���R�•���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�L�G�H���P�p�Q�D�J�q�U�H���H�V�W���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H�����G�L�W-elle.   
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�F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �D�O�R�U�V�� �O�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �S�O�X�V�� �J�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���� �&�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �S�O�D�F�H�U�� �O�D��
division internationale du travail reproductif (Salazar Parrenas, 2000)16���� �/�¶�X�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �O�H�V��
plus utilisés et les plus critiqués a été celui de la chaîne globale de care (Global care chain) 
développé notamment dans les recherches de Hochschild qui critique dans cette migration des 
�I�H�P�P�H�V���G�X���6�X�G���O�¶�H�[�W�R�U�V�L�R�Q���G�H���O�¶�D�P�R�X�U���G�X���6�X�G���S�D�U���O�H���1�R�U�G�����+�R�F�K�V�F�K�L�O�G������������������ 

Les Philippines (Mozère, 2007) et le Mexique (Falquet, 2010) exportent massivement de la 
main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�D�\�V�� �F�R�P�P�H��
�O�¶�(�V�S�D�J�Q�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�W�� �X�Q�H�� �L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� ���2�V�R����
�������������� �'�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �1�R�U�G���� �L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�¶�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�[�S�O�L�F�L�W�H�� �j�� �O�¶�L�P�P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �(�Q��
ce qui concerne la France, on peut considérer par exemple les mécanismes qui, à côté des 
« barbelés » qui gardent les migrantEs hors du territoire, confinent les femmes qui arrivent 
quand même à venir dans le secteur domestique. Plusieurs mécanismes les gardent en dehors 
du travail valorisé, ce qui a pour effet de les rendre disponibles pour le service domestique, 
�G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���R�•���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���S�D�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���T�X�D�V�L�P�H�Q�W���L�P�S�R�V�p�H��    

Federici (2002) analyse la nouvelle division internationale du travail et explique comment le 
grand bénéfice des pays du Nord dans la migration des femmes du Sud est la disponibilité 
�G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �)�D�O�T�X�H�W�� ���������������� �O�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V��
pauvres et racisées du Sud deviennent des « femmes de service » exploitées dans le service 
domestique et le service sexuel au Nord17. Ce confinement des femmes du Sud dans le service 
domestique est analysé dans son aspect historique par Sarti (2005) ou par Fauve-Chamoux 
(2001), et dans des contextes sociaux différents18. Sassen (2010) considère ces migrantes 
�F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V�� �G�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q����
Hochschild (1983, 2002) et Sassen (1996) parlent du besoin domestique au Nord comme une 
demande en main-�G�¶�°�X�Y�U�H���I�p�P�L�Q�L�Q�H���p�W�U�D�Q�J�q�U�H���Q�R�Q-�T�X�D�O�L�I�L�p�H�����2�U���L�O���I�D�X�W���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�L���F�¶�H�V�W���O�H��
travail qui est dévalorisé ou la main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �Q�R�Q�� �T�X�D�O�L�I�L�p�H���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�H�W�W�H�� �P�D�L�Q-
�G�¶�°�X�Y�U�H�� �Q�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �S�D�V�� �G�H�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���� �(�O�O�H��se voit souvent déqualifiée au Nord où les 
diplômes et compétences acquises au Sud ne sont pas reconnus. Cela induit chez certaines 
migrantes une mobilité descendante ou une subordination (Nedelcu 2005 ; Riano et Baghdadi 
2007), surtout parce que, pour nom�E�U�H�� �G�H�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V���� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H��
domestique constitue un réel déclassement (Oso Casas, 2002) ; Kofman, 2003). Ce 
confinement dans le domestique doit donc être regardé aussi en considérant une vraie 
exclusion des migrantes du travail non-domestique, qui est dénoncée par Morocvasick (1984, 
���������������3�R�X�U���O�¶�D�S�S�U�p�K�H�Q�G�H�U�����L�O���I�D�X�W���U�H�J�D�U�G�H�U���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�D�Q�V���O�H�X�U���F�U�R�L�V�H�P�H�Q�W���� 

                                                             
16 Les anglophones analysent ce phénomène par des termes comme cross-border transfer of reproductive labor 
(Truong 1996), global transplantation of affect (Hochschild, 2003) ou encore global redivision of women 
traditional work (Ehrenreich et Hochschild 2003). 
17 �/�¶�D�X�W�H�X�U�H���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���O�H��travail domestique forme, avec le travail sexuel analysé également par Oso (2006), 
le �V�H�X�O���K�R�U�L�]�R�Q���G�D�Q�V���O�H���G�R�P�D�L�Q�H���G�H���O�¶�© emploi » pour de vastes pans des secteurs non privilégiés de la population 
comme les migrantes pauvres et racisées du Sud. Miranda (2003) présente aussi le service domestique comme 
étant l�D���V�H�X�O�H���Y�R�L�H���S�R�V�V�L�E�O�H���S�R�X�U���O�H�V���L�P�P�L�J�U�p�H�V���S�R�X�U���V�¶�L�Q�V�p�U�H�U���G�D�Q�V���O�D���U�p�D�O�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H, ce que soutient aussi 
�.�R�I�P�D�Q�������������������(�W���/�D�X�W�L�H�U�����������������V�R�X�O�L�J�Q�H���T�X�H���O�H�V���S�D�\�V���G�X���1�R�U�G���R�Q�W���G�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H���E�H�V�R�L�Q���G�H���Q�R�X�U�U�L�F�H�V�����G�H���I�H�P�P�H�V��
de ménage, et de « prostituées à la peau colorée �ª�����3�������������T�X�H���G�¶�R�X�Y�U�L�H�U�V-ères pour les industries.  
18 Glenn (2009), Yen Le Espiritu (2005) et Andrew Urban (2009) considèrent la migration vers les Etats-Unis ; 
�1�R�U�E�H�U�W�� �&�\�U�X�V�� �������������� �U�H�J�D�U�G�H�� �O�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� �Y�H�U�V�� �O�¶�$�O�O�H�P�D�J�Q�H ; Francesca Scrinzi (2008) approfondit les 
�P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V���Y�H�U�V���O�¶�,�W�D�O�L�H�����W�D�Q�G�L�V���T�X�H���+�H�O�H�Q���6�F�K�Z�H�Q�N�H�Q�����������������W�U�D�Y�D�L�O�O�H���V�X�U���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���G�Hs Philippines commente 
�T�X�H���O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�X���6�X�G���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�p�H�V���H�Q���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�X�Q�H���G�H�V���I�L�J�X�U�H�V���H�P�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V��
de la mondialisation. 
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�(�Q���H�I�I�H�W�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���H�Q���V�R�L���T�X�L���F�R�Q�I�q�U�H���O�H���U�{�O�H���G�H���I�H�P�P�H�V���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���D�X�[���I�H�P�P�H�V��
migrantes. Ce sont plu�W�{�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�R�Q�W���O�¶�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H���V�X�U���O�H�V���P�L�J�U�D�Q�W�H�V���D���p�W�p���p�W�X�G�L�p�H��
par Anthias et Yuval-Davis (1992), Dahinden (2007), et très largement dans les recherches de 
Falquet (2006, 2008). En plus Federici (2002), Masson (2006), Glenn (1992), Verschuur et 
Reysoo (2005) analysent les rapports sociaux de sexe, de classe, de race et Nord/Sud dans la 
transformation des migrantes en domestique. Les femmes migrantes pauvres et racisées du 
�6�X�G�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W�� �S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�H�� �Wravail est aussi 
occupé par des femmes blanches pauvres du Nord (Glenn, 1992), ou par des hommes racisés 
du Sud (Glucksman, 20010 ; Ito, 2010). Pour Falquet (2010) ce ne sont pourtant ni les 
hommes racisés et/ou pauvres, ni les femmes blanches et/ou riches mais plutôt les femmes 
racisées et/ou appauvries qui subissent en premier lieu les conséquences de cette 
mondialisation néolibérale.  

���ï�ƒ�”�–�‹�…�—�Ž�ƒ�–�‹�‘�•���†�‡�•���”�ƒ�’�’�‘�”�–�•���•�‘�…�‹�ƒ�—�š 
Si le genre est une construction sociale (Glenn, 1992), il en est de même pour la classe, la 
race, et les rapports Nord/Sud. Les rapports sociaux sont articulés, et pour prendre en compte 
ce fait, plusieurs concepts théoriques ont été développés. Certaines auteures utilisent le 
�F�R�Q�F�H�S�W���G�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p�� �S�U�R�S�R�V�p�� �S�D�U�� �&�U�H�Q�V�K�D�Z�� �H�Q�� ������������ �0�D�Ls rares sont les analyses qui 
�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �L�P�E�U�L�F�D�W�L�R�Q���� �.�H�U�J�R�D�W�� ��������������
�S�U�R�S�R�V�H�����S�R�X�U���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���O�¶�L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����G�H���U�H�J�D�U�G�H�U���O�D���F�O�D�V�V�H���R�X�Y�U�L�q�U�H���F�R�P�P�H��
ayant deux sexes. Avec ses travaux sur les ouvrières et les infirmières, elle montre alors 
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�U�� �J�H�Q�U�H�� �H�W���F�O�D�V�V�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�X�W�H�X�U�H�V�� �F�R�P�P�H��Acker (1999) et Galerand 
(2006) continuent dans cette voie. �(�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H��
�G�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����G�H�V���D�X�W�H�X�U�H�V�����F�R�P�P�H���K�R�Rks (1986) et Glenn (1992) invitent à regarder aussi 
les rapports sociaux de classe. 

�'�¶�D�X�W�U�H�V���D�X�W�H�X�U�(�V���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���G�H���U�D�F�H���j���F�{�W�p���Ges rapports sociaux 
de sexe (Bétaille, 1991)19�����W�D�Q�G�L�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W���O�¶�R�F�F�X�O�W�D�W�L�R�Q���G�X���J�H�Q�U�H���G�D�Q�V���O�¶�p�W�X�G�H���G�X��
racisme (Lewis et Mills, 2003). En 1983, le Combahee River Collective (2008) qui réunissait 
des féministes noires ou de couleur insistait sur le racisme tout en regardant la classe et le 
genre. Pour ce collectif, les femmes font face �j���G�H�V���R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V���H�W���V�L�P�X�O�W�D�Q�p�H�V���T�X�¶�R�Q��
ne peut réduire dans une approche qui ne tient compte que des rapports sociaux de sexe. Ces 
idées ont été largement défendues par des féministes elles-mêmes racisées : les féministes 
noires du Combahee River Collective et tout le black feminism aux Etats-Unis (Davis, Hill 
Collins, Smith, hooks, Lorde) ; des féministes chicanas (Moraga, Anzaldúa, 1999) ; des 
féministes subalternes comme Spivak ou postcoloniales comme Mohanty; des féministes 
�U�D�F�L�V�p�H�V�� �G�H�� �O�D�� �&�D�U�D�w�E�H�V�� �H�W�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H�� �/�D�W�L�Q�H�� ���&�X�U�L�H�O����Carneiro, Rodríguez Romero) ; et 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�p�P�L�Q�Lstes racisées comme Glenn et Rollins aux Etats-Unis, Moujoud au Maroc, et 
Carby �H�Q���$�Q�J�O�H�W�H�U�U�H�����(�O�O�H�V���R�Q�W���W�R�X�W�H�V���D�Q�D�O�\�V�p���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�Dtion des rapports sociaux en regardant 
le service domestique. Falquet (2006a) propose de mettre « �D�X���F�H�Q�W�U�H���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V��
qui ne sont ni blanches, ni aisées » (p. 33). �(�Q���H�I�I�H�W�����S�R�X�U���K�R�R�N�V�������������������F�¶�H�V�W���H�Q���V�H�F�R�X�D�Q�W���O�H��
système par son plus bas niv�H�D�X���T�X�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D���U�H�Q�Y�H�U�V�H�U���W�R�X�W���O�¶�p�F�K�D�I�D�X�G�D�J�H�����'�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X��
travail des femmes haïtiennes, Anglade (1986) propose de privilégier la parole et les 
conditions des plus démuniEs. Elle déclare que les revendications des femmes en situation de 
pauvreté se coulent très mal dans le moule des féminismes de la richesse.  

                                                             
19 Voir aussi Guénif-Souilamas (2000), Rao (2003), Guimaraes, Alves de Britto (2008). 
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�(�Q�� �R�X�W�U�H���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�X�W�H�X�U�(�V�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �D�X�V�V�L�� �O�D�� �F�R�O�R�Q�L�D�O�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V��
rapports sociaux (Curiel, Falquet et Masson, 2005) ce qui permet aussi de comprendre les 
rapports Nord/Sud. Les études postcoloniales défendues par Saïd ou Bhabha sont ainsi 
appropriées et repensées dans une démarche féministe par Mohanty (2003), Chaudhuri (2004) 
et Kannabiran (2006), entre autres. Désormais, les recherches francophones intègrent de plus 
en plus cette attention aux rapports sociaux ; en témoignent les publications de certaines 
revues comme les Cahiers du genre (2005, 2006), Nouvelles Questions féministes (2005, 
2006) et les Cahiers du CEDREF (2006). Et plusieurs termes sont utilisés dans la prise en 
compte de ces rapports sociaux : articulation, (ré)articulation (Falquet et al., 2006) ; 
imbrication (Benelli et al., 2006) ; intrication, co-production, co-construction permanente 
(John, 1996 ; Kergoat, 2001 ; Masson, 2008b ; Falquet, 2008), coformation, ... Ils permettent 
de voir comment les rapports sociaux de sexe structurent la classe et la « race », et comment 
parallèlement il est structuré par elles20. Kergoat (2001, 2009) propose le concept de 
consubstantialité des rapports sociaux qui lui semble plus convenable que le concept 
�J�p�R�P�p�W�U�L�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �/�D�� �F�R�Q�V�X�E�V�W�D�Q�W�L�D�O�L�W�p�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �O�H��
rapport social de sexe est de même nature que les autres rapports sociaux. Elle ajoute que les 
rapports sociaux ont aussi comme propriété la coextensivité au sens où, ensemble, ils se 
reproduisent et se co-produisent mutuellement. 

Dans cette recherche, nous considérons les rapports sociaux de sexe, de classe et de race, ainsi 
que les confrontations Nord/Sud analysées notamment par Verschuur et Reysoo (2005). 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �S�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H���� �L�O�� �I�D�X�W���D�X�V�V�L�� �W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
facteurs  comme la sexualité, la nationalité, la citoyenneté, ou les discriminations liées à la 
�[�p�Q�R�S�K�R�E�L�H�����j���O�D���F�X�O�W�X�U�H�����j���O�D���U�H�O�L�J�L�R�Q�����j���O�¶�k�J�H�����D�X���V�W�D�W�X�W���P�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O, etc. Les groupes sociaux 
sont donc hétérogènes.  

Les femmes ne sont pas égales face au marché du travail. Les plus discriminées intègrent plus 
diffic ilement le marché. Et les rapports sociaux marquent aussi la polarisation du marché 
occupé à la fois par des femmes cadres (Le Feuvre, 2008, Rosende, 2008), et par des femmes 
précaires investies dans le secteur des services notamment (Messant-Laurent, 2001). Cette 
�S�R�O�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�¶�D�F�F�H�Q�W�X�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H����Elle superpose au 
rapport hommes-femmes le rapport femmes-femmes (Kergoat, 1998 ; Hirata, 2003). Saskia 
Sassen (2006) explique que le foyer de cadres sans épouses qui marque la mondialisation crée 
le retour des « classes servantes ». La bipolarisation oppose ainsi les femmes cadres et 
appartenant aux professions intellectuelles supérieures, et cette catégorie émergeante faite de 
femmes reléguées dans les métiers traditionnellement féminins. La bipolarisation du travail 
des femmes se présente aussi sous cette forme �R�•�� �O�¶�H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �X�Q�H�V�� ���O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �F�D�G�U�H�V����
marche de pair avec l�¶�H�[�F�O�X�V�L�R�Q���G�H�V���D�X�W�U�H�V�����F�H�O�O�H�V���T�X�L���V�R�Q�W���U�H�O�p�J�X�p�H�V���D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H������
Si on doit compter celles-là au nombre des managers de cette société hypermoderne, la 
situation de celles-�F�L�� �U�D�S�S�U�R�F�K�H�� �F�H�W�W�H�� �E�L�S�R�O�D�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�Q�W�D�J�R�Q�L�V�P�H�� �G�p�F�U�L�W�� �S�D�U�� �G�H�� �*�D�X�O�H�M�D�F��
(19���������G�D�Q�V���O�D���O�X�W�W�H���G�H�V���S�O�D�F�H�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���I�R�V�V�p���H�[�L�V�W�D�Q�W���H�Q�W�U�H���O�H���P�D�Q�D�J�H�U���H�W���O�H���5�0�,�V�W�H���� 

Parallèlement, les femmes ne sont pas égales face au travail domestique, ce qui conduit 
certaines auteures à dénoncer les analyses du travail domestique qui ne regardent que les 
rapports sociaux de sexe invisibilisant ainsi le service domestique. Elles dénoncent 
�O�¶�H�Q�I�H�U�P�H�Q�W���G�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�R�L�U�H�V���R�X���U�D�F�L�V�p�H�V���G�D�Q�V���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���T�X�L���S�U�R�I�L�W�H���D�X�[���I�H�P�P�H�V��
                                                             
20 Voir West et Fenstermaker (1995), Hirata et Kergoat (2005), Roux et al. (2007), Staerklé et al., (2007). 
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�E�O�D�Q�F�K�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W�� �D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� Nounou des blanches (CRC, 2008), mères de 
�V�X�E�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���E�O�D�Q�F�K�H�V�����&�D�U�E�\�������������������I�H�P�P�H�V���F�K�R�V�L�I�L�p�H�V���D�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���H�W��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �O�L�E�p�U�p�H�V���� �O�¶�L�P�D�J�H���G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�\�p�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�H�Y�L�H�Q�W���D�L�Q�V�L��
le paradigme de la marginalisation de la femme noire (Carneiro, 2005). Glenn (1992) défend : 
« En ne reconnaissant pas les différents rapports des femmes aux expériences supposées 
�X�Q�L�Y�H�U�V�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �P�D�W�H�U�Q�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���� �H�O�O�H�V�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�¶�H�V�V�H�Q�W�L�D�O�L�V�H�U�� �O�H��
genre, de le traiter comme quelqu�H�� �F�K�R�V�H�� �G�H�� �V�W�D�W�L�T�X�H���� �G�H�� �I�L�[�p���� �G�¶�p�W�H�U�Q�H�O�� �H�W�� �G�H�� �Q�D�W�X�U�H�O���� �(�O�O�H�V��
échouent à prendre en compte sérieusement une prémisse de base de la pensée féministe : le 
genre est une construction sociale » (p.56).   

Comme les autres groupes sociaux, la classe des femmes est donc divisée. Beauvue-
�)�R�X�J�H�\�U�R�O�O�D�V�� �������������� �F�L�W�H�� �F�H�W�W�H�� �S�K�U�D�V�H�� �W�L�U�p�H�� �G�H�� �O�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �F�R�O�O�H�F�W�L�I�� ���/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�H�Q�W�r�W�H�Q�W : 
« Au-�G�H�V�V�R�X�V�� �G�¶�X�Q�� �1�R�L�U���� �G�¶�X�Q�� �L�P�P�L�J�U�p�� �R�X�� �G�¶�X�Q�� �R�X�Y�U�L�H�U�� �E�O�D�Q�F���� �L�O�� �\�� �D�� �H�Q�F�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H��
opprimée »21���� �(�O�O�H�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�¶�D�X-dessous de cette femme opprimée se trouve une femme 
appartenant à un peuple colonisé, et aux classes sociales les plus exploitées de ce peuple. On 
ne peut plus regarder les rapports sociaux de sexe en questionnant uniquement les divisions 
inter-catégorielles (celles existant entre les femmes et les hommes). Il faut aussi regarder les 
divisions intra-catégorielles, celles qui séparent les femmes riches des plus pauvres, les 
femmes blanches des racisées, les femmes du Nord des femmes du Sud, Federici (2002) dit de 
la nouvelle divisio�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �© sépare non seulement les femmes des 
hommes, mais les femmes des femmes » (p.60). Elle écrit : « Beaucoup de féministes oublient 
�H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�U�� �T�X�H�� �O�D�� �U�H�V�W�U�X�F�W�X�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �P�R�Q�G�L�D�O�H�� �H�V�W�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H��
�Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�S�D�J�D�W�L�R�Q�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�X�Y�U�H�W�p���� �P�D�L�V�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q��
nouvel ordre colonial qui accentue les divisio�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �I�H�P�P�H�V���� �H�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X��
�F�R�O�R�Q�L�D�O�L�V�P�H�� �T�X�L�� �G�R�L�W���r�W�U�H�� �X�Q�H�� �F�L�E�O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���G�H�V�� �O�X�W�W�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �V�L�� �F�H�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H��
est véritablement la libération des femmes (P.46). �'�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����F�H�W��
« entre femmes » (Rollins, ������������ �F�D�X�V�p�� �S�D�U�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �P�p�U�L�W�H�� �G�¶�r�W�U�H��
considéré. Glenn (1992���� �p�F�U�L�W�� �F�H�F�L�� �j�� �S�U�R�S�R�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �R�•�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �O�H�V��
rapports sociaux : « �G�D�Q�V�� �O�H�� �I�R�\�H�U�� �W�U�D�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�� �G�H�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� �P�R�\�H�Q�Q�H���� �O�D�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�X�Q�H��
force de travail domestique féminine peu cher étaye les privilèges des hommes blancs ���� �>�«�@��
elle déplace le conflit entre mari et épouse vers des luttes entre épouse et domestique ». (p. 
58). La violence entre femmes déplorée par Toni Morrisson (1979) doit donc auss�L���r�W�U�H���O�¶�R�E�M�H�W��
du féminisme.  

 

Tout cela pose la question des « �S�D�U�D�G�R�[�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p »22. Il existe certaines manières de 
penser les rapports sociaux qui excluent certaines femmes. Le genre peut être ethnicisé (Faure 
et Thin, 2009) et ainsi instrumentalisé à des fins racistes (Delphy, 2002 ; Roux, Gianettoni et 
Perrin, 2007)���� �'�H�� �S�O�X�V���� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�D�U�� �T�X�H�O�T�X�H�V-unes se 
construit parfois aux dépens des autres (Okin, 1999 ; Delphy, 2006). Le niveau de vie le plus 
él�H�Y�p�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �S�H�X�W���V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �J�U�k�F�H�� �D�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �Y�L�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �E�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �I�H�P�P�H��
�T�X�¶�Hn plus il contribue à perpétuer. Pourtant, comme le dit Glenn (1992), il existe une 
interdépendance entre les situations des femmes les moins discriminées et celle des plus 
�G�L�V�F�U�L�P�L�Q�p�H�V�� �P�r�P�H���G�D�Q�V�� �O�H�V���F�D�V���R�•���H�O�O�H�V�� �Q�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�G�U�D�L�H�Q�W���H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V���D�X�F�X�Q���F�R�Q�W�D�F�W���F�R�Q�F�U�H�W����
Se pose alors la question des alliances. Falquet (2006b) écrit : « Il serait temps que les 
                                                             
21 Nicole-Lise Bernheim et al. (1975). �/�H�V���I�H�P�P�H�V���V�¶�H�Q�W�r�W�H�Q�W, Paris : Gallimard. p. 201. 
22 Sur ce terme, voir Benhabib & Cornell (1987), Phillips (1987), Scott (1998, 2002), Löwy (2006). 
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Blanches (les femmes de classe moyenne et supérieure, les universitaires) se posent elles aussi 
�O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���D�O�O�L�D�Q�F�H�V�����>�«�@�����¬���P�R�L�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�Q�W���T�X�H���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�����G�R�X�W�H�X�V�H�����G�H��
�O�H�X�U�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�V�H�� �F�K�D�T�X�H�� �M�R�X�U�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �V�X�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �I�H�P�P�H�V» 
(p.139). 
 
Les femmes rassemblées par les rapports sociaux de sexe mais/et divisées par les autres 
rapports sociaux peuvent-elles lutter ensemble ? L�¶�D�F�W�L�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���D���p�W�p���D�Q�D�O�\�V�p�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
�G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H��
Dunezat (2004), Galerand (2007), Fillieule et Roux (2009). hooks (2008) critique la 
marginalisation des femmes noires dans le discours féministe porté par les femmes blanches, 
surtout celles de la classe moyenne (Dorlin, 2009). Pourtant, ces femmes noires étaient aussi 
marginalisées dans les mouvements antiracistes où elles étaient accusées de diviser la lutte 
Noire (CRC, 2008). Les mouvements sociaux se présentent souvent sous cette apparence de 
�Q�H�X�W�U�D�O�L�W�p�� �I�D�F�H�� �D�X�[�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�H�� �V�H�[�H�� �T�X�L���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �)�L�O�O�L�H�X�O�H���� �0�D�W�Kieu et Roux, (2009), 
contribuent pourtant à les structurer. Ces auteurEs pensent la division sexuelle du travail 
militant qui fait que femmes et hommes ont des trajectoires et statuts militants différenciés. 
Par le sexe du militantisme, ces femmes noires étaient invisibilisées dans les mouvements 
antiracistes, et parce que ce militantisme a aussi une classe et une race, elles étaient également 
invisibilisées dans le mouvement féministe. �'�¶�R�•���O�H���I�D�P�H�X�[���W�L�W�U�H���G�¶�X�Q���R�X�Y�U�D�J�H���p�F�U�L�W���S�D�U��Gloria 
Hull, Patricia Bell Scott et Barbara Smith (1982): All The Women Are White, All The Blacks 
Are Men, But Some of Us Are Brave. Comme les femmes composent leurs revendications en 
fonction de leur appartenance de classe, hooks (2008) écrit: « Les femmes issues des classes 
�L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�V���R�Q�W���Y�L�W�H���U�p�D�O�L�V�p���T�X�H���O�¶�p�J�D�O�L�W�p���V�R�F�L�D�O�H���G�R�Q�W���S�D�U�O�D�L�W���O�H�V���P�L�O�L�W�D�Q�W�H�V���G�H���O�D���O�L�E�p�U�D�W�L�R�Q���G�H�V��
femmes renvoyait à des aspirations de carrière et de mobilité sociale. Elles savaient aussi 
pertinemment qui serait exploité au service de cette libération » (p. 130). En Haïti, Anglade 
(1986) critique aussi cette mainmise des femmes de la classe moyenne de la capitale sur le 
mouvement. Or, hooks (2008) qui appelle à lutter en priorité pour les femmes les plus 
discriminées propose à chaqu�H���I�H�P�P�H���G�H���O�X�W�W�H�U���D�X�V�V�L���F�R�Q�W�U�H���O�H�V���R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���T�X�L���Q�H���O�¶�D�I�I�H�F�W�H�Q�W��
pas personnellement. Glenn (1992) ajoute que les situations des femmes sont 
�L�Q�W�H�U�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V���� �P�r�P�H�� �O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �D�X�F�X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H��
�F�R�Q�F�U�q�W�H���� �(�Q�� �D�Q�D�O�\�V�D�Q�W�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �E�O�D�Q�F�K�H�V��
avantagées dans ces systèmes sont parallèlement opprimées dans ce même système, par la 
division sexuelle du travail pourrait-�R�Q�� �D�M�R�X�W�H�U���� �&�D�U�� �V�L�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��réaménage les 
inégalités de genre, elle ne les ébranle pas (Lapeyre et Le Feuvre, 2004). Molinier (2009) 
�F�R�Q�F�O�X�W�� �T�X�H�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �G�H�� �P�p�Q�D�J�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V�� �V�F�q�Q�H�V�� �G�H�� �P�p�Q�D�J�H�����/�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�S�H�U�P�H�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H�V�� �W�H�Q�V�L�R�Q�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�X�S�O�H���� �P�D�L�V�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �p�Y�L�W�D�Q�W�� �G�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�D��
division sexuelle du travail (Kergoat, 2005).  
 
Les alliances entre femmes doivent tenir compte à la fois des points de divergence et des 
points de convergence expliqués par plusieurs rapports sociaux. Les rapports sociaux de sexe 
établissent entre les femmes des souffrances �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W�� �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�X�W�W�H�V����
Mais les plus discriminées ne doivent pas être considérées comme de simples objets (Carby, 
2008) dans les recherches féministes ou comme des invitées du mouvement où les privilégiées 
se conduiraient comme propriétaires (hooks, 2008). Elles ne doivent pas non plus être 
considérées comme les bonnes à tout faire ou les femmes toutes mains du mouvement où la 
division du travail militant leur réserverait des tâches subalternes. Le militantisme qui a un 
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sexe, démontrent Fillieule, Mathieu, et Roux (2009). Il a aussi une classe et une race, en plus 
�G�¶�H�[�S�U�L�P�H�U�� �O�H�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �1�R�U�G���6�X�G���� �)�D�X�U�H�� �H�W�� �� �7�K�L�Q�� �������������� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �H�Q��
fonction de leur classe sociale et de leur origine culturelle que les femmes luttent. Il faut donc 
�W�H�Q�L�U�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �F�U�R�L�V�p�V�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H ce que Fillieule (2003) 
présente comme étant des « carrières » de militance���� �H�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �P�r�P�H�� �G�H�V��
mouvements sociaux. Cela permettra de voir quel type de militance est possible pour quel 
type de personnes. On peut voir par exemple comment les femmes haïtiennes en France, en 
plus de se sentir plus concernées par le racisme que le sexisme de la société française doivent, 
pour intégrer un quelconque mouvement féministe, faire face à des blocages qui concernent à 
le « contexte structurel » et le « contexte relationnel » définis par Fillieule (2003). Ces 
blocages doivent être travaillés dans la construction des alliances, ce qui permettra de regarder 
dans la participation des femmes lus que leur seule « intentionnalité » (Fillieule, 2003). 
Chamberland  (2011) ainsi que Faure et Thin (2009) essaient de rendre compte de la 
participation des femmes migrantes dans des associations. Comme le montrent ces auteurEs, 
ces associations permettent tout un travail de socialisation pour ces femmes qui mettent au 
�F�°�X�U�� �G�H�� �O�D�� �O�X�W�W�H�� �O�H�X�U�V�� �S�U�p�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�V���� �/�H�V�� �P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
discriminées peuvent aussi constituer de véritables luttes pour la reconnaissance au sens où 
�O�¶�H�Q�W�H�Q�G���+�R�Q�Q�H�W�K����1992�������(�W���F�R�P�P�H���5�R�F�F�D���L���(�V�F�R�G�D�����������������O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�D�Q�V���O�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H�V��
homosexuels, ces personnes qui ont certes besoin de reconnaissance affective cherchent, avec 
�F�H�V���P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�����G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j���O�D���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H et culturelle. La prise en compte de 
cette quête de reconnaissance semble indispensable à la lutte féministe. Bacchetta (2010) qui 
appelle à des alliances féministes transnationales, critique les alliances de sauvetage 
habituelles où les femmes du Sud ser�D�L�H�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�� �P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�V�� �V�°�X�U�V��
subalternes du Tiers-Monde moins libérées et moins évoluées que les femmes du Nord. Elles 
ne seront pas possibles, dit-elle, sans une décolonisation cognitive et affective nécessaire à la 
définition de nouvelles subjectivités en processus et de nouvelles actions politiques.  
 
�,�O�� �I�D�X�W�� �Q�R�W�H�U�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�R�Q�W�� �V�H�� �U�p�F�O�D�P�H�Q�W�� �O�H�V��
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �S�X�U�� �S�U�R�G�X�L�W�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�L�U�H�V���� �(�O�O�H�� �D�� �p�W�p�� �O�R�Q�J�X�H�P�H�Q�W��
élaborée et continue à être alimentée par des espaces militants comme déjà le Combahee 
River Collective (1977) aux Etats-�8�Q�L�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �(�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �L�O�� �I�D�X�W�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �D�S�S�R�U�W�V��
�S�O�X�V�� �U�p�F�H�Q�W�V�� �G�X�� �*�U�R�X�S�H�� �G�X�� ���� �Q�R�Y�H�P�E�U�H���� �G�H�V�� �/�H�V�E�L�H�Q�Q�H�V�� �2�I�� �&�R�O�R�U�V�� ���/�2�&�6������ �R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
colle�F�W�L�I�V���S�O�X�V���U�H�V�W�U�H�L�Q�W���F�R�P�P�H���&�D�V�H�V���U�H�E�H�O�O�H�V�����&�¶�H�V�W���T�X�H���O�¶�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H���I�p�P�L�Q�L�V�W�H���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W��
aussi dans les recherches mais toujours en connexion avec le mouvement féministe (Ollivier 
�H�W���7�U�H�P�E�O�D�\�������������������&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���1�L�F�R�O�H-Claude Mathieu (1991) ainsi que Hill Collins 
���������������G�D�Q�V���O�D���G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H���I�p�P�L�Q�L�V�W�H���D�I�U�R�F�H�Q�W�U�L�T�X�H�� 

 

Penser les Sujettes : recueillir et accueillir la parole des femmes  
Les rapports sociaux de sexe doivent être pris en compte dans le déroulement des recherches. 
Aussi associé-�M�H�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�W�� �O�H�V�� �p�W�X�G�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �G�H�X�[�� �D�S�S�U�R�F�K�H�V��
�G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�����Q�R�Q���U�p�G�X�F�W�L�E�O�H�V���O�¶�X�Q�H���j���O�¶�D�X�W�U�H�����0�D�L�V���L�F�L���M�H���P�¶�D�W�W�D�U�G�H�U�D�L���V�X�U�W�R�X�W���V�X�U���F�H���T�X�L���F�R�Q�V�W�L�W�X�H��
leurs points communs, plus spécifiquement sur ce que je prends dans ces deux approches pour 
�F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �P�R�Q�� �R�E�M�H�W�� �G�¶�p�W�X�G�H���� �'�¶�D�E�R�U�G���� �Q�R�W�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�R�X�U�D�Q�W�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �S�U�R�S�R�V�H�Q�W��
aussi la prise en compte du vécu dans les théorisations, notamment celui des femmes 
�O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�Sle le combat de Nicole-Claude 
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Mathieu (1991) �T�X�L�� �O�X�W�W�D�L�W�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �J�U�R�X�S�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
scientifique. Le subjectif est aussi pris en compte dans son aspect politique, comme le 
défendaient les féministes noires du Combahee River Collective, qui affirmaient que le 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�� �H�V�W�� �S�R�O�L�W�L�T�X�H�� �H�W�� �T�X�¶�L�O�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�� �j�� �X�Q�H�� �Y�U�D�L�H�� �V�R�X�U�F�H�� �G�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� Plusieurs 
auteures comme Audre Lorde (1984) montrent aussi comment il était important de regarder 
concrètement les effets des rapports sociau�[���V�X�U���O�H�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�����/�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���H�V�W���R�E�M�H�F�W�L�Y�H���P�D�L�V��
la manière subjective dont elle est vécue mérite donc une attention soutenue. Ceci est valable 
pour les autres rapports sociaux comme la race et les confrontations Nord/Sud. Albert Memmi 
(1985) ou Frantz Fanon ([1952], 1971) analysent ainsi comment les rapports sociaux, ceux qui 
ont marqué la colonisation notamment, marquaient la construction mentale des colonisateurs 
comme des coloniséEs. Monique Wittig (1980) parle de subjectivité socialement constituée, et 
�O�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�W�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �T�X�¶�R�Q�W�� �G�R�L�W�� �I�X�L�U�� �O�H�� �S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�V�P�H���� �&�H�O�D�� �U�H�V�W�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W����
�P�r�P�H���V�L���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���D�M�R�X�W�H���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���D�X�V�V�L���I�X�L�U���O�H���V�R�F�L�R�O�R�J�L�V�P�H�����/�H���I�p�P�L�Q�L�V�P�H���S�R�V�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W��
la question du s�X�M�H�W���� �'�¶�R�•�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W�� �G�L�W�H�V�� �G�¶empowerment �R�X�� �G�¶agency. Cette 
dernière notion est utilisée par Liane Mozère (2010) qui, dans son analyse sur la migration des 
femmes dans la mondialisation néolibérale présente celles-ci comme les « entrepreneuses » de 
leur vie. En reprenant Tarde, elle propose une démarche de miniaturisation qui se centre sur 
« le fait de petites personnes �ª���T�X�L���D�J�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���G�H���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�H�X�U���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H��
vie. Mozère (2010) écrit :  

« �/�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�¶�D���S�D�V���j���r�W�U�H���D�S�S�D�U�H�Q�W�p�H���j���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���K�R�P�R�J�p�Q�p�L�V�D�Q�W���H�W���P�D�Vsifiant 
�R�•���K�R�P�P�H�V���H�W���I�H�P�P�H�V���Q�H���V�H�U�D�L�H�Q�W���T�X�H���G�H�V���S�L�R�Q�V���� �P�D�L�V���G�R�L�W���E�L�H�Q���S�O�X�V���r�W�U�H���O�X�H���F�R�P�P�H���O�¶�D�U�q�Q�H��
où de telles « trouvailles accumulées », inventions improbables, peuvent se déployer grâce 
�D�X�[�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W���G�¶�L�Q�W�U�R�Guire du jeu���� �(�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
termes, de jouer sur tous les tableaux possibles, de créer des conditions vivables, même dans 
des situations « objectivement » inéquitables, donc de produire, le mieux possible, une vie 
satisfaisante » (p.162). 

�'�D�Q�V�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �M�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �G�R�Q�F�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �U�p�D�J�L�V�V�H�Q�W�� �j�� �O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �G�X�� �V�R�F�L�D�O����
leurs « stratégies �ª�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�p�I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�L�E�H�U�W�p�� �H�W�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���� �,�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V��
occulter ces contraintes avec des concepts comme empowerment (Falquet, 2003a). I�O���Q�¶�\���D���G�H��
�V�X�M�H�W�� �T�X�¶�D�V�V�X�M�H�W�W�L���� �,�O�� �I�D�X�W�� �G�R�Q�F�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�D�� �F�D�S�D�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W��
�O�¶�D�V�V�X�M�H�W�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� Marcelle Marini (1990) énonce: « �1�R�X�V�� �Q�H�� �G�H�Y�H�Q�R�Q�V�� �V�X�M�H�W�� �T�X�¶�H�Q�� �S�U�H�Q�D�Q�W��
conscience des différentes déterminations qui nous constituent : sujet-carrefour, sujet de 
�U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���H�W���G�H���G�p�F�K�L�U�H�P�H�Q�W�V�����V�X�M�H�W���T�X�L���W�H�Q�W�H���G�¶�D�I�I�L�U�P�H�U���O�¶�X�Q�L�W�p���G�H���V�R�Q���r�W�U�H���F�R�Q�W�U�H�����P�D�O�J�U�p���H�W��
avec la multiplicité de ces contraintes » (pp.6-7). 

Tout cela pose la question des luttes et du changement. Kergoat (1998) propose de tenir 
compte des contextes socio-�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H�V���R�•���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�� �H�W���G�H���Q�H���S�D�V�� �Q�L�H�U��
�O�H�X�U�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�U���� �/�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W���H�V�W���D�L�Q�V�L�� �S�R�U�W�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H��
qui comporte elle aussi une visée émancipatrice. Tout cela suppose aussi une attention aux 
effets de la recherche sur les femmes. Les féministes noires des Etats-�8�Q�L�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H��
comme Patricia Hill Collins (2008) ont dès le début défendu une responsabilité dans la lutte 
comme dans la recherche. La fin ne justifie pas les moyens, rappelle alors le Combahee River 
Collective (2008). Ces femmes défendaient une recherche-action et valorisaient la visée 
�W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�U�L�F�H���G�H���O�H�X�U���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����/�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���I�p�P�L�Q�L�V�W�H���D�S�S�R�U�W�H���H�Q���S�O�X�V�����F�H�W�W�H���S�U�R�[�L�P�L�W�p���D�Y�H�F��
le milieu militant, alor�V���T�X�H���O�D���F�O�L�Q�L�T�X�H���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H���S�O�X�W�{�W���G�X���P�L�O�L�H�X���G�H���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H����
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La recherche féministe adopte ainsi une posture critique qui se distancie alors de la démarche 
sensible et empathique de la clinique. Ma recherche vise à concilier dans la mesure du 
�S�R�V�V�L�E�O�H�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�W�� �F�H�W�W�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H���� �(�Q�� �R�X�W�U�H���� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �F�R�P�P�X�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[��
�D�S�S�U�R�F�K�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�H���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����&�¶�H�V�W��
aussi pour favoriser cette participation que les féministes parlent de « point de vue situé », 
�L�G�p�H���T�X�L���F�R�P�S�O�q�W�H���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���F�O�L�Q�L�T�X�H���� 

Implication dans la recherche et point de vue situé  
�2�Q�� �D�� �Y�X�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�D�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�W�� �O�D�� �Q�H�X�W�U�D�O�L�W�p�� �L�P�S�R�V�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��
�S�R�V�L�W�L�Y�L�V�W�H�� �H�W�� �G�p�I�H�Q�G�D�L�W�� �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �Y�L�V�p�H�� �p�P�D�Q�F�L�S�D�W�U�L�F�H����
�3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �S�D�U�W�D�J�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q���� �'�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �Y�D�Oidation du 
savoir eurocentrique et androcentrique, Patricia Hill Collins (2008) critique cette neutralité qui 
�F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�¶�X�Q���G�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���S�R�V�L�W�L�Y�L�V�W�H�V���G�H���O�D���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p���P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�T�X�H�����(�O�O�H���F�U�L�W�L�T�X�H���D�X�V�V�L�����j��
côté de cette distanciation des valeurs et intérêts des chercheures, la distanciation face aux 
affects issus des positions de classe, de race, et de sexe. Elle critique le détachement et 
�U�p�K�D�E�L�O�L�W�H�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�Y�R�L�U���� �(�O�O�H�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �D�X�V�V�L�� �O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H��
comme porteuse de sens. Le Combahee River Collective (2008) a aussi défendu la place de 
�O�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�R�L�U�H�V���G�D�Q�V���O�D���S�U�L�V�H���G�H���F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�����2�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G���D�Y�H�F���F�H���T�X�¶�R�Q���H�V�W����
�G�H�� �O�j�� �R�•�� �O�¶�R�Q�� �H�V�W�� �V�H�P�E�O�H�Q�W-elles prétendre. Cette vision a été portée par les tenantes de la 
théorie du point de vue, le standpoint theory.  

Donna Haraway (1988) affirme que la connaissance est située. Sandra Harding (1987) dit que 
tous les points de vue sont situés. Elle ajoute que la connaissance profite à certains groupes et 
�T�X�H���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q �Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�V�����,�O���Q�¶�\���D���G�R�Q�F���S�D�V���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U���Q�H�X�W�U�H��
(Harding, 1990). La place des scientifiques dans les rapports sociaux marque les 
�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �T�X�¶�L�O-elle-s produisent. Evelyn Fox Keller (1996) analyse ainsi le « biais 
androcentrique » dans la biologie, biais que Nicole-Claude Mathieu (1991) critique aussi dans 
�O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�H���� �0�D�W�K�L�H�X�� �������������� �G�p�Q�R�Q�F�H�� �O�¶ « androcentrisme » de la science, ce « biais mâle » 
analysé par Molyneux, qui invisibilise les femmes dans la recherche. Pour celle-ci, la position 
du-de la chercheurE importe beaucoup : « Il faut donc rapporter les interprétations 
�H�W�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����V�S�p�F�L�D�O�H�P�H�Q�W���F�H�O�O�H�V���S�R�U�W�D�Q�W���V�X�U���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����j���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�W�K�Q�R�O�R�J�X�H���G�D�Q�V��
�O�H�� �F�K�D�P�S�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �G�H�� �V�H�[�H�� �G�H�� �V�D�� �S�U�R�S�U�H�� �V�R�F�L�p�W�p���� �F�¶�H�V�W-à-dire non pas seulement le fait 
�T�X�¶�L�O�� �V�R�L�W���K�R�P�P�H�� �R�X�� �I�H�P�P�H���� �P�D�L�V�� �j�� �F�H�� �T�X�H�� �V�D�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�K�R�P�P�H�� �R�X�� �G�H�� �I�H�P�P�H�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H��
�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�����H�W���G�H���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���H�[�H�U�F�p�H���H�W���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���V�X�E�L�H » (p.126). Danièle 
Juteau-Lee (1981) explique que la science qui est autant influencée par le point de vue des 
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�� �Q�¶�H�V�W�� �G�R�Q�F�� �I�D�L�W�H�� �T�X�H�� �G�H�� �Y�L�V�L�R�Q�V�� �S�D�U�W�L�H�O�O�H�V�� �H�W�� �S�D�U�W�L�D�O�H�V���� �&�H�W�W�H�� �D�X�W�H�X�U�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �H�Q��
outre les apports spécifiques du discours des minorités, et Guillaumin (1992) théorise sur les 
effets théoriques de la colère des opprimé-e-s. Hill Collins (2008) mentionne que le statut 
économique et politique des Noirs les portaient à percevoir autrement la réalité matérielle. En 
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �P�q�Q�H�� �O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U���� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H��
fém�L�Q�L�V�W�H�� �D�S�S�R�U�W�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �j�� �O�D�� �V�F�L�H�Q�F�H���� �(�O�O�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �U�p�I�O�H�[�L�I�� �V�X�U�� �O�H�V��
�S�U�p�V�X�S�S�R�V�p�V�����O�H�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���H�W���O�H�V���R�X�W�L�O�V���H�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���R�E�M�H�W�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����)�R�[���.�H�O�O�H�U��
et Longino 1996 ; Harding 1986 ; Nowotny et al. 2001). La clinique de son côté offre la 
�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�V���� �(�O�O�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �O�H�X�U�� �L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H����
Gilles Amado (2002) rapporte ainsi les propos de Jacques Ardoino, de René Barbier et René 
�/�R�X�U�D�X�� �S�R�X�U�� �S�D�U�O�H�U�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� socio-économiques et politiques, 
�G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �V�W�U�X�F�W�X�U�R-�S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V���� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�V�� �H�W�� �L�G�p�R�O�R�J�L�T�X�H�V���� �0�D�L�V�� �O�D��
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�S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �U�p�V�L�G�H�� �V�X�U�W�R�X�W���G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D��
relation de recherche, de mettre au travail « �O�¶�r�W�U�H-dedans du chercheur et sa capacité à être 
affecté pour en faire non des biais mais des instruments de connaissance » (De Gaulejac et 
Roche, 2007, pp. 14-15). Il est donc possible de comprendre les phénomènes sociaux de 
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���� �V�L �R�Q�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�� �X�Q�H�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �U�p�I�O�H�[�L�Y�H���� �/�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �R�I�I�U�H�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
�G�H�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �H�Q�� �U�H�J�D�U�G�D�Q�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�I�H�U�W�� �H�W�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�H-transfert 
qui marquent la relation entre les chercheurEs et les 
interlocuteur-trice-s.  

Tout �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �M�¶�D�L�� �D�Q�D�O�\�V�p�� �H�Q�� �T�X�R�L��
ma place dans les rapports sociaux participait à la 
relation de recherche et au savoir co-construit avec ces 
femmes rencontrées en Haïti et en France. Avec 
chacune des cinq catégories de femmes (paysannes, 
servantes et patronnes à Port-au-Prince ; migrantes et 
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H�������M�¶�D�L���H�X���X�Q�H���S�O�D�F�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�����(�W�����j��
�O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���G�H���F�K�D�T�X�H���F�D�W�p�J�R�U�L�H�����O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���F�K�D�T�X�H��
participante était particulière. Avec toutes ces femmes, 
�O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �P�R�L�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�H��femme permettait de 
�S�p�Q�p�W�U�H�U�� �S�O�X�V�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p����
Mais à chaque fois, il y avait les rapports sociaux qui 
créaient « des points communs ou des points de 
divergence » avec ces femmes, avec en plus la 
possibilité que ce qui me paraît commun soit divergent 
à leurs yeux, et vice versa. En outre, comme les 
rapports sociaux sont croisés, avec une même 
personne, il pouvait exister à la fois des point 
�F�R�P�P�X�Q�V�� �H�W���G�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �G�H�� �G�L�Y�H�U�J�H�Q�F�H���� �(�W�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V��
que les rapports sociaux qui agissaient dans la 
�U�H�O�D�W�L�R�Q�����P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���F�R�P�P�H���O�H���Q�L�Y�H�D�X��
�G�¶�p�W�X�G�H���� �O�H�� �U�p�V�H�D�X�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���� �O�¶�k�J�H���� �H�Q�W�U�H�� �D�X�W�U�H�V�����$�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �M�¶�p�W�D�L�V�� �I�H�P�P�H����
Noire, migrante, baby-sitter avant puis doctorante boursière après, femme libre et pleine 
�G�¶�D�Y�H�Q�L�U�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �S�X�L�V�� �P�q�U�H�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �7�R�X�W�� �F�H�O�D�� �D��
marqué les relations, soit avec les femmes haïtiennes ou avec les femmes françaises, et 
toujours avec des variations au fil des années et des évènements. En Haïti, les femmes me 
situaient à la fois par rapport aux origines rurales de mes parents et par rapport au fait que 
�M�¶�K�D�E�L�W�D�L�V���j���3�R�U�W-au-�3�U�L�Q�F�H���R�X���j���3�D�U�L�V���� �$�Y�H�F�� �O�H�V���S�O�X�V���S�D�X�Y�U�H�V���� �M�¶�p�W�D�L�V���j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�D�� �M�H�X�Q�H�� �I�H�P�P�H��
qui paraissait trop loin de leur misère pour les comprendre et celle qui comprenait quand 
�P�r�P�H���S�R�X�U���D�Y�R�L�U���Y�p�F�X���D�X���S�D�\�V�����$���O�H�X�U�V���\�H�X�[�����M�¶�D�Y�D�L�V���O�H���P�p�U�L�W�H���G�H���P�¶�L�Q�W�p�U�H�V�V�H�U���j���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V��
�L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �P�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�U�D�L�H�Q�W�� �S�D�V���S�O�X�V���� �-�¶�D�Y�D�L�V�� �S�D�U�I�R�L�V�� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�� �T�X�L��
comprend, patronne quand même mais pas comme les autres puisque je venais les écouter. 
�&�H�U�W�D�L�Q�H�V���G�L�V�D�L�H�Q�W���T�X�H�� �M�¶�p�W�D�L�V�� �O�H�X�U�� �I�L�O�O�H���� �O�H�X�U���V�°�X�U���� �O�H�X�U���D�P�L�H�� �D�O�R�U�V���T�X�H�� �P�D�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W���W�U�q�V��
�O�R�L�Q���G�H�� �O�D�� �O�H�X�U�����-�¶�p�W�D�L�V���+�D�w�W�L�H�Q�Q�H���H�W���H�Q�� �P�r�P�H���W�H�P�S�V���p�W�U�D�Q�J�q�U�H���� �Y�R�L�U�H�� �© blanche » aux yeux de 
certaines narratrices. Le simple fait de venir les écouter les appelaient à la sympathie, disaient-
�H�O�O�H�V���� �(�W�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V���� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �P�r�P�H���� �M�¶�p�W�D�L�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�� �G�¶�H�O�O�H�V���� �0�R�Q�� �U�H�J�D�U�G�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H��
�S�O�D�F�H�� �P�R�X�Y�D�Q�W�H�� �Y�R�L�U�H�� �G�p�V�W�D�E�L�O�L�V�D�Q�W�H���� �V�X�U�� �F�H�W�W�H�� �L�P�D�J�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �J�D�U�G�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �P�R�L�� �H�W�� �T�X�L�� �Q�¶�p�W�D�L�W��

Une thèse dans les bras 

Au Laboratoire de Changement 
�6�R�F�L�D�O���G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���3�D�U�L�V���������R�Q��
acceuil chaque naissance avec 
joie en insistant sur le lien qui 
peut exister entre « accoucher 
�G�¶�X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W » et « accoucher 
�G�¶�X�Q�H�� �W�K�q�V�H ». Dans son texte 
�4�X�D�Q�G�� �P�D�P�D�Q�� �Y�D�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H����
Dominique Tangay analyse 
spécifiquement les défis 
�G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �Y�L�H��
dans le quotidien des mères 
doctorantes. Il serait intéressant 
de regarder à la fois du côté de 
�O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�W��
du point de vue situé les impacts 
de ce fait sur la connaissance 
produite. Se rapproche-t-on alors 
�G�¶�X�Q�H�� �© écriture hormonale » où 
�O�D�� �U�p�D�O�L�W�p�� �H�V�W�� �H�Q�M�R�O�L�Y�p�H�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H��
écriture bâclée, trop marquée 
par les soucis du quotidien ? 



41 
 

�S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���F�H���T�X�H���M�H���Y�R�\�D�L�V���G�H���P�R�L�����L�O���V�¶�H�V�W���F�Rnstruit, déconstruit, refait au fil du temps et 
des analyses continuelles. Et pour établir la relation de recherche, ce qui était commun comme 
ce qui différenciait pouvait constituer un pont ou un obstacle. Il a fallu discuter avec les 
femmes, accepter de réaliser la recherche de terrain sur plusieurs années, et entamer 
parallèlement une analyse de mon implication pour construire de préférence des « points de 
rencontre » (Joseph, 2013). Cette analyse a été réalisée prioritairement dans les séminaires des 
do�F�W�R�U�D�Q�W�(�V�� �G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �3�D�U�L�V�� ������ �D�X�� �*�U�R�X�S�H�� �G�H�� �)�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �5�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W��
�,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �6�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �&�O�L�Q�L�T�X�H�� ���,�,�6�&���� �S�X�L�V�� �D�X�� �*�U�R�X�S�H�� �G�H�� �5�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�W�� �G�¶�(�W�X�G�H�V�� �G�H�V��
�3�U�D�W�L�T�X�H�V�����*�5�(�3�����G�X���5�p�V�H�D�X���,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���G�H���6�R�F�L�R�O�R�J�L�H���&�O�L�Q�L�T�X�H�����5�,�6�&�������&�H�O�D���P�¶�D permis de 
ne pas plonger dans un narcissisme méthodologique, puisque comme le propose Barus-Michel 
(2013), il ne faut pas confondre dans la recherche « la reconnaissance de la part de soi » et « la 
recherche de soi ».  

Il résulte de ma recherche plusieurs dimensions du point de vue situé. Premièrement celle qui 
valorise le point de vue des sachantes�����T�X�L���S�U�R�S�R�V�H���G�H���U�H�V�W�H�U���S�U�R�F�K�H���G�H���O�H�X�U���S�D�U�R�O�H�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L��
�T�X�H�� �G�D�Q�V�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �M�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �W�H�Q�D�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V��
ayant vécu �F�H�W�W�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �P�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �V�X�M�H�W���� �0�R�Q�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �E�L�D�L�V�� �F�H�Q�W�U�L�V�W�H�V����
Deuxièmement, ma recherche est faite à partir de mon point de vue issu de ma place dans les 
rapports �V�R�F�L�D�X�[�� �T�X�H�� �M�H�� �S�D�U�W�D�J�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �L�Q�W�H�U�U�R�J�p�H�V���� �&�¶�H�V�W���S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �I�D�L�W��
�T�X�H�����W�R�X�W���H�Q���W�U�D�Y�D�L�O�O�D�Q�W���V�X�U���O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q���� �M�H���V�X�L�V�� �P�R�L���D�X�V�V�L�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�����R�X���H�Q�F�R�U�H���T�X�¶�H�Q���W�D�Q�W���T�X�H��
femme je mène une étude sur les rapports sociaux de sexe. Cela me permet de comprendre 
�G�D�Q�V���F�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���p�W�X�G�L�p�H�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���D�V�S�H�F�W�V���S�O�X�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H�V���G�¶�D�F�F�q�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�V���S�O�X�V��
�p�O�R�L�J�Q�p�(�V���G�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���p�W�X�G�L�p�H�����0�D�L�V���L�O���I�D�X�W���Q�R�W�H�U���T�X�¶�j���F�H���Q�L�Y�H�D�X�����O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H��
est aussi un point de vue interdit. Par exemple, faire une recherche sur la pauvreté quand on 
est pauvre soi-même est quasiment impossible. Dans mon cas, faire une recherche sur le 
�W�H�P�S�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�q�U�H�V�� �H�Q�� �p�W�D�Q�W�� �P�q�U�H�� �P�R�L�� �D�X�V�V�L�� �D�� �p�W�p�� �S�U�H�V�T�X�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���� �/�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �O�D��
recherche a été parfois incompatible avec mon temps quotidien. Troisièmement, mon point de 
vue est aussi celui des chercheurEs qui sont en extériorité par rapport à la situation observée, 
avec les femmes paysannes par exemple quant à la confrontation urbain/rural. Cela a aussi été 
le cas dans mes entretiens auprès des femmes françaises blanches. Quatrièmement, ma place 
de dominée dans les rapports sociaux étudiés pose aussi a question de la visibilisation du point 
de vue minoritaire, toute la question de la légitimité entant que savantE. Ce point a un double 
�D�V�S�H�F�W�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����M�H���G�R�Q�Q�H���O�D���S�D�U�R�O�H���j���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����j��
�F�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �O�D�� �Y�R�L�[�� �D�X�� �F�K�D�S�L�W�U�H���� �'�¶�D�X�W�U�H��
part, en tant que chercheure minoritaire, je porte �X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W��
légitime. Cela ne concerne pas uniquement le milieu scientifique qui ne reconnaît pas 
suffisamment ces chercheurEs. On doit regarder aussi les rapports entre ces chercheurEs et les 
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�¶�L�O-elle-s étudient. �/�H�V�� �V�D�F�K�D�Q�W�(�V�� �P�L�Q�R�U�L�W�D�L�U�H�V�� �Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �O�H�V��
savantEs indigènes, et les sachantEs dominantEs ont encore plus raison de ne pas les accepter 
�S�X�L�V�T�X�¶�L�O-elle-s se situent à un niveau inférieur dans les rapports sociaux. A quel point mon 
rôle de doctorante est-il pris au sérieux par ces patronnes françaises par exemple ? 
�&�L�Q�T�X�L�q�P�H�P�H�Q�W�����G�D�Q�V���P�R�Q���D�Q�D�O�\�V�H���G�X���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���V�L�W�X�p�����M�H���U�H�J�D�U�G�H���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V��
sociaux, ce qui donne au-à la chercheurE un point de vue créé à partir de sa place dans divers 
rapports sociaux différents où il-elle peut être tantôt dominéE, tantôt dominantE. Or, cette 
thèse ne regarde pas que plusieurs rapports sociaux différents. Elle considère pour un même 
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rapport social différentes perceptions (donc différents points de vue) en fonction du contexte 
social (la race en France et en Haïti par exemple). Tout cela se complexifie quand on ajoute 
�D�X�[�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�D�F�W�H�X�U�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�k�J�H�� �R�X�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W��
rapprocher ou éloigner le-la chercheurE des indigènes. De plus, la pluralité des situations 
étudiées qui porte à regarder plusieurs dimensions différentes du phénomène multiplie aussi 
�O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�H�� �S�R�L�Q�W�� �G�H��
vue des chercheurEs et des interviewéEs. Par exemple, 
le déclassement porte les femmes haïtiennes à changer 
de point de vue sur le service domestique. Telles sont 
les diverses facettes du point de vue situé, à la fois du 
coté des narratrices et de mon coté, qui sont 
considérées dans cette recherche. Tout cela me 
permettra de « penser les Sujettes » dans cette 
recherche construite au carrefour de la sociologie 
clinique et des études féministes. Cette présentation de 
la recherche féministe par Michèle Ollivier et Manon 
Tremblay (2000) montre que ces deux approches ne 
sont pas incompatibles:  

« �3�D�U�F�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���j���O�D���I�R�L�V���S�U�R�M�H�W���V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���H�W���S�U�R�M�H�W��
sociopolitique de transformation des rapports sociaux ; 
�S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�O�O�L�H�� �W�K�p�R�U�L�H�� �H�W�� �S�U�D�W�L�T�X�H���� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�Ke 
féministe a fortement contribué à la remise en cause du 
�S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H���G�p�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���T�X�L���p�W�D�L�W���D�X���F�°�X�U���G�H���O�D���V�F�L�H�Q�F�H��
�P�R�G�H�U�Q�H���� �&�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�H�U�V�S�H�F�W�L�Y�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �H�Q��
sciences humaines et sociales, la recherche 
féministe porte en elle un(des) projet(s) politique(s) et 
�Q�R�U�P�D�W�L�I���V�����G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���H�W���G�H���W�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V��
�V�R�F�L�D�X�[�� �T�X�L�� �I�R�Q�W�� �D�S�S�H�O�� �j�� �O�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W����
engagement pour la compréhension et 
la transformation des rapports sociaux qui légitiment 
et perpétuent la subordination des femmes ; remise en 
�F�D�X�V�H�� �G�H�V�� �Q�R�W�L�R�Q�V�� �G�¶�R�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �Q�H�X�W�U�D�O�L�W�p�� �S�D�U��
rapport aux valeurs; remise en cause de la séparation 
sujet/objet ; prise en compte plutôt que rejet des points 
de vue des participantes à la recherche ; engagement 
pour que �V�¶�p�W�D�E�O�L�V�V�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Qs plus égalitaires 
entre toutes les participantes au processus de 
recherche » (p. 217). 

Les outils  
Dans cette thèse, à part la documentation et les 
échanges avec des expertEs, je réalise un travail de terrain centré essentiellement sur 
�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V entretiens. Je présenterai ici tout cet échafaudage méthodologique. 

Penser les sujettes 

�/�D�� �W�K�p�R�U�L�H���� �O�¶�p�S�L�V�W�p�P�R�O�R�J�L�H��
féministe ou clinique ainsi que 
�P�R�Q���Y�p�F�X���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���P�¶�R�Q�W���S�R�U�W�p��
à vouloir construire cet objet de 
recherche pour « penser ces 
sujettes ». Pour moi, penser les 
sujettes comporte quatre 
dimensions. Premièrement, 
comme le priorisent la clinique 
et la recherche féministe, il 
�V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �O�H�V��femmes 
comme sujet et non objet dans la 
recherche. Deuxièmement, il 
faut les considérer comme des 
�I�H�P�P�H�V�� ���G�¶�R�•�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H��sujette), 
sans naturalisme ou 
essentialisme, mais en tenant 
compte de leur spécificité 
comme "classe de sexe". 
Troisièmement, il faut 
comprendre les femmes en 
tenant compte de leur 
oppression dans le patriarcat, ce 
qui revient à les voir comme des 
personnes « assujetties », donc 
des sujettes qui luttent pour 
changer leur vécu. Et 
quatrièmement, penser le 
féminin c'est aussi penser le 
pluriel, voir les femmes comme 
groupe hétérogène traversé par 
les rapports sociaux croisés. Ces 
principes peuvent aider à penser 
des rencontres et alliances plus 
saines entre femmes, dans une 
�Y�L�V�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �M�X�V�W�H�� �G�H�� �O�¶�p�J�D�O�L�W�p����
portée par une science plus 
proche du vécu des femmes. 
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La documentation  
�'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �O�D�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �P�X�O�W�L�S�O�H���� �D�O�O�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�� �j�� �G�H�V��
références à la fiction (romans, films, chansons, proverbes) surtout pour certaines réalités en 
Haïti qui sont invisibilisées dans le savoir universitaire. Des dossiers produits par certaines 
organisations haïtiennes ont étés consultés. Leur utilisation ne permet pas de questionner 
radicalement la hiérarchie des savoirs mais aide néanmoins à diversifier les sources. Il existe 
de nombreuses recherches sur la population haïtienne, y compris celles qui sont faites par des 
haitienNEs eux-elle-�P�r�P�H�V�����&�H�W�W�H���U�L�F�K�H�V�V�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H��
�D�X�V�V�L���S�D�U�F�H���T�X�H���M�¶�D�L favorisé les textes qui portaient sur les femmes ou les rapports sociaux de 
sexe. Or rechercher les femmes dans ces textes revient à rechercher une aiguille dans une 
�E�R�W�W�H���G�H���I�R�L�Q�����&�H�O�D���P�H���S�D�U�D�L�V�V�D�L�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���p�Q�R�U�P�H���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H�����G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���Qombre 
�G�H���G�R�F�X�P�H�Q�W�V���V�R�Q�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�V���G�H���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U�����,�O���I�D�X�G�U�D���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�U���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H��
ces minoritaires. 

 

Le dialogue 
En complément à cette documentation, les rencontres avec des spécialistes ont permis de 
mieux cerner la problématique. Les rencontres régulières avec Vincent de Gaulejac à Paris 7, 
�3�D�W�U�L�F�L�D�� �5�R�X�[�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �/�D�X�V�D�Q�Q�H�� �S�X�L�V�� �2�O�L�Y�L�H�U�� �)�L�O�O�L�H�X�O�H�� �T�X�L�� �O�¶�D�� �U�H�P�S�O�D�F�p�H���� �R�Q�W�� �J�X�L�G�p��
�O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �$�S�U�q�V�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �p�E�D�X�F�K�H�V�� �H�Q�� �0�D�V�W�H�U�� �D�Y�H�F�� �-�X�O�H�V�� �)�D�O�T�X�H�W�� �H�W��
Vincent de G�D�X�O�H�M�D�F���� �O�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�G�X�O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�Q�W�� �V�X�U��
�O�¶�L�Q�W�H�U�V�H�F�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���O�¶�(�'�5�(�*���D���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���V�R�Q���V�T�X�H�O�H�W�W�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H�����2�Q�W��
�S�D�U�W�L�F�L�S�p�� �j�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�� �P�R�G�X�O�H�� �3�D�W�U�L�F�L�D�� �5�R�X�[���� �&�K�U�L�V�W�L�Q�H�� �9�H�U�V�F�K�X�X�U���� �6�D�E�L�Q�H�� �0�D�V�V�R�Q�� 
ainsi que Kavéri Haritas et Laetitia Dechaufour, et moi. Les rencontres doctorales de 
�O�¶�(�'�5�(�*�� �G�H�� ���������� �j�� ���������� �R�Q�W�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�R�O�L�G�H�U�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�X�� �I�X�U�� �H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�V��
rencontres avec les spécialistes invitées, spécialement Evelyne Nagano Glenn, Maitrayee 
�&�K�D�X�G�X�U�\���� �(�O�p�R�Q�R�U�� �.�R�I�P�D�Q���� �5�D�\�Q�D�� �5�D�S�S�� �5�H�L�W�H�U���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p��
contactées pour cette recherche comme Danièle Kergoat, Nasima Moujoud, et Jane Freedman. 
Les chercheurEs du Laboratoire de Changement Social (LCS), principalement Vincent de 
Gaulejac, Florence Giust-Desprairies et Jacqueline Barus-Michel, en animant les séminaires 
�G�H�V���G�R�F�W�R�U�D�Q�W�(�V���R�Q�W���S�X���j���F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���P�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���H�W���P�¶�D�L�G�H�U���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��
�G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �P�R�Q�� �L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���� �/�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�XrEs associéEs au LCS 
comme Ana-Maria Araújo, Christiane Girard et Jacques Rhéaume ont été très fructueux. A 
�O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �6�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �&�O�L�Q�L�T�X�H���,�,�6�&���� �S�X�L�V�� �D�X�� �5�p�V�H�D�X�� �,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H��
Sociologie Clinique (RISC), la participation aux espaces de re�F�K�H�U�F�K�H�����G�H���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���G�¶�p�W�X�G�H��
�G�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V���� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�� �j�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V���� �M�¶�D�L�� �S�X�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �j��
utiliser les outils méthodologiques et à développer une analyse clinique du sens construit à 
partir du vécu. La présence de Vincent de Gaulejac ainsi que de Christophe Niewiadomski a 
�J�X�L�G�p�� �F�H�W�� �D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �-�¶�D�L�� �S�D�U�W�L�F�L�S�p�� �j�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �P�L�O�L�W�D�Q�W�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �j�� �3�D�U�L�V���� �H�W�� �M�¶�D�L��
visité quelques associations haïtiennes, associations étudiantes ou associations de migrantEs 
dont une asso�F�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�D�� �S�U�p�V�L�G�H�Q�W�H���� �9�L�R�O�D�Q�G�H�� �*�O�D�X�G�H���� �D�� �p�W�p�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H���� �-�¶�D�L��
�H�X�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�p�J�O�L�V�H�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H��
�F�D�W�K�R�O�L�T�X�H���G�H���3�D�U�L�V�����(�Q���+�D�w�W�L���M�¶�D�L���H�I�I�H�F�W�X�p���H�Q�������������G�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���D�Y�H�F���G�H�V���F�D�G�U�H�V���G�X���0�L�Q�L�V�Wère 
�j�� �O�D�� �&�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �)�p�P�L�Q�L�Q�H�� �H�W�� �D�X�[�� �'�U�R�L�W�V�� �G�H�V�� �)�H�P�P�H�V�� ���0�&�)�'�)������ �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �F�D�G�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�2�I�I�L�F�H��
�1�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�V�� �0�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� ���2�1�0������ �D�Y�H�F�� �&�R�O�H�W�W�H�� �/�H�V�S�L�Q�D�V�V�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H�� �G�X�� �*�$�5�5����
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�D�Y�H�F�� �2�O�J�D�� �%�H�Q�R�L�W�� �X�Q�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�� �6�R�O�L�G�D�U�L�W�p�� �G�H�V�� �)�H�Pmes 
Haïtiennes (SOFA), et avec des responsables des deux organisations paysannes ayant 
participé à la recherche23�����-�¶�D�L���D�X�V�V�L�� �G�L�V�F�X�W�p���D�Y�H�F���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�U�R�I�H�V�V�H�X�U�V���G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�¶�(�W�D�W��
�G�¶�+�D�w�W�L�����8�(�+�����H�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���/�H�Q�]���-�H�D�Q-François qui avait préalablement dirigé mon 
mémoire de Licence sur la sexualité des filles adolescentes dans les familles pauvres en Haïti, 
�H�W�� �T�X�L�� �D�� �G�L�U�L�J�p�� �G�H�X�[�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �D�X�[�T�X�H�O�O�H�V�� �M�¶�D�Y�D�L�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�p�� �S�R�X�U�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �&�X�O�W�X�U�H�O�� �.�D�U�O��
Lévêque �����X�Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���Y�L�H���R�U�J�D�Qisationnelle des paysans de Belle-Fontaine 
���������������H�W���X�Q�H���V�X�U���O�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V���G�H���Y�L�H���G�H���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���H�Q���+�D�w�W�L�������������������-�¶�D�L���G�L�V�F�X�W�p���D�X�V�V�L��
avec plusieurs étudiantes de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH-�8�(�+�������H�W���H�Q�������������M�¶�D�L��
testé avec elles les méthodes de sociodrame et de photo langage. Plusieurs féministes 
���F�K�H�U�F�K�H�X�U�H�V���� �P�L�O�L�W�D�Q�W�H�V���R�X���F�D�G�U�H�V���G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�����R�Q�W���D�X�V�V�L���p�W�p���F�R�Q�W�D�F�W�p�H�V���H�Q���+�D�w�W�L����
�,�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H�� �6�D�E�L�Q�H�� �0�D�Q�L�J�D�W���� �(�Y�H�O�\�Q�H�� �0�D�U�J�U�R�Q�� �H�W�� �(�X�Q�L�G�H�� �/�R�X�L�V����Cette derniière a réalisé des 
mémoires sur le travail des femmes et la migration, et en 2011, elle a accompagné une 
�G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H���G�H���I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���j���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�¶�p�W�p���V�X�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V��
���8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �/�D�Y�D�O���� �4�X�p�E�H�F���� �������������� �$�� �F�H�W�W�H�� �R�F�F�D�V�L�R�Q���� �M�¶�D�L�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�� �X�Q�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �D�Y�Hc cette 
�G�p�O�p�J�D�W�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �V�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �(�Q�� ������������ �M�¶�D�L�� �S�D�U�W�L�F�L�S�p��
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�¶�p�W�p�� �G�H�� �O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �G�H�� �0�L�Q�Q�H�V�R�W�D24 sur le genre et la migration. A 
�F�H�W�W�H���D�F�W�L�Y�L�W�p�����M�¶�D�L���S�X���G�L�V�F�X�W�H�U���D�Y�H�F���O�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�U�L�F�H�V�����0�L�U�M�D�Q�D���0orocvasic et Donna Gabaccia. 
�-�¶�D�L�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �p�F�K�D�Q�J�p�� �D�Y�H�F�� �(�G�H�O�\�Q�H�� �&�p�U�L�V�L�H�U�� �j�� �3�R�U�W-au-Prince et Rebecca Saskia 
�&�D�G�H�D�X�� �j�� �3�D�U�L�V���� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �p�W�X�G�L�D�Q�W�H�V�� �T�X�L�� �P�¶�R�Q�W�� �D�V�V�L�V�W�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H���� �-�¶�D�L��
appris de toutes ces personnes et surtout des 69 narratrices qui ont activement participé aux 
entretiens individuels ou en groupe.  

 

Observation et participation  
�/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H��
pour décrire de manière fine et détaillée la vie �G�¶�X�Q�H�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�R�Q�Q�p�H���� �6�R�X�Y�H�Q�W��
�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �H�V�W�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �H�W�� �L�P�S�R�V�H�� �D�O�R�U�V�� �X�Q�H�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V��
intense entre le-�O�D���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(���H�W���O�H�V���V�X�M�H�W�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���Y�L�H���G�H���F�H�V���G�H�U�Q�L�H�U�V�����H�Q���Y�X�H���G�¶�X�Q�H��
collecte systématique de données sur une période déterminée. Le-la chercheurE effectue alors 
une immersion dans le quotidien de ces sujets et partage leur expérience. Georges 
Lapassade (2002) utilise cette méthode, ce qui crée une ethnoclinique. On pourrait par 
�H�[�H�P�S�O�H�� �T�X�D�O�L�I�L�H�U�� �G�¶�H�W�K�Q�R�F�Oinicienne Causse (2007) qui a tenté dans une recherche clinique, 
une observation participante de type anthropologique à côté des entretiens. Si certaines 
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �X�W�L�O�L�V�p�H�V�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H���� �F�H�W�W�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �T�X�L�� �D�� �X�Q�� �R�E�M�H�W��
complexe privilégie ce que Pagès (1993) appelle la pratique complexe qui consiste à utiliser 
�G�H�V���P�p�W�K�R�G�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���H�W���G�H���Y�L�V�p�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���� 

�0�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �H�V�W�� �P�D�U�T�X�p�H�� �G�H�� �I�D�L�W�� �S�D�U�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���� �6�R�X�Y�H�Q�W���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �© libre 
observation flottante » portée par un « regard clinique complexe » (Hanique, 2004). Cela 
�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���G�D�Q�V���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���F�D�V���O�H���S�U�R�F�H�V�V�X�V���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���p�P�H�U�J�H���G�X���F�D�G�U�H���P�r�P�H���L�Q�V�W�D�O�O�p��
�S�R�X�U���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�����/�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V���F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���V�R�Q�W���j���F�K�H�Y�D�O���H�Q�W�U�H�� �O�H�V��
techniques qui �P�¶�R�Q�W���D�L�G�p���j���D�S�S�U�H�Q�G�U�H�����O�D���G�R�F�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���D�Y�H�F���O�H�V���H�[�S�H�U�W�V�����H�W��

                                                             
23 �3�D�U���V�R�X�F�L���G�¶�D�Q�R�Q�\�P�D�W���H�W���G�H���F�R�Q�I�L�G�H�Q�W�L�D�O�L�W�p�����M�H���Q�H���P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�U�D�L���S�D�V���O�H�V���Q�R�P�V���G�H���F�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� 
24 Trans-Atlantic Summer Institute (TASI) 2010, Gender and Immigrant Life in Europe and North America, 18-
30 juillet, Minnesota, USA. 
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ceux qui ont permis de comprendre (les entretiens). Pour mes analyses, je me fonde beaucoup 
�V�X�U�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �R�E�V�H�U�Y�p�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �P�H�V�� ������ �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �Y�p�F�X�H�V�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �G�Rnt 5 à 
Port-au-Prince. Je me fonde aussi sur mes expériences professionnelles auprès des jeunes de 
�O�D�� �F�D�S�L�W�D�O�H�� �V�X�U�� �O�D�� �V�D�Q�W�p�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���� �O�D�� �V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�H�� �9�,�+���6�,�'�$���� �-�¶�X�W�L�O�L�V�H�� �D�X�V�V�L�� �P�H�V��
activités professionnelles dans le cadre des projets en genre et développement auprès des 
organisations de femmes paysannes dans sept des dix départements du pays. Puis, à partir de 
������������ �M�¶�D�L�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j�� �R�E�V�H�U�Y�p�� �O�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �H�W���G�q�V�� �O�H�� �G�p�E�X�W���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q��
�S�R�X�U�� �P�D�� �W�K�q�V�H�� �H�Q�� ������������ �M�¶�D�L�� �H�I�I�H�F�W�X�p�� �G�H�V�� �Y�D-et-vient entre Haïti et la France pour discuter et 
�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �O�H�V�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �p�W�X�G�L�p�H�V���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D��
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �j�� �X�Q�H�� �Y�L�V�p�H�� �T�X�¶�j�� �X�Q�H�� �L�P�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U��
« au plus près du vécu » de ces femmes. Ces deux procédés ont beaucoup apporté à ma 
�U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �P�r�P�H�� �V�¶�L�O�V�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �U�p�V�X�O�W�D�W�� �G�¶�X�Q�� �p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�� �O�L�p�� �D�X��
déroulement de mon terrain que comme un objectif visé. 

���ï�‘�„�•�‡�”�˜�ƒ�–�‹�‘�•���•�—�Ž�–�‹�•�‹�–�‡���•�—�Ž�–�‹�•�‹�–�—�±�‡ 
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�7�R�X�M�R�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �Y�p�F�X�� �T�X�¶�L�P�S�R�V�H��
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�D�� �S�R�V�W�X�U�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H���� �M�¶�D�L�� �U�p�D�O�L�V�p�� �X�Q�H��
observation proche de ce que Georges E. Marcus 
(1995) appelle « multi-sited observation » traduit en 
Français tantôt par observation multisituée, tantôt par 
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���P�X�O�W�L�V�L�W�H�����&�H�W�W�H���I�R�U�P�H���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���L�Q�Y�L�W�H��
à suivre les populations observées dans leurs 
mouvements, à considérer diverses facettes de leur 
quotidien. Ma recherche sur les femmes était menée 
dans leur espace de vie quotidienne, soit sur leur lieu 
de travail, ou dans leur maison, ou dans leur 
« quartier �ª���� �'�D�Q�V�� �F�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
�V�¶�L�P�S�R�V�D�L�W�� �H�W�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �P�D�Q�L�q�U�H�V�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V��
espaces. Ces lieux apportent de nombreuses 
informations sur les conditions de vie de ces femmes, 
sur les classes sociales en Haïti, sur la confrontation 
urbain/rural. Il en était de même avec les migrantes en 
�)�U�D�Q�F�H���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�D�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q��
de recherche succédait à des rencontres préalables où 
�O�¶�R�Q�� �V�H�� �Y�R�\�D�L�W�� �H�W�� �p�F�K�D�Q�J�H�D�L�W�� �H�Q�W�U�H�� �F�Rmpatriotes 
�K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �-�¶�D�L�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D��
situation en France (2007), ce qui me portait à regarder 
�O�H�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �1�R�U�G���6�X�G�� �H�W�� �P�¶�D�� �L�P�S�R�V�p�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O��
�G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�Q�� �+�D�w�W�L�� �������������� �R�•�� �M�¶�D�L�� �D�O�R�U�V�� �G�p�F�R�X�Y�H�U�W�� �F�H��
�T�X�H���M�¶�D�L���D�S�S�H�O�p���S�O�X�V���W�D�U�G���X�Q�H���F�R�Qfrontation urbain/rural. 
La problématique imposait une observation sur des 
espaces géographiques différentes, et parallèlement, 
�P�X�O�W�L�S�O�L�H�U�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �Q�R�X�U�U�L�V�V�D�L�W�� �O�D��
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�W���G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �0�R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��
traverse ainsi plusieurs pays (Haïti et la France) et 
plusieurs espaces dans chacun de ces pays (le rural et 
�O�¶�X�U�E�D�L�Q�������(�Q���S�O�X�V�����M�¶�D�L���R�E�V�H�U�Y�p���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�D�G�U�H�V���G�H���Y�L�H : 
la maison où vivent les patronnes comme celle des 
�V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �R�•�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �F�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V����ainsi que les entreprises. Ici, la 
�S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�V�W�� �I�D�L�W�H�� �S�O�X�V�� �S�D�U�� �O�¶�p�F�R�X�W�H�� �G�X�� �U�p�F�L�W�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �T�X�H�� �S�D�U��
�O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�L�U�H�F�W�H�����V�D�X�I���H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���P�D���S�U�R�S�U�H���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H���� 

�0�D�L�V���L�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���D�L�V�p���G�H���V�X�L�Y�U�H���O�H�V���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V���V�X�U���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���O�L�H�X�[�����G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�H��
�F�K�D�T�X�H�� �O�L�H�X�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �S�H�X�W-être considéré comme un espace de « fragilité » pour le 
dispositif de terrain. Les évènements qui touchent les espaces de vie des populations 
obse�U�Y�p�H�V�� �W�R�X�F�K�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q���� �0�X�O�W�L�S�O�L�H�U�� �O�H�V�� �V�L�W�H�V�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �j��
soumettre encore plus la recherche aux secousses du quotidien. De plus, suivre les gens dans 
�O�H�X�U�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H�V�� �L�P�S�R�V�H�� �G�¶�D�G�D�S�W�H�U�� �O�H�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H��
�G�L�V�F�X�W�H�U�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V�� �I�D�L�V�D�L�H�Q�W�� �O�D�� �F�X�L�V�L�Q�H�� �L�P�S�R�V�D�L�W���G�H�� �U�H�Q�R�Q�F�H�U�� �j�� �W�R�X�W�H��
�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �T�X�L�� �X�W�L�O�L�V�H�� �O�¶�p�F�U�L�W���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �F�H�O�D�� �G�p�J�U�D�G�D�L�W�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �V�R�Q�R�U�H�� �G�H�V�� �H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�� �F�H��
qui plus tard rendait plus pénible la retranscription.  

Une thèse fissurée 

Le séisme qui a touché la ville de Port-
au-Prince a ébranlé ma thèse, à la fois 
dans le travail de terrain et dans la 
construction de la problématique. Cette 
capitale est au centre de ma recherche 
car elle était au carrefour des 
migrations internes et internationales 
des femmes. Avec cette catastrophe et 
les mouvements spontanés de 
population qui ont suivi, on se 
demandait si la capitale allait 
�F�R�Q�W�L�Q�X�H�U���j���r�W�U�H���O�H���S�R�L�Q�W���G�¶�D�U�U�L�Yée de la 
migration massive des populations 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �$�Y�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �G�p�P�H�Q�W�L�V�� �S�D�U��
le cours des choses, ces questions me 
portaient à me demander si la chaîne 
de travail et de migration que je voulais 
étudier existait encore. Et en juin 2010, 
�O�R�U�V�T�X�H�� �M�¶�D�L�� �U�H�S�U�L�V�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �D�Y�H�F�� �P�H�V��
interviewées, leur discours étaient 
focalisé sur cet évènement, ce qui 
faisait échec à ma volonté de recueillir 
les données pour ma thèse. En plus, la 
généalogie devenait un tabou puisque 
toute référence à elle faisait prendre le 
risque de rappeler les pertes en vie 
humaines provoquées par cette 
�F�D�W�D�V�W�U�R�S�K�H���� �7�R�X�W�� �F�H�O�D�� �p�W�D�L�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W��
plus important que, du fait de mes 
rapports personnels avec ce pays, 
�M�¶�p�W�D�L�V�� �W�U�q�V�� �D�I�I�H�F�W�p�H�� �S�D�U�� �F�H�W�� �p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W����
Ma thèse était effondrée �H�W�� �M�¶�D�L�� �P�L�V�� �G�X��
temps à trouver les moyens de faire 
sortir des décombres cette recherche 
qui vivait encore.  
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Mon observation regarde aussi cinq catégories de femmes différentes (les paysannes, les 
servantes et patronnes à Port-au-Prince, les migrantes en France et les patronnes Françaises). 
�&�K�D�F�X�Q���G�H���F�H�V���V�H�Q�W�L�H�U�V���G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���D���H�X���X�Q���D�S�S�R�U�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���j��la recherche qui a ainsi été 
�H�Q�U�L�F�K�L�H���� �&�H�O�D�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�H�U�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V��
sociaux dans la vie concrète des personnes. Cela a aussi ouvert la porte à la prise en compte 
de points de vue différents, celui des patronnes et celui des travailleuses. Par ailleurs, mon 
�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �P�X�O�W�L�V�L�W�X�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �W�H�P�S�R�U�H�O���� �-�¶�D�L�� �P�H�Q�p�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
�D�Q�Q�p�H�V�����S�R�X�U���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H�����G�H�������������j�����������������-�¶�D�L���S�X���D�L�Q�V�L���Y�R�L�U���F�R�P�P�H�Q�W���O�D���Y�L�H���G�H���F�K�D�T�X�H���I�H�P�P�H��
�p�Y�R�O�X�D�L�W���G�¶�X�Q�H���Dnnée à une autre, ce qui faisait aussi des variations au niveau de leur discours. 
Tout cela constitue une recherche pour cette thèse, ce qui pose la question du temps de la 
recherche qui peut laisser ou pas le temps de comprendre.  

Mon observation est ainsi multisituée à plusieurs niveaux (au moins 7) : elle concerne Haïti et 
�O�D���)�U�D�Q�F�H�����O�H���U�X�U�D�O���H�W���O�¶�X�U�E�D�L�Q�����O�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���O�D���Y�L�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H�����O�D���P�D�L�V�R�Q���H�W���O�H���F�D�G�U�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�����O�H�V��
employeuses et les employées, le passé, le présente et le futur ���� �j�� �O�¶�p�F�R�X�W�H�� �G�H�V��vies qui 
évoluent avec le temps. Cela représente sa grande richesse. 

Les différentes formes de participation  
�2�Q�� �S�H�X�W���G�p�G�X�L�U�H�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �L�P�S�O�L�T�X�H�� �X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�� �H�W��
�O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �X�Q�H�� �L�P�P�H�U�V�L�R�Q�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� ���/�D�S�D�V�V�D�G�H���� ����02). Dans ma recherche, la 
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���V�R�X�Y�H�Q�W���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����-�¶�D�L���D�L�Q�V�L���S�D�U�W�L�F�L�S�p���j���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�H���O�D��
communauté haïtienne en France : des activités militantes (manifestations, rencontres), des 
activités de réflexion (journées sur Haï�W�L���� �F�H�U�F�O�H�� �G�¶�p�W�X�G�L�D�Q�W�(�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�1�(�V������ �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
familiales ou amicales (fêtes, anniversaires, baptêmes), des activités administratives 
���G�p�P�D�U�F�K�H�V�����F�R�X�U�U�L�H�U�V�����U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���D�Y�H�F���G�H�V���L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�V�������-�¶�D�L���D�X�V�V�L���D�V�V�L�V�W�p���j���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V��
de la communauté catholique haïtienne de Paris ainsi que dans une église évangélique de 
�E�D�Q�O�L�H�X�H�� �T�X�L�� �D�F�F�X�H�L�O�O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�+�D�w�W�L�H�Q�1�H�V���� �$�Y�H�F�� �G�H�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���� �O�¶�X�Q�H�� �j�� �3�D�U�L�V�� �H�W��
�O�¶�D�X�W�U�H���H�Q���S�U�R�Y�L�Q�F�H�����M�¶�D�L���S�X���G�L�V�F�X�W�H�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���I�R�L�V���G�D�Q�V���O�H�X�U���P�D�L�V�R�Q�����F�H���T�X�L���P�H���U�H�Q�V�H�L�J�Q�D�L�W���V�X�U��
la société française non-migrante ainsi que sur les classes sociales en France. Et pour mieux 
comprendre le service domestique ou le care dans ces familles, je me fonde sur mes quelques 
mois de travail comme baby-sitter en 2007 ainsi que sur une observation-participante chez 
�X�Q�H�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H���� �0�D�G�D�P�H�� �)�R�U�E�H���� �T�X�L�� �P�¶�D�� �S�U�L�V�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �M�R�X�U�V�� �F�R�P�P�H�� �V�D�� �© dame de 
compagnie »25. Dans mon terrain on peut voir plusieurs figures que prend habituellement une 
observation participante.  

Ma place sur le terrain se rappr�R�F�K�H���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H���F�H�O�O�H���G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U-trice participantE dont 
�O�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �U�H�Q�G�X�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �G�q�V�� �O�H�� �G�p�E�X�W�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �/�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H��
est alors plus ou moins encouragée, ce qui ouvre la voie à une grande diversité 
�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�����-�¶�D�L���U�D�U�H�P�H�Q�W���R�F�F�X�S�p���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�H�X�U-trice participantE interne qui a 
�G�¶�D�E�R�U�G���p�W�p���D�F�W�H�X�U-trice sur un terrain où il-elle continue à exercer une fonction et qui procède 
�D�O�R�U�V�� �j�� �X�Q�H�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���� �&�H�O�D�� �P�¶�H�V�W���D�U�U�L�Y�p�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F�� �0�D�G�D�P�H Forbe, 
�F�H�W�W�H�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�� �)�U�D�Q�o�D�L�V�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�p�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �M�R�X�U�V���� �H�Q�� �U�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �V�D��
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�����-�¶�D�L���D�O�R�U�V���P�L�V���j���S�U�R�I�L�W���O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�U���G�X���G�H�G�D�Q�V�����R�F�F�D�V�L�R�Q���G�R�Q�Q�p�H��
par mon statut déjà acquis. On est donc face à une participation complète par opportunité, 
même si je me suis présentée dès le début à cette patronne comme étant une doctorante qui 
                                                             
25 �-�¶�D�L���U�H�P�S�O�D�F�p�H�� �V�D�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�� �G�R�Q�W�� �O�H���U�{�O�H�� �p�W�D�L�W���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�H�� �O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H��
attentive. 
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interviewait les femmes sur cette problématique. Ce cas me porte aussi à me demander ce que 
cela signifie de déclarer son statut à des personnes qui ne le comprennent pas. Cela a aussi été 
�O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �+�D�w�W�L�� �T�X�L�� �Q�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �V�W�D�W�X�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�¶�X�Q�H��
recherche de doctorat et me prenaient souvent pour une actrice auprès des organisations de 
femmes paysannes. Je devais constamment leur rappeler que je ne représentais aucune ONG 
�H�W�� �T�X�H�� �P�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�H�� �U�p�S�R�Q�G�D�L�W�� �j�� �D�X�F�X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �&�H�O�D�� �S�D�U�D�L�V�V�D�L�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W��
plus compliqué que je leur dévoilait que ma thèse a été financée, ce qui me permettait par 
exemple de leur offrir une collation à chaque rencontre.   

�-�H���Q�¶�D�L���M�D�P�D�L�V���F�K�R�L�V�L���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���Q�R�Q-déclarée qui fait participer les personnes à leur insu, ce 
qui serait contraire aux principes cliniques selon Giust-�'�H�V�S�U�D�L�U�L�H�V�������������������'�¶�D�X�W�U�H�V���F�O�L�Q�L�F�L�H�Q�V��
comme Broda et Roche (1993) fustigent le « voir sans être vu �ª�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�L�O�V��
�F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �P�R�G�H�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �,�O�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H��
�Y�R�\�H�X�U�L�V�P�H���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H�����F�H���T�X�L���S�D�U�D�v�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�L�F�L���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�H�Q�T�Xêter 
�D�X�S�U�q�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �Q�¶�D�\�D�Q�W���S�D�V�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �G�H�� �© dévoiler » ce que ces femmes aurait 
�Y�R�X�O�X���F�D�F�K�H�U�����M�¶�D�L���p�Y�L�W�p���O�D���S�R�V�W�X�U�H���G�X-de la participantE complète. Toutefois, dans certains cas, 
le dévoilement ne peut-être que partielle et la participation complète est imposée. Lorsque je 
visite Laurette, une assistante maternelle agréée avec qui je discute dans sa maison, les enfants 
ainsi que les parents sont observés à leur insu dans leur rapport à la nounou qui me présente 
comme une amie de passage et p�D�V���F�R�P�P�H���X�Q�H���G�R�F�W�R�U�D�Q�W�H�����'�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�L�V�����O�H-la chercheurE est 
prise pour un membre de la communauté observée. Quand je me présente à Madame Forbe, 
elle me prend tout de suite pour une travailleuse domestique haïtienne, ce qui la pousse à 
�P�¶�D�G�R�S�W�H�U���F�R�P�P�H���© dame de compagnie ». Le fait est aussi que la population observée a aussi 
tendance à attribuer au-�j�� �O�D�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �T�X�¶�L�O-�H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �F�K�R�L�V�L���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U��
Jeanne Favret-Saada, chercheuse du CNRS qui passe auprès des personnes observées pour 
une �G�p�V�H�Q�V�R�U�F�H�O�H�X�V�H�����U�{�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���D�F�F�H�S�W�p���G�H���M�R�X�H�U�����3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�D�V����
même en connaissant le statut du-�G�H�� �O�D�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(���� �O�H�V�� �R�E�V�H�U�Y�p�(�V�� �O�¶�D�S�S�H�O�O�H�Q�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �j��
�S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���j���O�H�X�U���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�����F�H���T�X�L���S�R�U�W�H���j���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�¶�L�O�V���Srennent vraiment au 
�V�p�U�L�H�X�[���V�R�Q���U�{�O�H���G�H���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�����/�H�V���I�H�P�P�H�V���K�D�L�W�L�H�Q�1�(�V���H�Q���)�U�D�Q�F�H���P�¶�L�Q�Y�L�W�D�L�H�Q�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���j��
des évènements familiaux réservées pourtant à leurs amiEs. Comme cela répondait souvent, 
en plus de mes objectifs de rechercher, à mes besoins personnels comme celui de casser ma 
�V�R�O�L�W�X�G�H���G�H���I�H�P�P�H���P�L�J�U�D�Q�W�H�����M�¶�D�F�F�H�S�W�D�L�V���S�D�U�I�R�L�V���F�H�V���L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q�V�� 

�-�¶�D�L�� �F�R�Q�Q�X�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �D�X�V�V�L���� �(�Q�� �D�O�O�D�Q�W�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�� �/�D�X�U�H�W�W�H��
dans sa ville où elle était la seule personne noire, je devenais une Noire en plus dans ce petit 
�Y�L�O�O�D�J�H���H�W���P�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���V�X�V�F�L�W�D�L�W���G�H�V���F�X�U�L�R�V�L�W�p�V���T�X�L���P�H���S�D�U�D�L�V�V�D�L�H�Q�W���P�D�O�V�D�L�Q�H�V�����&�H�O�D���P�¶�H�[�S�R�V�D�L�W��
à des sentiments proches de ce que me racontait Laurette ���� �O�¶�D�J�D�F�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �O�D�� �F�R�O�q�U�H���� �0�D��
participation a aussi été complète dans certaines rencontres festives de la communauté 
haïtienne à Paris, ou certaines manifestations, ou certains cultes religieux. Cela ne répondait 
pas uniquement à ma curiosité de chercheuse même si mon statut était déclaré. Souvent, 
�M�¶�p�W�D�L�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �D�X�V�V�L�� �H�Q tant que femme haïtienne vivant en France et éprouvant le besoin 
�G�¶�r�W�U�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �V�L�H�Q�1�(�V���� �-�¶�D�L�� �S�X�� �D�O�R�U�V�� �U�H�V�W�H�U�� �S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�� �W�R�X�W���H�Q�� �p�W�D�Q�W���S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W��
haïtienne aussi.   
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�'�¶�D�E�R�U�G�����L�O���I�D�X�W���S�U�p�F�L�V�H�U���T�X�H���M�H���Q�¶�D�L���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�L�S�p���j���W�R�X�W�H�V���O�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���p�W�X�G�L�p�H�V�����-�¶�D�L��
observé le travail des servantes à Port-au-�3�U�L�Q�F�H�� �P�D�L�V�� �M�H�� �Q�¶�D�L�� �M�D�P�D�L�V�� �H�X�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �F�K�H�]�� �O�H�X�U��
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patronne. A part ma courte expérience de baby-sitter à 
�3�D�U�L�V���� �M�H�� �Q�¶�D�L�� �M�D�P�D�L�V�� �H�I�I�H�F�W�X�p�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H����
Donc ma participation est limitée à ce niveau du 
terrain. De même, si je connaissais assez bien la vie 
�U�X�U�D�O�H�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �M�H�� �Q�¶�D�L�� �M�D�P�D�L�V�� �H�X�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H����
Cette forme de participation est donc différente de 
�F�H�O�O�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �Y�p�F�X�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �H�Q��
France. 

En outre, la distanciation est importante dans la 
recherche, même dans une démarche participante. 
�/�¶�p�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R�� �D�S�S�H�O�D�L�W�� �O�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(�V��
immergéEs dans le quotidien des gens à ne pas 
« devenir indigène » eux-elles-mêmes. Tandis que 
Goffman posait au contraire la nécessité de devenir 
indigène. Toute cette controverse ne doit pas faire 
�R�X�E�O�L�H�U�� �O�D�� �S�D�U�W�� �G�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �T�X�L��
arrive toujours et dans tout espace où des êtres 
�K�X�P�D�L�Q�V���V�R�Q�W���H�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H�����6�F�K�X�W�]���H�[�S�O�L�T�X�H���D�O�R�U�V���T�X�¶�R�Q��
est toujours à la fois acteur-trice et observateur-trice 
des acteur-trice-s et de nous-mêmes.  

Tous ces points de vus que Lapassade (2002) analyse si bien restent indifférents à un aspect 
�T�X�L�� �P�¶�D�� �S�D�U�X�� �Iondamental dans ma recherche. Et si le-la chercheurE était indigène ? Cette 
double posture est-elle possible ? Cette question est proche des interrogations de Spivak 
([1988], 2003) dans son ouvrage intitulé à juste titre Les subalternes peuvent-elles parler ?. 
Comment alors se définir la « juste place » pour observer entre implication et distanciation ? 
�&�R�P�P�H�Q�W���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���T�X�D�Q�G���R�Q�� �Q�¶�D���S�D�V���H�X���j�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U���X�Q�H�� �L�P�P�H�U�V�L�R�Q���G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H��
des gens ? Comment réaliser une « émersion » quand on était au départ dans la situation 
observée ? Les recherchent restent aveugles sur le point de vue situé des observateur-trice-s et 
certains disent implicitement que les indigènes sont trop impliquéEs pour comprendre. Le 
�G�H�X�[�L�q�P�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���F�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���F�¶�H�V�W���T�X�¶�H�O�O�Hs ne regardent pas les rapports sociaux dans 
leur articulation. Elles posent les chercheurEs comme étant en extériorité face à la situation 
observée alors que, non seulement il-elle-s peuvent être en intériorité en partageant avec les 
observéEs une place commune dans un rapport social, mais aussi il-elle-s peuvent être à la 
fois en extériorité et en intériorité face à une même population observée. Avec les patronnes 
françaises par exemple, je partageais la classe de sexe alors que leur position sociale ou 
r�D�F�L�D�O�H���p�W�D�L�W���O�R�L�Q���G�H���O�D���P�L�H�Q�Q�H�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H���H�V�W���G�R�Q�F���E�L�D�L�V�p�H���T�X�D�Q�G��
�H�O�O�H���Q�H���W�L�H�Q�W���S�D�V���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����(�Q���F�H�O�D�����O�H�V���D�S�S�R�U�W�V���G�H�V���p�W�X�G�H�V��
genre sur le point de vue situé et de la sociologie clinique sur �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H��
�P�¶�R�Q�W�� �D�L�G�p�� �j�� �P�H�� �I�R�U�J�H�U�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �D�F�F�H�S�W�D�E�O�H ���� �M�H�� �J�D�U�G�H�� �P�H�V�� �\�H�X�[�� �G�¶�L�Q�G�L�J�q�Q�H���� �H�W�� �M�H�� �S�R�U�W�H�� �O�H�V��
lunettes de chercheurE.  

�&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���H�Q���D�M�R�X�W�D�Q�W���j���P�R�Q���U�H�J�D�U�G���G�H���F�K�H�U�F�K�H�X�U�H���L�Q�G�L�J�q�Q�H���O�D���S�D�U�R�O�H���G�H�V���L�Q�G�L�J�q�Q�H�V���R�E�V�H�U�Y�p�(�V��
�T�X�H�� �M�¶�D�L���S�X���D�F�F�p�G�H�U���j���X�Q�H���F�H�U�W�D�L�Q�H���R�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �$�Y�D�Q�W���G�H���G�L�V�F�X�W�H�U���D�Y�H�F��
�O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���� �M�H�� �J�D�U�G�D�L�V�� �X�Q�H�� �S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �I�D�F�H�� �j�� �H�O�O�H�V���� �K�R�Vtilité qui se renforçait à 
�P�H�V�X�U�H�� �T�X�H�� �M�¶�p�F�R�X�W�D�L�V�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V�� �K�D�L�W�L�H�Q�1�(�V���� �0�D�L�V�� �T�X�D�Q�G�� �M�¶�D�L�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �j�� �G�R�Q�Q�H�U�� �O�D��

�$�Y�D�Q�W�� �G�¶�p�F�R�X�W�H�U�� �0�D�G�D�P�H�� �$�L�[�� �U�D�F�R�Q�W�H�U��
sa journée, je ne penserais pas que 
même en employant à la fois une 
nounou, une baby-sitter et une femme 
de ménage, il pouvait lui rester si peu 
de temps pour elle-�P�r�P�H���� �-�¶�D�L���P�H�V�X�U�H�U��
à quel point la substitution pouvait 
rester partielle au-delà de ce que je 
�S�R�X�Y�D�L�V�� �L�P�D�J�L�Q�H�U���� �F�H�� �T�X�L�� �P�¶�D��
conscientisée un peu plus sur le fait 
que, si ces femmes patronnes françaises 
sont plus privilégiées que leur 
employées, elles subissent malgré tout 
le poids de la division sexuelle du 
travail. Plus que ce que je lisais ou que 
�M�H�� �S�R�X�Y�D�L�V�� �R�E�V�H�U�Y�H�U���� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�H��
discours de ces femmes qui �P�¶�D��
�F�R�Q�Y�D�L�Q�F�X�H���� �/�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �P�¶�R�Q�W�� �D�L�Q�V�L��
�S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �S�D�V�V�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �S�R�V�W�X�U�H�� �G�H��
jugement face à ces femmes à une 
attitude compréhensive.  
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�S�D�U�R�O�H�� �j�� �F�H�V�� �L�Q�G�L�J�q�Q�H�V�� �T�X�H�� �M�H�� �Q�¶�D�L�P�D�L�V�� �S�D�V���� �S�R�X�U�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H�� �0�D�U�W�L�Q�D�� �$�Y�D�Q�]�D��
���������������� �M�¶�D�L�� �S�X�� �S�D�V�V�H�U�� �G�H�� �O�¶�K�R�V�W�L�O�L�W�p�� �j�� �X�Q�H�� �F�U�L�W�L�Tue saine qui me permettait de comprendre 
�F�H�U�W�D�L�Q�V�� �F�R�P�S�R�U�W�H�P�H�Q�W�V�� �P�r�P�H�� �V�L�� �M�H�� �Q�H�� �O�H�V�� �M�X�V�W�L�I�L�D�L�V�� �S�D�V���� �-�¶�D�L�� �S�X�� �D�X�V�V�L�� �P�H�V�X�U�H�U�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H��
�O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H���G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���T�X�L�����W�R�X�W���H�Q���p�W�D�Q�W���H�P�S�O�R�\�H�X�V�H�V����
sont aussi des employées, vivent donc elles aussi des situations de sujétion au travail ou à la 
�P�D�L�V�R�Q���� �0�R�Q�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�X�U�D�L�W�� �S�D�V�� �V�X�I�I�L�W�� �j�� �U�H�Q�G�U�H�� �F�R�P�S�W�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�D�O�L�W�p���� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V��
�T�X�¶�D�Y�H�F���O�H�V���I�H�P�P�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����H�O�O�H���p�W�D�L�W���O�L�P�L�W�p�H���S�D�U���P�D���S�O�D�F�H���G�D�Q�V���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���T�X�L���Q�H��
me �S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���S�D�V���G�¶�D�Y�R�L�U���O�H�V���F�R�G�H�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���S�R�X�U���D�Q�D�O�\�V�H�U���F�H���P�L�O�L�H�X���T�X�H���M�H���Q�H���I�U�p�T�X�H�Q�W�D�L�V��
pas suffisamment avant26.  

���ƒ���’�ƒ�”�‘�Ž�‡���‡�–���Ž�ƒ���”�‡�Ž�ƒ�–�‹�‘�•���•���…�‘�–�±���†�‡���Ž�ï�‘�„�•�‡�”�˜�ƒ�–�‹�‘�• 
La centration sur la parole, sur la relation de recherche et la co-construction de sens avec les 
participant-e-s représentent, entre autres, les grandes différences entre les entretiens cliniques 
�H�W�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���� �&�H�W�W�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�� �H�V�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �V�H��
�U�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�� �O�¶�H�W�K�Q�R�J�U�D�S�K�L�H�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�L�Q�H���� �P�D�U�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �U�p�I�O�H�[�L�Y�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� �j�� �O�D��
�U�H�O�D�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�T�X�r�W�H���G�D�Q�V���O�D���I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���H�W���O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����'�D�Q�V���O�D��
�F�O�L�Q�L�T�X�H�����O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���Y�L�H�Q�W���S�O�X�V���I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�P�H���H�I�I�H�W���T�X�H���F�R�P�P�H���Y�L�V�p�H��
des dispositifs cliniques. Giust-Desprairies (2004) déclare : « �O�H�� �P�D�W�p�U�L�D�X�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�D�F�F�H�V�V�L�E�O�H�� �S�D�U�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �G�L�U�H�F�W�H���P�D�L�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �G�H�� �V�H�Q�V�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�R�Q ». (p.135). 
�%�U�R�G�D�� �H�W�� �5�R�F�K�H�� �������������� �T�X�L�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�Q�W�� �O�¶�p�F�R�X�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �G�H��
recherche qui porte le-la chercheurE à « se dé-placer ». « �3�D�U�O�H�U�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���Y�R�L�U », ou encore 
« �p�F�R�X�W�H�U�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�E�V�H�U�Y�H�U �ª�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���P�R�W�V���T�X�¶�L�O�V���U�p�S�q�W�H�Q�W���S�R�X�U���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���G�H���S�U�p�I�p�U�H�Q�F�H��
�O�¶�L�Q�W�H�U�V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���� �O�D�� �F�R-construction du sens entre sachantE et savantE, pour une sociologie 
des « auteurEs ». La clinique propose des supports méthodologiques qui favorisent la parole. 
�/�H�V�� �P�p�W�K�R�G�R�O�R�J�L�H�V�� �G�¶�H�Q�T�X�r�W�H�V�� �S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �S�O�X�V�� �© démocratiques », participatives, 
ouvertes, créatives (De Gaulejac et Roche, 2007 P.16). Ils paraissent ainsi indispensables à la 
compréhension clinique. 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H���I�D�L�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���P�¶�D���L�P�S�R�V�p���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���G�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�����6�L���P�D��
recherche porte sur les rapports sociaux, ce sont plutôt les relations sociales qui ont été 
�R�E�V�H�U�Y�p�H�V���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �V�H�� �I�R�Q�G�H�� �S�O�X�W�{�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V����
�P�r�P�H���V�L���F�K�D�T�X�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���U�H�I�O�q�W�H���D�X�V�V�L�� �O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����/�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W��
�F�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���� �R�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �p�W�p�� �S�U�L�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�Uité et non dans leur 
contradiction. Cette complémentarité a été une richesse pour ma thèse.  

�/�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �F�H�O�O�H�V�� �G�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �V�H�� �F�R�P�S�O�p�W�H�U�� �S�R�X�U�� �H�Q�U�L�F�K�L�U�� �O�D��
recherche. Par exemple, lorsque je discute avec Laurette, cette assistante maternelle haïtienne, 
elle défend certaines valeurs féministes qui proposent par exemple le partage des tâches 
domestiques entre hommes et femmes. Ces entretiens pourraient porter à la qualifier de 
« femme pleinement libérée ». Mais quand je fais immersion quelques jours dans son 
�T�X�R�W�L�G�L�H�Q���� �M�H�� �P�H�� �U�H�Q�G�V�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�¶�H�Q�� �S�O�X�V�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q�� �F�K�D�U�J�H�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �J�D�U�G�p�V���� �H�O�O�H��
�V�¶�R�F�F�X�S�H�� �j�� �H�O�O�H�� �V�H�X�O�H�� �G�H�� �W�R�X�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �V�D�Q�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�� �j�� �V�R�Q�� �P�D�U�L�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �G�H��
�S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�����(�O�O�H���D�Y�D�L�W���D�O�R�U�V���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�Xne femme complètement « soumise », ce qui 

                                                             
26 Sur la recherche dans un milieu social plus élevé que le sien, voir les travaux de Monique Pinçon-Charlot et 
Michel Pinçon sur la bourgeoisie. 
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�S�R�U�W�H�U�D�L�W���j���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���F�R�Q�W�U�H�G�L�V�H�Q�W���F�H�O�O�H�V���G�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�����3�R�X�U�W�D�Q�W����
�F�H���T�X�H���F�H���G�p�F�D�O�D�J�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���S�H�X�W���D�X�V�V�L���L�O�O�X�V�W�U�H�U���F�¶�H�V�W���T�X�¶�j���F�D�X�V�H���G�H���O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�H�V��
rapports sociaux, la �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �Q�H�� �G�p�F�R�X�O�H�� �S�D�V�� �X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X��
système.   

�3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
chercheurEs dans la vie des sujets mais aussi la participation des sujets dans la recherche 
menée par les chercheurEs. Pour mieux accueillir ces sujets dans ce statut de participante, il 
�I�D�X�W���O�H�V���p�F�R�X�W�H�U�����'�¶�R�•���O�D���S�O�D�F�H���S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�H���G�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���G�D�Q�V���P�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���� 

 

Les entretiens 
�'�H�� ���������� �j�� ������������ �M�¶�D�L�� �G�L�V�F�X�W�p�� �D�Y�H�F�� ������ �I�H�P�P�H�V���� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �F�D�G�U�H�V��
individuels ou groupaux. Pour accéder à la parole de ces femmes, j'ai effectué des appels à 
invitation plutôt ouverts qui ont en fin de compte donné très peu de résultat. C'est surtout en 
mobilisant les contacts personnels, en demandant aux femmes intéressées de ramener leurs 
protagonistes, que j'ai pu réaliser ces entretiens.  

Les entretiens dans la clinique peuvent se rapprocher de plusieurs modèles. Ils sont influencés 
par différentes démarches non-directives comme celle de Piaget qui laisse libre court à la 
parole du sujet pour découvrir les tendances spontanées, ou encore par la posture 
psychanalytique qui privilégie la libre association. Elle se rapproche encore plus de la posture 
�U�R�J�p�U�L�H�Q�Q�H�� �T�X�L�� �S�U�{�Q�H�� �X�Q�H�� �D�W�W�L�W�X�G�H�� �G�¶�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �X�Q�H�� �p�F�R�X�W�H�� �D�W�W�H�Q�W�L�Y�H���� �&�H�W�W�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �P�H�W��
�O�¶�H�P�S�D�W�K�L�H�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H���� �R�S�W�H�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �© acceptation positive inconditionnelle » qui porte à 
�D�F�F�H�S�W�H�U�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �V�D�Q�V�� �M�X�J�H�P�H�Q�W���� �H�W�� �X�Q�H�� �F�R�Q�J�U�X�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �L�Q�Y�L�W�H�� �Oe-la chercheurE à faire preuve 
�G�¶�X�Q�H�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �R�X�Y�H�U�W�H�� �H�W�� �Q�R�Q-�G�p�I�H�Q�V�L�Y�H���� �&�H�W�W�H�� �G�p�P�D�U�F�K�H�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �M�X�J�p�H�� �G�¶�D�Q�J�p�O�L�T�X�H���� �/�H��
risque est alors que les indigènes deviennent de « gentilLEs sauvages ». En ce sens, la 
clinique est plus proche de la semi-directivité qui a marqué ma recherche où je définissais au 
�S�U�p�D�O�D�E�O�H���O�H���F�D�G�U�H���H�W���H�[�S�R�V�D�L�W���P�R�Q���R�E�M�H�W���G�¶�p�W�X�G�H�����0�r�P�H���V�L���O�H�V���I�H�P�P�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���O�L�E�U�H�V���G�H���S�D�U�O�H�U����
elles savaient que la rencontre visait une discussion sur les rapports sociaux, le travail et la 
migration des fe�P�P�H�V�����-�¶�X�W�L�O�L�V�D�L�V���D�X�V�V�L���S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H���F�R�O�O�H�F�W�H���G�H���G�R�Q�Q�p�H�V�����F�H���T�X�L���Q�H��
laissait donc pas toujours libre court à la parole. En plus, je posais parfois des questions 
�G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �I�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �M�H�� �U�H�I�R�U�P�X�O�D�L�V���� �H�W�F���� �3�D�U�I�R�L�V���� �M�H�� �S�D�U�W�D�J�H�D�L�V�� �D�X�V�Vi avec elles 
�P�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V���V�X�U���F�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���U�D�F�R�Q�W�D�L�H�Q�W�����D�Q�D�O�\�V�H�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���F�R�Q�I�L�U�P�D�L�H�Q�W���R�X���S�D�V�����,�O���\���D�Y�D�L�W���G�R�Q�F��
�X�Q�H���G�L�U�H�F�W�L�Y�L�W�p�����E�L�H�Q���T�X�H���P�L�Q�L�P�D�O�H�����G�D�Q�V���O�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�����0�D�L�V���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���O�L�E�U�H���G�H���O�D���S�D�U�R�O�H���D��
�p�W�p���I�D�Y�R�U�L�V�p�H�����F�H���T�X�L���P�¶�D���S�R�U�W�p���D�X�V�V�L���j���S�U�R�S�R�V�H�U���O�¶�X�V�D�J�H���G�X���F�U�p�R�O�H���G�D�Q�V���O�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���D�Y�H�F���O�H�V��
�+�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���H�Q���+�D�w�W�L���R�X���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����,�O���\���D���G�R�Q�F���H�X���W�R�X�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���G�H��
la thèse, après la retranscription systématique des entretiens. 

Les entretiens individuels visaient à creuser la généalogie des narratrices. Elles ont été 
�R�U�J�D�Q�L�V�p�H�V���D�Y�H�F���T�X�H�O�T�X�H�V���I�H�P�P�H�V�����H�W���D�X���I�L�O���G�H�V���D�Q�Q�p�H�V�����M�¶�D�L���U�p�G�X�L�W���F�H���Q�R�P�E�U�H���S�R�X�U���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W��
�U�H�W�H�Q�L�U���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���������F�D�V���G�D�Q�V���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���I�L�Q�D�O�H���G�H���O�D���W�K�q�V�H�����-�H���U�H�W�L�H�Q�V���D�O�R�U�V���F�H�O�O�H���G�H�X�[���I�H�P�P�H�V��
paysannes (Vyèj du Sud et Mari du Centre), celle de deux servantes (Sentàn et S
• Nana), celle 
de deux patronnes (Zoune et Madanpas) à Port-au-Prince, puis celle de trois migrantes 
haïtiennes (Laurette, Kouzin et Vanya) et celle de deux patronnes françaises (Madame Aix et 
Madame �)�R�U�E�H�������&�H�V���R�Q�]�H�� �I�H�P�P�H�V���G�R�Q�W���O�H���S�D�U�F�R�X�U�V���H�V�W���U�p�V�X�P�p���H�Q���D�Q�Q�H�[�H�� �P�¶�R�Q�W���H�[�S�R�V�p�� �O�H�X�U��
histoire parfois dans des groupes mais surtout lors de différents entretiens en tête-à-tête.  
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Les entretiens en groupe permettaient eux aussi de recueillir les récits de vie mais ont un 
apport particulier quand à la dimension thématique. Plusieurs techniques ont été utilisées pour 
�U�H�F�X�H�L�O�O�L�U���H�W���D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���O�D���S�D�U�R�O�H���G�H���F�H�V���I�H�P�P�H�V�����0�D�L�V���D�Y�D�Q�W���W�R�X�W�����U�H�J�D�U�G�R�Q�V���O�H���V�H�Q�V���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
de vie dans cette recherche.   

Tableau : les 11 cas retenus 

11 
Narratrices 

Age Statut 
matrimonial 

Nb. 
enfants
27 

Nb. 
Géniteurs 

Niveau 
�G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�Wi
on 

Travail avant Travail actuel 

Paysannes 
Vyèj �§�� ������

ans 
Célibataire 9 + 1 

mort 
5 Primaire Restavèk 

servante 
agricultrice 
commerçante 

Agricultrice 

Zaya <40 
ans 

Célibataire 6 + 1 
mort 

3 Primaire Restavèk 
servante  
commerçante 

Servante 
Agricult. ONG 

Servantes 
S
•nana 25 

ans 
Placée 3 2 Primaire Restavèk 

commerçante 
Servante 

Sentàn 28 
ans 

Célibataire 1 1 Brevet Servante 
commerçante 

Servante 

Patronnes  
Haïti  
Madanpas 54 

ans 
Mariée 6 1 Primaire agricultrice 

couturière 
ouvrière 
(manufacture)  

 

Zoune 35ans Célibataire 1 1 Doctorat Prof. université Prof. 
Université 

Migrantes 
Laurette 40 

ans 
Mariée 3 1 Bac+3 Haïti : 

Prof. Maternelle 
Dir. Maternelle 
Consultante ONG 

Assistante 
maternelle 

Kouzin 35 
ans 

Célibataire 3 3 Bac+2 Haïti : Secrétaire  
France : Femme de 
ménage chez 
particuliers, 
nounou, baby-
sitting 
 

-Nounou 
-Agente 
polyvalente en 
maison de 
retraite 
(gouvernante, 
cuisinière, 
assistante de 
vie, ménagère)  

Vanya 27 
ans 

Célibataire 2 2 Bac+3 Haïti: Secrétaire-
comptable  
Guadeloupe : baby-
sitting  

-Femme de 
chambre 
(hôtellerie) 

Patronnes 
Françaises 
Mme Aix 36 

ans 
Mariée 3 1 Bac+4 Journaliste Journaliste 

Mme Forbe 80 
ans 

Veuve 1 1 Brevet Couturière 
Vendeuse 
�+�{�W�H�V�V�H���G�¶�D�F�F�H�X�L�O 

Retraitée 

                                                             
27 �,�F�L�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�W���S�D�V���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���J�U�R�V�V�H�V�V�H�V�����3�D�U�F�H���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�H���O�H�V���F�R�P�S�W�H�Q�W���S�D�V�����Me 
�Q�H���F�R�P�S�W�H���S�D�V���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W�V���Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�V���R�X���Q�R�Q���T�X�L���V�R�Q�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V���V�H�O�R�Q���O�H�V���I�H�P�P�H�V���� 
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Histoire/récit de vie  
Les histoires ou récits de vie constituent avant tout un mode de recueil de données hérité de 
�O�¶�(�F�R�O�H�� �G�H�� �&�K�L�F�D�J�R�� �H�W�� �X�W�L�O�L�V�p�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �H�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V��
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�Oe. Cette méthode consiste en une recherche et une production de sens sur 
�O�D���Y�L�H���G�¶�X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���H�Q���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�Q�W���V�D���Y�L�H���G�D�Q�V���V�D���G�X�U�p�H�����&�H���S�U�R�F�p�G�p���H�V�W���D�L�Q�V�L���X�W�L�O�L�V�p���S�D�U���G�H�V��
chercheuses féministes. Liane Mozère (2010) explique que les récits de vie représentent une 
bonne méthode pour accéder au vécu des femmes qui migrent dans la mondialisation 
néolibérale. Elles ont ainsi un espace pour étaler leur point de vue sur leur situation. Elle parle 
�D�O�R�U�V�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �G�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �T�X�L�� �S�U�L�R�U�L�V�H�� �O�H�V�� �© monographies narratives » pour 
accéder aux manifestations individuelles des changements sociaux. Miniaturisation (Tarde), 
�P�L�F�U�R�V�F�R�S�L�V�D�W�L�R�Q�� ���*�R�P�E�U�R�Z�L�F�]������ �W�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�S�U�H�Q�G�� �S�R�X�U�� �G�p�I�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �S�U�L�V�H�� �H�Q��
�F�R�P�S�W�H���G�H���F�K�D�T�X�H�� �Y�R�L�[���V�L�Q�J�X�O�L�q�U�H���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U��autrement au social, de donner de la 
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���X�Q�H���L�P�D�J�H���S�O�X�V���F�R�P�S�O�H�[�H���H�W���S�O�X�V���Q�X�D�Q�F�p�H�����G�¶�L�Q�G�L�T�X�H�U���G�H�V���Y�R�L�H�V���G�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���H�W��
�G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �L�P�D�J�L�Q�H�U�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �P�R�L�Q�V�� �D�O�L�p�Q�D�Q�W�H�V�� �H�W�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �S�O�X�V�� �G�H�� �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�¶�D�J�L�U��
aux femmes et aux enfants. Rappelo�Q�V�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W���S�D�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �Y�L�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V��
�I�H�P�P�H�V���� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H�V���� �V�H�U�R�Q�W���I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���S�U�L�V�H�V�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�U�L�R�J�U�D�S�K�L�H����
En traduisant le texte du Combahee River Collective, Jules Falquet (2008) utilise la notion 
histoirE pour traduire herstory28. La clinique, avec les histoires de vie portent à penser aux 
vies singulières, valorisant ainsi le petit h à côté du grand H. Dans une perspective à la fois 
�F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�W�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H���� �L�O�� �H�V�W�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�(�� �G�H�V�� �I�Hmmes, avec petit h et 
grand E. 

�'�D�Q�V�� �O�D�� �F�O�L�Q�L�T�X�H���� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �p�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �T�X�¶�X�Q�H�� �P�p�W�K�R�G�H����
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �P�H�W���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�F�L�W�p���D�X���F�°�X�U���G�H�� �O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V�� �F�R�P�P�H���V�X�M�H�W�V�����2�Q���D�� �Y�X��
comment cette sociologie considérait les individ�X�V���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���O�H�V���S�U�R�G�X�L�W�V���G�¶�X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���T�X�L��
�F�K�H�U�F�K�H�Q�W���j���H�Q���G�H�Y�H�Q�L�U�� �O�H�V���S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�V�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���W�H�Q�V�L�R�Q���H�Q�W�U�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�L�V�P�H�V���V�R�F�L�D�X�[��
et déterminismes psychiques que la clinique place les récits de vie qui lui deviennent alors une 
méthode incontournable. Cette méthode est aussi utilisée dans une perspective de 
changement. De Gaulejac (2000) affirme :  

« Travailler sur les rapports de domination, la violence symbolique qui traverse les relations 
�V�R�F�L�D�O�H�V���� �P�R�Q�W�U�H�U�� �H�Q�� �T�X�R�L�� �F�H�W�W�H�� �G�R�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�� �H�Q�� �Sermanence dans la quotidienneté, 
dans les comportements les plus anodins, dans des situations de tous les jours, jusque dans les 
�X�V�D�J�H�V�� �G�X�� �F�R�U�S�V���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�V�W�� �D�O�R�U�V�� �X�Q�� �F�R�P�E�D�W���� �/�X�W�W�H�� �S�R�X�U�� �G�p�Q�R�Q�F�H�U�� �O�H�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �G�H��
ceux qui décident du bon et du mauvai�V�� �J�R�€�W���� �G�H�V�� �E�R�Q�V�� �X�V�D�J�H�V�� �G�H�� �O�D�� �O�D�Q�J�X�H���� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�L�O��
�F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���S�R�X�U���r�W�U�H���© bien élevé �ª�����0�R�\�H�Q���G�¶�p�F�K�D�S�S�H�U���D�X���U�L�V�T�X�H���G�H���O�D���W�U�D�K�L�V�R�Q���O�R�U�V�T�X�¶�R�Q��
est un transfuge entre deux mondes sociaux, le récit de vie est un témoignage sur la 
permanence des classes sociales et un moyen de déconstruire les éléments qui permettent de 
légitimer la domination les uns sur des autres » (p.216). 

                                                             
28 Le terme herstory a été utilisé de façon par certaines féministes anglophones qui cherchaient alors à se 
�U�p�D�S�S�U�R�S�U�L�H�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� 



54 
 

CertainEs chercheurEs optent pour le terme de récit de vie qui visibilise le décalage entre 
�O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���H�V�W���U�D�F�R�Q�W�p�H���H�W���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���W�H�O�O�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���p�W�p���U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W���Y�p�F�X�H�����0�D�L�V���-�H�D�Q-
Louis Le Grand (2002), de même que Niewiadomski (2008�������S�U�p�I�q�U�H���O�H���W�H�U�P�H���G�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H���Y�L�H��
qui visibilise plus la dimension temporelle. Dans le cas des femmes haïtiennes, on verra que 
�U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H���G�H���F�H�W�W�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q���W�H�P�S�R�U�H�O�O�H���S�H�X�W���V�H���U�p�Y�p�O�H�U���W�U�q�V���F�R�P�S�O�L�T�X�p�����(�O�O�H�V�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W��
pas toujours à dater les évènements de leur vie, parfois à cause de leur faible niveau 
�G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����,�O���H�Q���U�p�V�X�O�W�H���T�X�H���S�R�X�U���E�L�H�Q���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �O�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���V�¶�D�S�S�Drentent plus à une 
�Q�D�U�U�D�W�L�R�Q���T�X�L���U�D�S�S�R�U�W�H���G�H�V���p�S�L�V�R�G�H�V���T�X�¶�X�Q�H���Y�U�D�L�H���E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�����3�R�X�U���S�O�X�V�L�H�X�U�V���G�¶�H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V�����F�H�O�D��
�S�H�X�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���H�[�S�O�L�T�X�H�U���O�H�X�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X���S�D�V�V�p�����D�X���S�U�p�V�H�Q�W���H�W���j���O�¶�D�Y�H�Q�L�U�� 

�(�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V���� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W���D�X���W�H�P�S�V�� �H�V�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W���G�¶�X�Q�H�� �V�R�F�L�p�W�p�� �j�� �Xne autre, ce qui porte les 
�I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�����\���F�R�P�S�U�L�V���F�H�O�O�H�V���T�X�L���R�Q�W���X�Q���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���S�O�X�V���p�O�H�Y�p�����j���U�D�F�R�Q�W�H�U���O�H�X�U��
vie sans une « linéarité chronologique ». Jean-Louis Le Grand (2002) explique que la date est 
une inscription occidentale au calendri�H�U���� �0�D�L�V�� �L�O�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�H�� �L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q��
symbolique et générationnelle dans un univers social et temporel. 

Dans la première rencontre avec les 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �G�X�� �6�X�G���� �O�¶�k�J�H�� �D�� �I�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W��
�G�H�� �E�L�H�Q�� �G�H�� �G�p�E�D�W�V���� �,�O�� �D�U�U�L�Y�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H��
femme donne son âge et que le groupe 
conteste : « Toi �"�� �7�X�� �Q�¶�D�V�� �S�D�V�� ������ �D�Q�V����
�6�L���W�R�L���W�X���D�V���������D�Q�V�����D�O�R�U�V���P�R�L���M�¶�D�L������ ! 
Tu es bien plus âgée que moi ! ». 
�/�¶�k�J�H�� �p�W�D�L�W���Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���P�D�U�T�X�p�� �S�D�U��
�O�¶�L�Q�F�H�U�W�L�W�X�G�H���P�D�L�V���L�O���p�W�D�L�W���F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W��
�U�H�O�D�W�L�Y�L�V�p���� �2�Q�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �X�Q�� �k�J�H�� �T�X�H�� �S�D�U��
�U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�Ue. Ici encore, on peut 
�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �P�r�P�H�� �F�H�� �T�X�L�� �G�H�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �O�H�� �S�O�X�V�� �D�Q�F�U�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�L�W�p�� �H�V�W��
surpassé par le groupe, la société. Ce sont les rapports sociaux de classe et les privations  du 
milieu rural qui expliquent ce flou chronologique. Pour Le Grand (2002), une histoire de vie 
�F�R�Q�W�L�H�Q�W���D�X�� �P�R�L�Q�V���F�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���U�D�S�S�R�U�W�H�Q�W���j�� �O�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p : le nom, le prénom, la date de 
naissance, et date de décès. Il affirme : « �,�O�� �V�X�I�I�L�W�� �T�X�¶�X�Q�� �V�H�X�O�� �G�H�� �F�H�V�� �p�O�p�P�H�Q�W�V�� �V�R�L�W�� �G�p�I�D�L�O�O�D�Q�W��
�S�R�X�U���T�X�H���O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���G�¶�X�Q�H���Y�L�H���V�R�L�W���F�R�Q�V�D�F�U�p���D�X���F�K�D�v�Q�R�Q���P�D�Q�T�X�D�Q�W » (p.378).  

Quand son utilisation est possible, la technique appelée « la ligne du temps » permet aux 
interviewées de mieux rentrer leur histoire dans une temporalité. Cela a été possible avec les 
patronnes de Port-au-�3�U�L�Q�F�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����3�R�X�U���U�p�D�O�L�V�H�U���F�H�W�W�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����M�¶�D�L���G�H�P�D�Q�G�p���j���F�K�D�T�X�H��
femme de représenter leur histoire par une ligne pouvant prendre des formes diverses, en 
précisant les dates importantes. Les femmes ont toutes commencé par leur date de naissance, 
ce qui, on le verra, manque dans bien des récits. Cette ligne montrait le passé et la plupart des 
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V���V�¶�D�U�U�r�W�D�L�H�Q�W���D�X���S�D�V�V�p�����8�Q�H���V�H�X�O�H���D���S�U�R�O�R�Q�J�p���M�X�V�T�X�¶�j���G�H�X�[���D�Q�V���S�O�X�V���W�D�U�G�����������������R�•��
elle sera, dit-elle avec certitude, étudiante à Paris. Avec cet outil, cette femme marque ainsi le 
�S�D�V�V�p�����O�H���S�U�p�V�H�Q�W�����Y�R�L�U�H���O�¶�D�Y�H�Q�L�U�����F�H���T�X�L���H�V�W���U�D�U�H���G�D�Q�V���O�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���U�H�F�X�H�L�O�O�L�V���H�Q���+�D�w�W�L������ 

�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �S�R�V�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �W�H�P�S�V�� �P�D�L�V��
�D�X�V�V�L���O�D���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�¶�L�Q�V�Fription sociale des interviewées. Le processus de subjectivation est-
elle identique pour une femme française que pour une femme haïtienne ? Niewiadomski 
�������������� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �O�D�� �P�R�G�H�U�Q�L�W�p�� �D�Y�D�Q�F�p�H�� �V�X�U�� �O�H�� �U�H�W�R�X�U�� �G�H�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�R�Q�F��
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�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �K�L�V�W�R�L�U�H�V�� �G�H�� �Y�L�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�X�W�H�X�U�H�V�� �F�R�P�P�H��
Giust-Ollivier (2002) mentionnent la tendance 
hypermoderne de se raconter, de se retourner vers des 
donneur-euse-s de sens comme on donnait avant de 
�O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �D�X�[�� �G�R�Q�Q�H�X�U-euse-s de leçons. Ces 
transformations marquent grandement la société française et 
est visible dans les histoires des patronnes françaises 
interviewées. Il est à noter que ces femmes sont aussi en 
contact avec les psychologues et médecins qui commentent 
leur quotidien, alors que la plupart des femmes haïtienNEs 
sont exclues de ce type de soin. Elles analysent leur 
trajectoire avec des professionnels et vivent dans une 
�D�P�E�L�D�Q�F�H�� �R�•�� �O�¶�L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �U�D�F�R�Q�W�H�U�� �V�R�Q�� �S�D�V�V�p�� �H�V�W�� �W�U�q�V��
présente, ce qui permet par exemple de dégager dans leur 
�Y�p�F�X�� �G�H�V�� �Q�°�X�Gs socio-psychiques à partir de leur propre 
�G�L�V�F�R�X�U�V���� �7�D�Q�G�L�V�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�1�(�V���� �O�H�V��
�K�\�S�R�W�K�q�V�H�V�� �T�X�L�� �U�H�J�D�U�G�H�Q�W�� �O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V��
difficiles à construire à partir de leur narration.  

Ce décalage entre les entretiens en France et les entretiens 
�H�Q�� �+�D�w�W�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[��
�G�H���F�O�D�V�V�H�����S�X�L�V�T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H���F�K�H�]�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V��
plus aisées de Port-au-Prince, le discours visibilise plus le 
�S�U�R�F�H�V�V�X�V�� �G�H�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �,�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W��
pas de se demander si le « Je » existe dans la société 
�K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�� �P�D�L�V�� �G�H�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��
Jean-François (2011), le « Je » est souvent mis hors-jeu 
dans leur quotidien, ce qui me semble marquer leur 
discours. Cette recherche permet de regarder de quelle manière ce « Je » interdit et réprimé 
�V�¶�H�[�S�U�L�P�H���P�D�O�J�U�p���W�R�X�W�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H���O�H�X�U���J�p�Q�p�D�O�R�J�L�H���H�V�W���W�U�q�V���I�U�X�F�W�X�H�X�V�H���j���F�H���Q�L�Y�H�D�X�� 

1-���ï�ƒ�”�„�”�‡���‰�±�•�±�ƒ�Ž�‘�‰�‹�“�—�‡�� 
�&�H�U�W�D�L�Q�V���R�X�W�L�O�V���F�R�P�P�H�� �O�¶�D�U�E�U�H���J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���j�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�(�����j��la trajectoire 
du sujet. Ce « dessin �ª���T�X�¶�R�Q���D�V�V�R�F�L�H���H�Q���F�O�L�Q�L�T�X�H���D�X�[���U�p�F�L�W�V���G�H���Y�L�H�����P�H���S�H�U�P�H�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��
comment chaque femme se construit, en analysant dans son histoire la place des relations 
familiales, et en remontant autant que possible à trois générations. Cela permet de mieux 
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D���W�U�D�M�H�F�W�R�L�U�H���V�R�F�L�D�O�H���G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���H�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���F�R�P�P�H�Q�W���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���V�H��
�U�H�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W���R�X���V�H���W�U�D�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H�����R�X���F�R�P�P�H�Q�W���O�H�V���S�R�V�L�W�L�R�Q�V���V�R�F�L�D�O�H�V���V�H��
transmettent de génération en géné�U�D�W�L�R�Q���� �/�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�X�U�� �D�X��
�P�R�L�Q�V�� �W�U�R�L�V�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �F�H�U�Q�H�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H��
plus générale. 

�/�¶�D�U�E�U�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�� ���O�H�� �G�H�V�V�L�Q���� �H�V�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �O�H�� �S�O�X�V�� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�R�X�U�� �O�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �Ges 
récits de vie par les sociologues clinicien-ne-s en France. Pourtant cet outil pourrait ne pas 
être compatible avec mon terrain. Avec plusieurs femmes, il était impossible de passer au 
�G�H�V�V�L�Q���� �S�D�U�I�R�L�V�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�X�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�H�� �U�D�S�S�R�U�W���j�� �O�¶�p�F�U�L�W�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�Dysannes  et servantes par 
�H�[�H�P�S�O�H���� �R�X�� �I�D�X�W�H�� �G�¶�X�Q�� �F�D�G�U�H�� �D�G�D�S�W�p���� �,�O�� �p�W�D�L�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �L�P�S�R�V�V�L�E�O�H�� �T�X�H�� �6�H�Q�W�j�Q�� �U�p�D�O�L�V�H�� �F�H��
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dessin dans la cuisine de sa patronne. Dans ces cas-�O�j���� �M�¶�D�L�� �U�p�D�O�L�V�p�� �P�R�L-même le dessin en 
posant des questions à ces femmes. Sentàn, une servante à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �P�¶�D���H�[�S�O�L�T�X�p�� �j�� �O�D��
�G�H�X�[�L�q�P�H�� �V�p�D�Q�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �p�W�D�L�W�� �J�r�Q�p�H�� �G�H�� �P�H�� �O�L�Y�U�H�U�� �O�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �V�D�� �Y�L�H�� �G�q�V�� �Q�R�W�U�H��
�S�U�H�P�L�q�U�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���� �$�Y�H�F�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�� �j�� �3�D�U�L�V���� �M�¶�D�L�� �G�R�Q�F�� �F�R�P�P�H�Q�F�p�� �S�D�U��
les écouter sur la thématique (leur �W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H�X�U�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�«���� �S�R�X�U�� �D�U�U�L�Y�H�U�� �S�H�W�L�W�� �j�� �S�H�W�L�W�� �j�� �O�H�X�U��
�K�L�V�W�R�L�U�H���� �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�W�D�L�W�� �G�H�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���� �/�H�V��
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V�� �j�� �3�D�U�L�V�� �P�¶�R�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �O�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�H�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L��
notées dans un dessin.�(�Q�� ������������ �O�¶�D�U�E�U�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�� �D�� �p�W�p�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H�� ����

Entre hétérosexualité et solitude 

�/�R�U�V�T�X�¶�H�Q�������������M�¶�D�L���U�p�D�O�L�V�p���P�R�Q���P�p�P�R�L�U�H���G�H���O�L�F�H�Q�F�H���V�X�U���O�D���V�H�[�X�D�O�L�W�p���G�H�V���I�L�O�O�H�V���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�W�H�V���S�D�X�Y�U�H�V��
de Port-au-�3�U�L�Q�F�H�����M�H���Q�¶�p�W�D�L�V���S�D�V���D�W�W�H�Q�W�L�Y�H���j���O�¶�K�R�P�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p�����0�D�L�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�����O�H��
fait de ne visibiliser que les pratiques hétérosexuell�H�V�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�O�X�W�{�W�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�Q�W��
uniquement ces pratiques �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �G�L�V�F�R�X�U�V���� �(�W�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D��
sexualité ne faisait  �S�D�V�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �P�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �G�H�� �G�p�S�D�U�W���� �M�H�� �Q�¶�D�L�� �S�D�V�� �L�Q�F�L�W�p�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �j�� �S�D�U�O�H�U��
�G�¶�D�X�W�U�H�V���S�U�D�W�L�T�X�Hs.  

�/�¶�K�R�P�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p���H�V�W���H�Q�F�R�U�H���W�D�E�R�Xe �H�Q���+�D�L�W�L���R�•���H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�V���U�H�F�R�Q�Q�X�H���M�X�U�L�G�L�T�X�H�P�H�Q�W�����'�H��
�S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �H�W���� �F�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �6�p�U�R�Y�L�H���� �O�D�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�R�P�R�S�K�R�E�L�H�� �H�V�W��
associée à celle des personnes vivant avec le VIH-SIDA1. Lo�U�V�T�X�¶�L�O�� �I�D�O�O�D�L�W�� �U�D�W�L�I�L�H�U�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�H��
Michèle Pierre-Louis comme première ministre en 2008, plusieurs parlementaires ont publiquement 
�S�U�R�I�p�U�p���j���V�R�Q���p�J�D�U�G���G�H�V���S�U�R�S�R�V���O�H�V�E�R�S�K�R�E�H�V�����(�W���O�R�U�V���G�H���O�¶�H�I�I�H�U�Y�H�V�F�H�Q�F�H���U�H�O�L�J�L�H�X�V�H���T�X�L���D���P�D�U�T�X�p���O�H�V��
premiers jours après le séisme, on accusait les « massissi », « makomè » et « madivin » �G�¶�r�W�U�H��
responsables de cette « malédiction » �T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �D�E�D�W�W�X�H�� �V�X�U�� �O�H pays. Dans les entretiens, certaines 
femmes reprennent ces propos. Et en écho aux manifestations anti-mariage pour tous en France, il y 
a eu des manifestations similaires en Haiti, ce que dénonçaient les associations Kouraj et FACSDIS 
(Femmes en Action Contre la Stigmatisation et la Discrimination Sexuelle). Pourtant, le mouvement 
�I�p�P�L�Q�L�V�W�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�� �U�H�V�W�H�� �V�L�O�H�Q�F�L�H�X�[�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�K�R�P�R�S�K�R�E�L�H�� �H�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �Q�¶�K�p�V�L�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q��
quarantaine des organisations de lesbiennes comme FACSDIS. Pourtant, ce mouvement est souvent 
assimilé au lesbianisme par les détracteur-euse-�V�����&�H�U�W�D�L�Q�H�V���G�L�V�H�Q�W���D�O�R�U�V���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�R�X�U���Q�H���S�D�V���O�H�X�U��
donner rais�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�p�I�q�U�H�Q�W���Q�H���S�D�V���O�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�R�P�R�S�K�R�E�L�H���� 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���� �O�¶�K�R�P�R�S�K�R�E�L�H�� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �S�U�p�V�H�Q�W�H���� �'�¶�D�E�R�U�G�� �H�O�O�H�V�� �U�H�M�H�W�W�H�Q�W��
�O�¶�K�R�P�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p���© comme » la prostitution, disent-elles. Puis elles expliquent cette forme de sexualité 
par les besoins économiques des femmes, comme pour la prostitution finalement. Ensuite, elles lient 
�V�R�X�Y�H�Q�W���O�¶�K�R�P�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p���j���O�D���S�p�G�R�S�K�L�O�L�H���R�X���D�X���K�D�U�F�q�O�H�P�H�Q�W���V�H�[�X�H�O���D�X���W�U�D�Y�D�L�O�����(�W���7�R�X�W���H�Q���D�S�S�U�H�Q�D�Q�W���j��
leurs fils à partager les tâches domestiques, elles contin�X�H�Q�W���j�� �D�G�P�H�W�W�U�H���L�P�S�O�L�F�L�W�H�P�H�Q�W���T�X�H���V�¶�L�O�V���V�¶�\��
adonnent autant que les femmes, ils se comportent comme des « massissi » ou des « gason 
makomè ». Et dans les rencontres en groupe, quand je dis aux participantes �G�X���&�H�Q�W�U�H���T�X�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H��
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�E�O�L�J�p�H���G�H���Y�L�Y�U�H �D�Y�H�F���X�Q���K�R�P�P�H���� �H�O�O�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���U�p�D�J�L���� �'�D�Q�V���O�H���J�U�R�X�S�H���G�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���G�H��
Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �M�H�� �I�D�L�V�� �X�Q�H���F�U�L�W�L�T�X�H�� �G�H���O�¶�K�p�W�p�U�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �I�D�F�H�� �j�� �O�D�T�X�H�O�O�H�� �O�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V���O�j�� �H�Q�F�R�U�H��
�V�R�Q�W���U�H�V�W�p�H�V���P�X�H�W�W�H�V�����&�H�O�D���S�H�X�W���P�R�Q�W�U�H�U���F�R�P�P�H�Q�W���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�¶�X�Q���V�X�M�H�W���W�D�E�R�X���T�X�L���Q�H���Périte même pas la 
discussion ou la riposte. 

Toutefois, si les interviewées se présentent implicitement comme hétérosexuelles, elles ne vivent pas 
forcément avec un homme. Nombreuses sont celles qui vivent « seules », ce qui invite décentrer les 
analyses autour du « couple hétérosexuel ». Cela permet par exemple �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H��
du travail dans ces « familles sans homme ». En plus, elles sont nombreuses à faire le choix de la 
�P�R�Q�R�S�D�U�H�Q�W�D�O�L�W�p���H�Q���F�R�Q�W�H�V�W�D�W�L�R�Q���j���O�¶�L�U�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H�V���K�R�P�P�H�V�����2n retrouve ces cas-là dans toutes 
les catégories sociales. Leur insatisfaction face aux hommes ne les portent pas à devenir lesbiennes 
mais plutôt à vivre seules. Pourtant, les femmes haïtiennes développent entre elles des liens de 
proximité faits de grand�H���L�Q�W�L�P�L�W�p�����&�H�V���D�P�L�W�L�p�V���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W���G�D�Q�V���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���D�X���F�R�U�S�V���H�W���j���O�D���Q�X�G�L�W�p��
peu présent chez les hommes haïtiens ou chez les femmes « occidentales ». Cela a pour effet de 
�U�H�Q�G�U�H���S�U�H�V�T�X�¶�L�Q�Y�L�V�L�E�O�H���W�R�X�W�H���p�Y�H�Q�W�X�H�O�O�H���I�R�U�P�H���G�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���D�P�R�X�U�H�X�V�H entre femmes.   
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femmes patronnes à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �(�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �W�U�R�X�Y�p�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�L�Y�H�� �H�W�� �O�¶�X�Q�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H��
�H�O�O�H�V�� �D�� �I�D�L�W�� �U�H�P�D�U�T�X�H�U�� �T�X�H�� �F�H�W�� �R�X�W�L�O�� �I�D�L�V�D�L�W�� �U�H�V�V�R�U�W�L�U�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�¶�+�D�w�W�L���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �L�O��
permettait de voir des « désordres généalogiques �ª�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���F�H�X�[���F�U�p�H�V���S�D�U���O�¶�L�Q�I�L�G�p�O�L�W�p���G�H�V��
hommes et la « polyandrie en série ». Comme on le verra dans la plupart des histoires, les 
hommes ont plusieurs compagnes simultanément, et les femmes ont plusieurs compagnons les 
uns après les autres. Ces phénomènes marquent grandement le travail et la migration des 
femmes. Cela crée un « désordre généalogique �ª�� �T�X�L�� �H�[�S�U�L�P�H�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�D�E�V�H�Q�F�H����
�G�H���U�X�S�W�X�U�H���Y�R�L�U�H���G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q���D�\�D�Q�W���P�D�U�T�X�p���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����&�K�H�]���O�H�V���I�Hmmes paysannes et servantes 
qui sont nombreuses à avoir connu la domesticité pendant leur enfance, il y a encore plus de 
�F�K�D�v�Q�R�Q�V�� �P�D�Q�T�X�D�Q�W�V���G�D�Q�V�� �O�H�X�U���U�p�F�L�W�����$�\�D�Q�W���p�W�p���V�R�X�Y�H�Q�W���G�p�S�O�D�F�p�H�V�����Q�¶�D�\�D�Q�W���S�D�V���Y�p�F�X���D�Y�H�F�� �O�H�X�U��
�I�D�P�L�O�O�H���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�H�P�P�H�V���F�R�P�P�H���6
• �1�D�Q�D���Q�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���T�X�H���W�U�q�V���S�H�X���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H��
�O�H�X�U�V�� �D�Q�F�r�W�U�H�V�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���F�H���T�X�L���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V���G�p�F�U�L�W�V���G�D�Q�V�� �O�H�V���G�H�V�V�L�Q�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V��
forcément des liens familiaux biologiques mais répondaient plutôt à la reconstruction des 
familles en fonction de nouveaux liens. La mère est parfois une tante, la marraine peut aussi 
�G�H�Y�H�Q�L�U�� �X�Q�H�� �P�q�U�H���� �O�H�� �F�R�X�V�L�Q�� �X�Q�� �I�U�q�U�H���� �H�W�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �Q�H�� �Y�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �G�X�� �© ventre » de la 
mère (pitit vant). Cela permet de regarder une vraie construction sociale des familles 
haïtiennes. Et en même temps, cela crée des « doublons » qui font que finalement les femmes 
qui dessinaient ne savaient pas qui mettre ou pas, qui choisir entre la mère biologique et la 
tante qui est devenue la « vraie mère », etc. Les images les plus doublées sont alors ceux des 
pères, à cause de la polyandrie/maternité en série qui, on le verra, fait que plusieurs beaux-
�S�q�U�H�V���V�H���V�X�F�F�q�G�H�Q�W���j���O�D���S�O�D�F�H���G�X���S�q�U�H�����(�W���L�O���Q�¶�\���D���T�X�¶�X�Q�H���V�X�F�F�H�V�V�L�R�Q���G�¶�K�R�P�P�H�V���G�D�Q�V���O�H���F�R�X�S�O�H��
puisque le discours des femmes interviewées, en Haïti comme en France, ne laisse apparaître 
que des rapports hétérosexuels. 

�'�D�Q�V���O�D���I�U�D�W�U�L�H�����R�Q���p�W�D�E�O�L�V�V�D�L�W���X�Q�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���I�U�q�U�H�V���H�U���V�°�X�U�V���F�R�Q�V�D�Q�J�X�L�Q�(�V���H�W���F�H�X�[���T�X�L��
sont utérinEs. Ceux-celles-ci restaient plus importants dans les liens et étaient parfois les 
�V�H�X�O�(�V�� �j�� �r�W�U�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�(�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�E�U�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H���� �(�W�� �O�D�� �U�H�S�U�psentation de la fratrie ne 
répondait pas forcément à un ordre chronologique. Une participante a mis les femmes 
�H�Q�V�H�P�E�O�H���H�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V���G�¶�X�Q���D�X�W�U�H���F�{�W�p�����8�Q�H���D�X�W�U�H���D���S�U�p�V�H�Q�W�p���V�H�V���I�U�q�U�H�V���H�W���V�°�X�U�V���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q��
de ses liens avec eux-elles. Les plus proches étaient notéEs avant.  

�(�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �S�D�U�H�Q�W�V���� �S�D�U�I�R�L�V�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W���S�D�V�� �O�D�� �O�L�J�Q�H�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�� �T�X�L�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �F�R�Q�M�X�J�D�O����
amoureux ou de co-parentalité. Cela reste significatif pour ces histoires de vie où, comme on 
�O�H�� �Y�H�U�U�D���� �O�¶�D�P�R�X�U�� �V�H�P�E�O�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �X�Q�H�� �S�O�D�F�H�� �L�Q�I�Lme. Une participante a noté toutes les 
�F�R�P�S�D�J�Q�H�V���G�H���V�R�Q���S�q�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���O�L�p�H�V���S�D�U���X�Q���W�U�D�L�W���K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�����F�R�P�P�H���V�L���H�O�O�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���W�R�X�W�H�V���G�H�V��
�V�°�X�U�V���� �© �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �H�I�I�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �G�H�V�� �V�°�X�U�V ! », disent en rigolant les membres du 
groupe. Et en général, il y a �S�O�X�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �O�D�� �E�U�D�Q�F�K�H�� �P�D�W�H�U�Q�H�O�O�H�� �H�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H��
�V�L�O�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H���G�X���F�{�W�p���S�D�W�H�U�Q�H�O���� 

A tout cela, il faut ajouter les silences liés au séisme. Il y avait tellement de pertes dans les 
�I�D�P�L�O�O�H�V�� �T�X�¶�X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �O�L�H�Q�V familiaux faisait remonter des images 
traumatiques. Pour respecter le deuil de ces femmes et aussi me protéger personnellement face 
�j���F�H�W���p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���T�X�L���P�¶�D���W�R�X�F�K�p���G�H���S�U�q�V�����M�H���Q�¶�D�L���S�D�V���W�R�X�M�R�X�U�V���L�Q�V�L�V�W�p���S�R�X�U���U�H�P�S�O�L�U���W�R�X�V���O�H�V���Y�L�G�H�V��
généalogiques. 

Finalement, �D�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �O�¶�D�U�E�U�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�� �W�U�R�S�� �S�H�X�� �D�G�D�S�W�p�� �j�� �F�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �W�U�q�V��
éloignées des familles occidentales (nucléaires ou recomposées), les participantes à ce groupe 
�G�H�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �H�Q�� ���������� �G�L�V�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�W�� �R�X�W�L�O�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �O�D�� �Vociété 
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haïtienne. En plus, au fil des présentations, les points qui paraissaient problématiques ou 
�K�R�Q�W�H�X�[�� ���G�H�V�� �F�D�V�� �G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q���� �G�¶�L�O�O�H�W�W�U�L�V�P�H���� �G�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �R�X�� �G�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�X�Y�U�H�W�p���� �R�Q�W�� �S�X�� �r�W�U�H��
replacés dans le contexte social. Les problèmes ont été discutés et les hontes « partagées », ce 
�T�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�¶�H�I�I�H�W�� �G�H�� �G�p�F�X�O�S�D�E�L�O�L�V�H�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �j�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��
évènements généalogiques. Ces femmes qui étaient de jeunes étudiantes et professionnelles 
avaient hâte de répéter cette méthode qui, en plus, leur paraissait pouvoir créer des liens entre 
des individus. 

2-Roman familial et trajectoire sociale  
�/�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �H�Q�� �V�p�D�Q�F�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�� �R�Q�W�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�¶�L�Q�W�L�P�L�W�p�� �G�H�� �F�K�D�T�X�H��
�I�H�P�P�H���H�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�¶�H�V�S�D�F�H���S�R�X�U���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���D�Y�H�F��chacune la trajectoire personnelle. Mais 
�G�D�Q�V�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �O�H�V�� �U�p�F�L�W�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �I�R�U�P�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �T�X�H�� �M�¶�D�L��
�D�Q�L�P�p�V���D�Y�H�F���O�¶�D�L�G�H���G�H���G�H�X�[���p�W�X�G�L�D�Q�W�H�V�����&�H�V���p�W�X�G�L�D�Q�W�H�V���P�¶�D�L�G�D�L�H�Q�W���S�R�X�U���O�D���S�U�L�V�H���G�H���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F��
certaines participantes, elles observaient les séances et on discutait après de la dynamique des 
�J�U�R�X�S�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�(�G�H�O�\�Q�H�� �&�H�U�L�V�L�H�U���� �p�W�X�G�L�D�Q�W�H�� �H�Q�� �O�L�F�H�Q�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�R�F�L�D�O�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p��
�G�¶�(�W�D�W�� �G�¶�+�D�w�W�L�� �H�W�� �5�H�E�H�F�F�D�� �6�D�N�]�D�� �&�D�G�H�D�X�� �T�X�L�� �I�D�L�V�D�L�W�� �D�O�R�U�V�� �X�Q�� �P�D�V�W�H�U�� �,�� �H�Q�� �F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�� �j��
�O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �3�D�U�L�V�� ������ �3�R�X�U�� �F�K�D�F�X�Q�H�� �G�H�V�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� ���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�«���� �M�H�� �U�p�X�Q�L�V�V�D�L�V�� �O�H�V��
femmes en groupe de 8 à 10 personnes à plusieurs reprises et sur plusieurs années. Et à 
chaque fois, je veillais à ce que ce soit les mêmes femmes qui participaient, même si avec les 
paysannes notamment, plusieurs autres femmes voulaient participer. Avec les femmes 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �6�X�G�� �H�W�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �&�H�Q�W�U�H���� �M�¶�D�L�� �U�p�D�O�L�V�p�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� ����
séances (2009, 2010, et 2 en 2012). Cela durait une journée, et avec les femmes du Centre qui 
habitaient toutes le même quartier, on faisait deux séances coupées par une pause déjeuner, 
�D�O�R�U�V�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �6�X�G���� �R�Q�� �I�D�L�V�D�L�W���X�Q�H�� �O�R�Q�J�X�H�� �P�D�W�L�Q�p�H�� �S�R�X�U�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �j�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L��
habitaient loin du lieu des séances de rentrer chez elles avant la tombée de la nuit. Avec les 
patronnes à Port-au-Prince, il y a eu 5 séances en 2012, avec environ six à 8 personnes à 
�F�K�D�T�X�H���I�R�L�V�����(�W���D�Y�H�F���O�H�V���P�L�J�U�D�Q�W�H�V���j���3�D�U�L�V�����R�Q���V�¶�H�V�W���U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�V���j�������U�H�S�U�L�V�H�V�����G�D�Q�V���G�H�V���J�U�R�X�S�H�V��
de 7 personnes environ. 

Ces �J�U�R�X�S�H�V�� �V�H�� �U�D�S�S�U�R�F�K�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �R�U�J�D�Q�L�V�p�V�� �S�D�U��
�O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �6�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �&�O�L�Q�L�T�X�H�� ���,�,�6�&������ �V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V�� �D�X�[�T�X�H�O�V�� �M�¶�D�L�� �P�D�L�Q�W�H�V�� �I�R�L�V��
�S�D�U�W�L�F�L�S�p���� �V�R�L�W�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �R�X�� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�¶�D�Q�L�P�D�W�U�L�F�H�� �H�Q�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q. Ces groupes 
devaient répondre au modèle Roman familial et trajectoire sociale travaillé par Bonetti, 
Fraisse, et de Gaulejac (1982). Ces séminaires visent à regarder en groupe les histoires de 
famille, à les revisiter en fonction des rapports sociaux en regardant parallèlement comment 
ces histoires sont agissantes chez les individus. Le roman familial est une activité 
fantasmatique qui porte les personnes déplacées objectivement à effectuer un écart mental 
pour mieux supporter leur situation. Il permet ainsi de mieux regarder le sens accordé au 
déclassement dans la trajectoire des migrantes haïtiennes. Et dans ma recherche, je regarde ce 
déplacement subjectif comme une véritable stratégie pour faire face aux rapports sociaux. Je 
regarde alors comment face aux rapports sociaux de race et Nord/Sud les femmes migrantes 
�H�V�V�D�L�H�Q�W�� �G�H�� �V�H�� �F�U�p�H�U�� �X�Q�H�� �O�L�J�Q�p�H�� �Q�R�E�O�H�� �T�X�L�� �H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �K�p�U�R�V�� �G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �F�H�� �S�H�X�S�O�H�� �Q�R�L�U����
�&�¶�H�V�W���O�H���5�R�P�D�Q���V�R�F�L�R�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H���R�•���F�H�V���I�H�P�P�H�V���V�H���U�D�W�W�D�F�K�H�Q�W���j���X�Q�H���G�H�V�F�H�Q�G�D�Q�F�H���T�X�L���G�p�S�D�V�V�H���O�D��
famille �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���O�D���O�L�J�Q�p�H���G�H���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H��Roman familial et trajectoire sociale que 
Pagès ou de Gaulejac analysent les rapports amoureux. On parle ainsi du Roman amoureux 
�S�R�X�U���L�Q�V�p�U�H�U���G�D�Q�V���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H���H�W���O�H�V���G�p�W�H�U�P�L�Q�L�V�P�Hs psychiques, les 
�F�K�R�L�[�� �D�P�R�X�U�H�X�[�� �G�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���� �-�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �O�H�� �U�R�P�D�Q�� �D�P�R�X�U�H�X�[�� �W�H�O�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �S�D�U�� �O�H�V��
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femmes haïtiennes et la manière dont il peut être mobilisé comme stratégie malgré les 
déceptions de ces femmes. Le rapport amoureux marque aussi la vie des femmes françaises 
�T�X�L���� �H�O�O�H�V���� �V�¶�R�E�V�W�L�Q�H�Q�W�� �j�� �I�D�L�U�H�� �© famille normale ». Par ailleurs, cette approche permet de 
regarder la trajectoire des individus, ces déplacements analysés par de Gaulejac (1987) qui, 
�V�¶�L�O�V�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �S�D�U�� �G�H�V�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[����marquent le psychique. Ce prisme est utile 
dans mon travail marqué par des changements de situation, de mode de vie, de travail et de 
mobilité géographique. Il faut analyser aussi les effets des changements sur les femmes, dans 
leur vie collective et dans leur vécu individuel. La clinique qui analyse la trajectoire sociale 
permet de regarder certains phénomènes comme la mobilité sociale ou la migration, ces 
déplacements socio-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���H�W���J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �H�W���G�H�� �Y�R�L�U�� �F�H�� �T�X�H�� �F�H�V��
déplacements objectifs font bouger dans un sens plus subjectif.  

A chaque fois, plusieurs principes29 ont été présentés et discutés avec les participantes comme 
�O�D���F�R�Q�I�L�G�H�Q�W�L�D�O�L�W�p���H�W���O�¶�D�Q�R�Q�\�P�D�W���P�r�P�H���V�L���O�H�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�p�H�V���H�W���I�H�U�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H��
production universitaire. Le principe de respect mutuel a été abordé et il a toujours été 
respecté, ce qui a favorisé de bonnes ambiances relationnelles dans les groupes. « Ni forcer, ni 
retenir », « dire ou ne pas dire �ª���� �U�H�V�W�D�L�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�V�� �G�H�Y�L�V�H�V���� �'�¶�Xne part, chaque 
femme devait se sentir libre de parler et sa parole devait être respectée par les participantEs et 
�D�Q�L�P�D�W�U�L�F�H�V���� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �Q�L�� �O�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�(�V���� �Q�L�� �O�H�V�� �D�Q�L�P�D�W�U�L�F�H�V�� �Q�H�� �G�H�Y�D�L�W�� �I�R�U�F�H�U�� �X�Q�H��
participante à dire quoi que ce soit. Ce travail de terrain avait effectivement des objectifs de 
�U�H�F�X�H�L�O�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���� �0�D�L�V�� �F�H�O�D�� �Q�H�� �G�H�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �X�Q�H�� �P�D�L�Q�� �P�L�V�H�� �V�X�U�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �G�H��
�O�¶�D�X�W�U�H30 �R�X���X�Q�H���L�Q�J�p�U�H�Q�F�H���G�D�Q�V���V�D���Y�L�H���L�Q�W�L�P�H���V�D�Q�V���V�R�Q���L�Q�Y�L�W�D�W�L�R�Q�����'�H���S�O�X�V�����F�H�W�W�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���Q�¶�D��
jamais visé ce que Roca i Escoda (2009b) analyse sous le terme de « dévoilement ». 

Ces récits de vie en groupe qui ont permis de creuser à la fois la généalogie et la dimension 
�W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� ���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W���G�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�������R�Q�W���S�H�U�P�L�V�� �j�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�U�� �V�X�U��
leur vécu. Ils ont un apport particulier à côté du travail individuel. Le dispositif groupal 
�S�H�U�P�H�W�� �G�¶�p�F�R�X�W�H�U�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �H�W�� �F�K�D�T�X�H�� �I�H�P�P�H�� �S�H�X�W�� �D�L�Q�V�L�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �T�X�H�� �V�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �/�H�� �J�U�R�X�S�H�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�H��
psychologism�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �G�X�� �Y�p�F�X�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���� �/�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �D�Y�D�L�W�� �G�H�V��
�p�F�K�R�V�� �F�K�H�]�� �G�¶�D�X�W�U�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�V�D�L�W�� �D�Y�D�Q�F�H�U�� �O�D�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q���� �O�H�� �S�D�U�W�D�J�H���� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H��
dynamique qui créait ou renforçait du lien entre ces femmes. Chaque honte dévoilée 
pe�U�P�H�W�W�D�L�W���j���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U���P�R�L�Q�V���K�R�Q�W�H���S�X�L�V�T�X�H���V�R�Q���K�L�V�W�R�L�U�H���D���p�W�p���D�F�F�X�H�L�O�O�L�H���H�W���V�R�X�Y�H�Q�W��
replacée dans un cadre plus global. Il était possible de voir combien les objets de honte sont 
« communs » ou partagés, soit ceux qui concernent le travail déclassé en France ou le 
« désordre généalogique �ª���H�Q���+�D�w�W�L�����$�O�R�U�V���T�X�H���M�¶�D�Y�D�L�V���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���U�H�G�R�X�W�p���O�¶�H�I�I�H�W���L�Q�Y�H�U�V�H�����S�D�U�O�H�U��
�G�H�V�� �K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �D�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �p�W�p�� �E�p�Q�p�I�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��
aussi par le partage de sens que permettent les gr�R�X�S�H�V�� �G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �&�H�W��
apport des groupes a été largement analysé par Niewiadomski (2012). Notons par ailleurs que 
les femmes réunies se conseillent mutuellement sur certaines stratégies de résistance, ce qui 
me semble participer à la construction de certaines filières de solidarité. 

Dans certains cas comme celui des femmes paysannes, c'est à partir de ces groupes que j'ai pu, 
au fil des ans, choisir les histoires individuelles que j'allais approfondir. Cette manière de faire 
                                                             
29 Ces rencontres en groupe étaient régies par certains principes définis dès le début avec les participantes. Ces 
principes cliniques étaient respectés dans les entretiens individuels également. 
30 �6�D�Q�V���D�Y�R�L�U���p�W�p���I�R�U�F�p�H�V�����O�H�V���Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���K�p�V�L�W�p���j���G�R�Q�Q�H�U���G�H�V���L�Q�I�R�U�Pations très intimes. 
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était indispensable car je ne connaissais pas les femmes préalablement. Dans d'autres cas 
comme celui des migrantes à Paris, j'étais déjà assez avancée dans les entretiens individuels 
quand j'ai réussi à former les groupes. Ainsi, les femmes migrantes interviewées 
indi�Y�L�G�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�p�� �D�X�[�� �J�U�R�X�S�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �U�H�Q�G�� �S�D�V�� �O�H�X�U�� �K�L�V�W�R�L�U�H��
moins intéressante par ailleurs. De même, certaines participantes du groupe n'ont pas 
forcément été retenues pour des entretiens individuels, soit parce qu'elles n'en avaient pas le 
temps, soit parce que le choix des cas à retenir a déjà été fait, ou encore parce que le 
calendrier de recherche ne permettait pas de s'intéresser aux nouveaux cas (sachant que la 
plupart des groupes de Paris ont eu lieu en automne - hiver 2011). 

�/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�p�F�R�X�W�H�U�� �X�Q�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H��
�S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���T�X�L���H�V�W���V�L���S�H�X�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H���G�D�Q�V�� �O�H�V���U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H�V�����/�¶�D�F�F�q�V���j�� �O�D���S�D�U�R�O�H��
�G�¶�X�Q�� �V�L�� �J�U�D�Q�G�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �W�H�V�W�H�U�� �O�H�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���� �0�D�L�V�� �F�¶�H�V�W��
�O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �H�W�� �Q�R�Q�� �X�Q�� �V�R�X�F�L�� �G�H�� �P�X�O�W�L�S�O�L�H�U�� �O�H�V�� �F�D�V�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U���� �T�X�L�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �O�D��
participation de ce grand nombre de femmes (69) dans le travail de terrain. Il y a eu une forte 
demande à la fois pour les groupes et pour les entretiens individuels, notamment chez les 
�I�H�P�P�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �/�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�D�� �P�p�W�K�R�G�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �I�D�L�W�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�U�� �O�H��
�Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�(�V�� ������������ �P�D�L�V�� �S�H�X�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �p�F�R�X�W�p�H�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �H�W��
seulement 11 entretiens sont approfondis dans le texte final. Dans l'analyse, je fais référence 
au discours de toutes les femmes qui ont été contactées et ont participé soit à des rencontres 
en groupe ou à des séances individuelles. Toutes les histoires écoutées paraissaient 
importantes pour la thèse, et le fait de ne pas pouvoir faire de toutes ces femmes les 
« vedettes » de cette recherche peut provoquer un sentiment de trahison. Cette contradiction 
�U�p�V�L�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�H�[�W�H�V�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �R�•�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�J�q�Q�H�V�� �T�X�L�� �O�L�Y�U�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W��
pas leur nom sur la page de couverture par exemple, comme le signale Jean Louis Legrand 
�����������������/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���H�V�W���G�H���U�H�W�H�Q�L�U���T�X�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V���p�F�R�X�W�p�H�V���I�R�Q�W���F�H�W�W�H���W�K�q�V�H���P�r�P�H���V�L���S�H�X��
�G�¶�H�Q�W�U�H���H�O�O�H�V���V�R�Q�W���Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H�V���L�F�L���� 

3-Le sociodrame  
Le sociodrame a été �V�R�X�Y�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�H�V���V�p�P�L�Q�D�L�U�H�V���G�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���U�p�D�O�L�V�p�V��
�j�� �O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W�� �,�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�� �G�H�� �6�R�F�L�R�O�R�J�L�H�� �&�O�L�Q�L�T�X�H�� ���,�,�6�&������ �,�O�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �X�Q�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q��
�V�R�F�L�D�O�H���Y�p�F�X�H���H�Q���O�D���G�p�F�U�L�Y�D�Q�W���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���W�K�p�k�W�U�D�O�H�����,�O���V�¶�D�J�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H conflit au 
�W�U�D�Y�D�L�O���H�W���O�¶�R�Q���S�D�U�O�H���D�O�R�U�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�G�U�D�P�H�����P�p�W�K�R�G�H���G�p�F�U�L�W�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���3�D�W�U�L�F�L�D���*�X�H�U�U�H�Uo et 
Fernando de Castro (2013). 

�3�R�X�U�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �O�H�� �V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���� �M�H�� �S�U�R�S�R�V�H�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �W�K�q�P�H�V�� �G�H�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H���� �/�H�V��
membres du groupe jouent une scène �j���S�D�U�W�L�U���G�H���F�H���W�K�q�P�H�����4�X�H�O�T�X�H�V���I�H�P�P�H�V���V�¶�D�X�W�R-désignent 
ou sont proposées par le groupe pour jouer un rôle bien particulier. Après la scène, chaque 
participante entre dans le jeu en donnant directement son opinion. Et à la fin de la scène, le 
groupe évalue �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�����¬���O�¶�D�L�G�H���G�X���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H�����O�H�V���I�H�P�P�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���V�F�q�Q�H�V���G�H��
�O�D���Y�L�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���j���O�D���I�R�L�V���G�D�Q�V���O�¶�R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���H�W���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q�����&�H�O�O�H�V���T�X�L���R�E�V�H�U�Y�H�Q�W���O�D��
scène regardent défiler devant leurs yeux leur vie de tous les jours, et ont la possibilité de 
�V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���H�W���G�H���F�R�P�P�H�Q�W�H�U���F�H���T�X�R�W�L�G�L�H�Q�����&�H�O�O�H�V���T�X�L���R�Q�W���O�H�V���U�{�O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���M�R�X�H�Q�W���D�L�Q�V�L���O�H�X�U��
�Y�L�H���H�Q���F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���G�¶�D�G�R�S�W�H�U���G�H�V���U�{�O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���G�H�� �O�H�X�U�V���U�{�O�H�V�� �K�D�E�L�W�X�H�O�V�����&�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
ont ainsi la possibilité de montrer ce qui se passe dans leur vie, sans forcément investir le 
registre plus intime du « je ». Mais à la fin, on peut analyser en groupe quelle part du « je » a 
été réellement mobilisée dans le « jeu ». De plus, on pouvait analyser les processus 
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�G�¶�L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�H�� �I�D�L�V�D�Lent dans le groupe. Les paysannes sympathisaient toujours avec 
les servantes, et jamais avec les femmes patronnes qui leur paraissaient en plus bien plus 
violente que leur mari. Tout cela a fait objet de discussion à la fin. Cet outil me semble aider 
les f�H�P�P�H�V�� �j�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �F�R�Q�F�U�q�W�H���� �H�W�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V��
�O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���V�X�E�L�H���H�W���O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���H�[�H�U�F�p�H�����/�H���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���S�H�U�P�H�W���D�L�Q�V�L���G�¶�D�F�F�p�G�H�U���D�X�W�U�H�P�H�Q�W���j��
�O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �H�W�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H�� �G�X�� �F�R�U�S�V���� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �Fréativité 
�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�����,�O���D�L�G�H���D�X�V�V�L���j���D�G�R�S�W�H�U���X�Q���D�X�W�U�H���P�R�G�H���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���I�D�L�W�H���G�H���S�O�X�V���G�H���© chaleur » et 
�G�R�Q�Q�D�Q�W���S�O�D�F�H���j���O�¶�K�X�P�R�X�U���T�X�L���I�D�L�W���G�H���F�H���© �M�H�X���G�¶���U�{�O�H » un « jeu drôle ». 

Dans ma recherche, le sociodrame est adapté selon les besoin du terrain. Par exemple, à la fin 
�G�H���O�D���V�F�q�Q�H�����M�¶�L�Q�Y�L�W�H���W�R�X�W���O�H���J�U�R�X�S�H���j���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���F�R�P�P�H���D�F�W�U�L�F�H���G�D�Q�V���O�D���V�F�q�Q�H�����F�H���T�X�L���G�R�Q�Q�H���X�Q�H��
�S�O�X�V���O�D�U�J�H���S�O�D�F�H���j���O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����(�W���W�R�X�M�R�X�U�V�����O�D���P�L�V�H���H�Q���V�F�q�Q�H���G�p�S�H�Q�G���G�H�V��
femmes qui, bien souvent, changent une partie de la consigne de telle sorte que sur un même 
�O�H���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���V�R�L�W���M�R�X�p���G�H���P�D�Q�L�q�U�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���G�¶�X�Q���J�U�R�X�S�H���G�H���I�H�P�P�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���j���X�Q���D�X�W�U�H�����&�H�W��
outil qui ne vise pas prioritairement à recueillir les informations biographiques ou 
�J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�V���� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H de faire avancer le groupe dans les discussions 
thématiques.  

Cette technique a été utilisée à plusieurs reprises avec les femmes paysannes. En 2009, elles 
�R�Q�W���M�R�X�p���X�Q�H���V�F�q�Q�H���V�X�U���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���T�X�L���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W���O�D���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H��
avec �G�H�X�[���D�P�L�H�V���T�X�L���O�X�L���F�R�Q�V�H�L�O�O�D�L�H�Q�W���O�¶�X�Q�H���G�H���S�D�U�W�L�U���H�W���O�¶�D�X�W�U�H���G�H���U�H�V�W�H�U���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O�����&�H�O�D���D��
�S�H�U�P�L�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �O�H�V�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �X�U�E�D�L�Q���U�X�U�D�O�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�R�F�L�R-
économiques qui forçaient les femmes paysannes à migrer vers la ville. En 2010, les femmes 
du département du Centre ont représenté une dispute entre une patronne et une servante, ce 
�T�X�L���S�H�U�P�H�W�W�D�L�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���G�H���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�D�Q�V���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���D�L�Q�V�L��
que la dépersonnalisation des travailleuses. Les femmes ont aussi joué une dispute entre une 
femme et son mari qui dévalorise son investissement dans le travail domestique. Les 
patronnes de Port-au-Prince ont aussi joué cette « scène de ménage », et les migrantes 
haïtiennes la scène qui exprime les contradictions marquant le choix de migrer. Tout cela a 
�I�D�L�W���D�Y�D�Q�F�H�U���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���H�W���G�H�V���G�L�Y�L�V�L�R�Q�V���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���� 

Dans beaucoup de cas, ces « jeux de rôle » restaient très proche de la réalité au sens où les 
�I�H�P�P�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H �M�R�X�H�U�� �O�H�V�� �U�{�O�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �M�R�X�H�Q�W���D�X�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q�� �R�X�� �F�H�X�[��
�T�X�¶�H�O�O�H�V���R�E�V�H�U�Y�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����/�H�V�� �I�H�P�P�H�V���U�H�I�X�V�D�L�H�Q�W���G�H���M�R�X�H�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���U�{�O�H�V���F�R�P�P�H���F�H�O�X�L��
�G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���T�X�L���U�H�M�H�W�W�H���V�D���P�q�U�H�����R�X���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W��
de son mari. Il existerait ainsi des rôles interdits, tellement rejetés par la société, que les 
femmes refusent de jouer même dans un jeu. En jouant les relations de travail, on a regardé 
�F�R�P�P�H�Q�W�� �F�K�D�T�X�H�� �I�H�P�P�H�� �H�V�V�D�L�H�� �G�H�� �G�p�M�R�X�H�U�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �0�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�D��
dis�F�X�V�V�L�R�Q���T�X�L���D���V�X�L�Y�L���O�D���V�F�q�Q�H���T�X�¶�R�Q���S�R�X�Y�D�L�W���L�Q�V�L�V�W�H�U���V�X�U���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����-�H��
faisais advenir par des questions la division sexuelle du travail par exemple qui faisait que la 
violence directe du service domestique se passe surtout entre femmes. Cela a permis de 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U���O�¶�L�P�D�J�H���L�G�p�D�O�L�V�p�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���S�D�W�U�R�Q�V���T�X�L���U�H�Y�H�Q�D�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�����/�H��
�V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���S�H�U�P�H�W���G�R�Q�F���G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���X�Q���U�D�S�S�R�U�W���V�R�F�L�D�O���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�����P�D�L�V���F�¶�H�V�W���V�X�U�W�R�X�W���G�D�Q�V��
�O�D�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�� �T�X�L�� �V�X�L�W�� �O�D�� �V�F�q�Q�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�U�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V��
rapports sociaux.  

�'�D�Q�V�� �O�H�� �V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���� �F�H�� �T�X�L�� �D�� �D�X�V�V�L�� �p�W�p�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �T�X�L��
�F�R�Q�V�L�V�W�H���j���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���V�X�U���O�D���Y�L�R�O�H�Q�F�H���V�D�Q�V���Y�L�R�O�H�Q�F�H�����,�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�¶�X�Q�H���D�W�W�L�W�X�G�H���G�H���E�L�H�Q�Y�H�L�O�Oance et 
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�G�H���U�H�V�S�H�F�W���D���W�R�X�M�R�X�U�V�� �P�D�U�T�X�p���W�R�X�W�H�V���O�H�V���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V�����0�D�L�V���T�X�D�Q�G�� �L�O���V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W���G�H�� �M�R�X�H�U���O�H�V���U�{�O�H�V��
�G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �Q�¶�K�p�V�L�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�H�V�� �S�U�R�S�R�V�� �F�K�R�T�X�D�Q�W�V�� �R�X�� �G�H�V�� �J�H�V�W�H�V��
�Y�L�R�O�H�Q�W�V���O�R�U�V���P�r�P�H���T�X�¶�L�O�V���D�L�H�Q�W���p�W�p���V�L�P�X�O�p�V�����O�D���J�L�I�O�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H). Elles rapportaient sans gant 
�O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �U�p�H�O�O�H���� �F�H�� �T�X�L�� �P�H�� �P�H�W�W�D�L�W�� �P�D�O�� �j�� �O�¶�D�L�V�H�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �U�L�D�L�H�Q�W����
Les actrices sur-jouaient les maris et pères violents, mais disent que cela restait proche de la 
�U�p�D�O�L�W�p�����1�¶�H�P�S�r�F�K�H���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���Woujours se poser des questions sur certains effets de ces jeux 
où la personne dominée joue la personne dominante. 

4-Le psychodrame émotionnel 
A la fin des psychodrames émotionnels aussi, je me posais la même question : quel risque 
prend-on en faisant jouer les dominantEs par ces personnes dominéEs? Ici encore, la violence 
des mots étaient très criante et je me demandais à quel point cela violentait la personne en face 
qui rejouait en plus une scène de son histoire réelle. Le psychodrame émotionnel a été 
construit par Max Pagès (1993) qui voulait alors analyser en plus du discours des personnes 
�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �O�H�V�� �p�P�R�W�L�R�Q�V�� �Q�D�L�V�V�D�Q�W�H�V�� �H�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W���� �/�D�� �Y�R�L�[���� �O�H�V��
�J�H�V�W�H�V�����O�H�V���O�D�U�P�H�V���V�R�Q�W���D�X�V�V�L���U�H�F�R�Q�Q�X�V���T�X�H���O�H�V���P�R�W�V�����&�H�W�W�H���P�p�W�K�R�G�H���P�¶�D���S�H�U�P�L�V���G�¶�D�O�O�H�U���X�Q���S�H�X��
�S�O�X�V�� �O�R�L�Q�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �G�¶�D�F�F�p�G�H�U�� �j�� �X�Q�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�V�� �T�X�H��
les femmes haïtiennes avaient tendance à cacher derrière une critique sociale. Avec les plus 
pauvres, les entretiens étaient marqués par une 
forme �G�¶�� �© illusion du tout social » qui ne 
permettait pas toujours de voir le ressenti, 
�O�¶�p�S�U�R�X�Y�p���� �&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� si le monde qui met 
hors-jeu (Jean-François, 2011) les gardait aussi 
loin du « Je ». Le vécu était là, mais il ne 
laissait entrevoir que très discrètement les 
émotions. Le psychodrame 
émotionnel permettait ainsi de replacer le « je » 
�G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H���� �-�¶�D�L�� �V�X�U�W�R�X�W��
utilisé cette méthode en 2012, à la fin des 
entretiens et après mes premières analyses qui montraient déjà cet interdit face au discours sur 
le « Je �ª���� �'�D�Q�V�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �M�H�� �O�H�X�U�� �G�H�P�D�Q�G�D�L�V�� �G�H�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U��
chacune à une personne qui a marqué leur histoire. Elles choisissaient un autre membre du 
groupe pour représenter cette personne qui était souvent leur père ou leur mère. En choisissant 
�S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���G�H���S�D�U�O�H�U���j���O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���U�H�P�H�U�F�L�H�Q�W���R�X���F�R�Q�G�D�P�Q�H�Q�W���S�O�X�V���© directement » 
que dans une simple narration, ces femmes restaient plus proches de leurs sentiments que dans 
le sociodrame. Leur parole restait plus proche de leur vécu réel, même si dans cet outil aussi il 
�\�� �D�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�� �G�H�� �M�H�X�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �j�� �T�X�L�� �R�Q�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �© scène �ª�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �U�p�H�O�O�H�� �j�� �T�X�L�� �R�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �j�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U���� �(�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �O�H�� �V�R�F�L�R�G�U�D�P�H�� �I�D�L�V�D�L�W�� �U�L�U�H����
autant le psychodrame émotionnel pouvait faire monter les rares larmes de joie ou de tristesse 
recueillies dans cette recherche. Dans beaucoup de cas, les femmes se sentaient soulagées 
�D�S�U�q�V�����-�¶�D�L���D�X�V�V�L���X�W�L�O�L�V�p���F�H�W�W�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H���J�U�R�X�S�H���G�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���H�Q���+�D�w�W�L�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�R�X�U��
�D�L�G�H�U���X�Q�H�� �I�H�P�P�H���j���V�¶�H�[�S�U�L�P�H�U���j���X�Q��restavèk (enfant en domesticité) que son père maltraitait. 
Cette femme a pu exprimer ses émotions ce qui a provoqué chez elle un soulagement et 
provoqué dans le groupe une analyse des liens entre les familles et les restavèk. Les femmes 
�Q�¶�R�Q�W���S�D�V���U�p�S�R�Q�G�X���j���O�D���F�R�Q�V�L�J�Q�H���G�D�Q�V���X�Q���J�U�R�X�S�H���j���3�D�U�L�V���R�•���S�H�U�V�R�Q�Q�H���Q�H���Y�R�X�O�D�L�W���M�R�X�H�U���X�Q�H���I�L�O�O�H��
qui avait ins�X�O�W�p�� �V�D�� �P�q�U�H���� �H�W�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �P�q�U�H�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �Q�H�� �W�U�R�X�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �G�H��

Elles ne pleuraient pas, sauf pendant le 
psychodrame émotionnel. Et certaines 
�D�Y�D�L�H�Q�W�� �P�r�P�H�� �X�Q�� �Y�U�D�L�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�R�X�U����
�&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �F�D�F�K�H�U�� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�V�D�L�W�� �P�D�O��
�R�X�� �H�Q�� �S�D�U�O�H�U�� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �G�H�� �U�L�H�Q�� �Q�¶�p�W�D�L�W��
représentait pour elles une stratégie de 
�V�X�U�Y�L�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �F�H�W�W�H�� �S�R�V�W�X�U�H�� �G�H�V��
« négresses masquées » que laisse 
entrevoir leur discours sur ce « Je » 
interdit. 
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�V�¶�D�G�U�H�V�V�H�U�� �j�� �X�Q�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W�� �S�D�V�� �U�p�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�� �I�L�O�O�H���� �$�Y�H�F�� �=�R�X�Q�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �S�X��
participer aux groupes des patronnes à Port-au-�3�U�L�Q�F�H�����M�¶�D�L���D�Q�D�O�\�V�p���G�D�Q�V���O�H���G�H�U�Q�L�H�U��entretien les 
émotions que cachait sa carapace de femme forte et invincible. Par les mots et moins par une 
�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H�V�� �p�P�R�W�L�R�Q�V�����H�O�O�H���D���D�Q�D�O�\�V�p�� �O�H�V���G�H�V�V�R�X�V���G�H���F�H���T�X�¶�H�O�O�H���D�� �D�O�R�U�V���S�U�p�V�H�Q�W�p���F�R�P�P�H���X�Q��
masque. On ne peut nullement généraliser le cas de Zoune, mais il est important de souligner 
chez les femmes haïtiennes un décalage entre certaines situations violentes et traumatiques 
�T�X�¶�H�O�O�H�V���U�D�F�R�Q�W�D�L�H�Q�W���H�W���O�H���U�L�U�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���J�D�U�G�D�L�H�Q�W���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�X���W�H�P�S�V���� 

5- Le photolangage et les posters  
Le photolangage permet �D�X�V�V�L�� �G�¶�D�Y�D�Q�F�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�D�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H���� �G�H�� �W�R�X�F�K�H�U�� �O�D��
plupart des aspects du problème, avec une palette de 
�S�K�R�W�R�V�� �Y�D�U�L�p�H�V���� �-�¶�H�[�S�R�V�H�� �X�Q�� �H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�� �S�K�R�W�R�V����
Chaque femme choisit une ou plusieurs photos. On 
se réunit en groupe et chacune présente sa ou ses 
photo-s. Le groupe réagit après chaque présentation 
par des questions ou commentaires. A la fin, on 
�p�Y�D�O�X�H���H�Q�V�H�P�E�O�H���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�����/�H���S�K�R�W�R�O�D�Q�J�D�J�H���I�D�F�L�O�L�W�H��
la prise de parole et garantit la participation de 
toutes. Chaque femme, avec la singularité de sa 
photo, a plus la possibilité de croire que sa parole est 
unique. Cet outil me semble aider également à 
équilibrer la prise de parole dans le groupe et aide 
�D�L�Q�V�L�� �j�� �O�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �D�S�S�R�U�W�D�Q�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H��
dynamique au groupe.  

Les photos choisies restent souvent en connexion 
soit avec la problématique analysée avec ces 
femmes ou avec leur réalité quotidienne. Elles ont 
donc choisi plusieurs images qui représentaient le 
travail et la misère des femmes. En 2010, elles ont 
choisi plusieurs images qui leur rappelaient le 
séisme. Et même les images les plus éloignées de 
leur réalité (une scène de football masculin ou 
�O�¶�L�P�D�J�H�� �S�X�E�O�L�F�L�W�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�S�D�J�Q�L�H�� �G�H�� �W�p�O�p�S�K�R�Q�H����
�p�W�D�L�H�Q�W�� �U�D�P�H�Q�p�H�V�� �j�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�H�V��
femmes.   

Le photolangage, me semble permettre de passer 
�S�O�X�V�� �I�D�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�W�U�D�L�W�� �D�X�� �F�R�Q�F�U�H�W���� �0�D�L�V�� �O�H�V�� �S�K�R�W�R�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�U�H�� �D�X��
contexte, à la société en question. Or, le photolangage est un outil « préfabriqué », en ce sens 
que les photos existent, dans un nombre précis, selon un format bien spécifique, et se vendent 
�H�Q�� �P�D�J�D�V�L�Q���� �H�W�F���� �-�¶�D�L�� �W�U�R�X�Y�p�� �T�X�H�� �F�H�V�� �S�K�R�W�R�V�� �T�X�H�� �M�H�� �V�D�Y�D�L�V�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �j�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �3�D�U�L�V�� ����
�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�p�D�O�L�W�p�V�� �W�U�R�S�� �p�O�R�L�J�Q�p�V�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �F�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �j�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�H�U���� �-�¶�D�L�� �G�R�Q�F��
collectionné moi-même des photos mieux adaptées à ma problématique et aux interviewées. 
�(�W�� �H�Q�� ������������ �D�S�U�q�V�� �O�H�� �V�p�L�V�P�H���� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �6�X�G�� �P�H�� �G�L�W�� �T�X�H���� �S�D�U�� �F�H�V��
photos, je représente leur téléviseur en ce sens que je leur permets de voir et de comprendre ce 
�T�X�L���V�¶�H�V�W���S�D�V�V�p���H�Q���+�D�w�W�L�����&�H�F�L���G�L�W�����P�D�O�J�U�p���O�H�V���H�I�I�R�U�W�V���S�R�X�U���F�K�R�L�V�L�U���G�H�V���S�K�R�W�R�V���T�X�L���V�H���U�D�S�S�U�R�F�K�H�Q�W��
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de la situation des narratrices, certaines photos restaient toujours très éloignées de certaines 
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V�����8�Q�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���T�X�L�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V���p�W�p���j���3�R�U�W-au-Prince après le séisme a assimilé la 
�S�K�R�W�R�����Y�X�H���G�X���F�L�H�O�����G�¶�X�Q���F�D�P�S���D�Y�H�F���G�H�V���W�H�Q�W�H�V���G�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���F�R�X�O�H�X�U�V���j���X�Q���F�K�D�P�S���F�R�X�Y�H�U�W���G�H��
�G�p�F�K�H�W�V���H�Q���S�O�D�V�W�L�T�X�H�����8�Q�H���D�X�W�U�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���D���S�U�L�V���S�R�X�U���O�H���O�L�W���G�¶�X�Q�H���U�L�Y�L�q�U�H���X�Q�H���S�K�R�W�R���T�X�L���L�O�O�X�V�W�U�D�L�W��
les bâtiments rasés après le séisme. Dans le groupe des jeunes patronnes de Port-au-Prince, un 
lot de patates posées à même le sol a été pris pour un tas de pierres, ce qui montrait 
�O�¶�L�J�Q�R�U�D�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�¶�p�W�D�O�D�J�H�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�V��
marchés en milieu paysan.  

�'�D�Q�V���X�Q�H���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���D�Y�H�F���O�H�V���P�L�J�U�D�Q�W�H�V���j���3�D�U�L�V�����M�¶�D�L���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�p���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�R�V�W�H�U�V���T�X�H���F�H�V��
femmes commentaient ensemble. Ils étaient disposés sur les murs comme dans une 
�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �V�X�V�F�L�W�D�L�W�� �G�H�V�� �G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q�V�� �D�Y�D�Q�W�� �O�D�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���� �/�¶�X�Q��des posters était assez 
�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���S�X�L�V�T�X�¶�L�O���U�p�V�X�P�D�L�W���O�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V���D�X�S�U�q�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����D�Y�H�F���X�Q���W�L�W�U�H���D�V�V�H�]���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I : 
Histoire de vie, histoire de temps : quand les femmes migrantes haïtiennes se racontent31. Ce 
�G�R�F�X�P�H�Q�W���D���p�W�p���H�[�S�R�V�p���j���O�¶�D�W�H�O�L�H�U���S�R�V�W�H�U �G�H���O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p���G�H���/�D�X�V�D�Q�Q�H��en 2011.   

6- Mon réseau  
�-�¶�D�L�� �I�D�E�U�L�T�X�p�� �O�¶�R�X�W�L�O�� �© mon réseau �ª�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�X�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �S�O�X�V�� �O�D�U�J�H�� �V�X�U�� �O�H�V��
phénomènes à analyser comme la migration et le travail des femmes haïtiennes, phénomènes 
si peu pris en compte par les recherches universitaires ou les analyses statistiques. Les 
�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�V�� �Q�H�� �Y�L�V�D�L�H�Q�W���S�D�V�� �j�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H�U�� �F�H�� �T�X�L�� �p�P�H�U�J�H�� �G�¶�X�Q�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �j�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�¶�X�Q�H��
�S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �J�p�Q�p�U�D�O�H���� �0�D�L�V�� �O�¶�R�X�W�L�O��Mon réseau �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�¶�D�P�S�O�H�X�U�� �G�H�V��
phénomènes étudiés chez les populations concernées, les migrantes haïtiennes par exemple. 
�&�H�O�D�� �H�V�W�� �G�¶�D�X�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �H�[�L�V�W�H�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�H�V�� �V�X�U�� �F�H�W�W�H��
population. Cette technique me porte à constater par exemple que les femmes sont entourées 
�G�H���I�H�P�P�H�V���T�X�L���V�¶�D�G�R�Q�Q�H�Q�W���W�R�X�W�H�V���D�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����/�¶�L�G�p�H���H�V�W���G�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H��
à chaque migrante de noter sur une feuille le nom (pseudonyme) et le travail de toutes les 
�I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���F�R�Q�Q�D�v�W���H�Q���)�U�D�Q�F�H�����&�H�W���R�X�W�L�O���T�X�L���S�H�U�P�H�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�H���S�O�X�V���O�D�U�J�H���Y�X�H��
sur le travail des femmes migrantes haïtiennes, aide aussi à analyser le réseau relationnel de 
�F�K�D�T�X�H���I�H�P�P�H�����F�H���T�X�L���S�H�X�W���D�X�V�V�L���D�L�G�H�U���j���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���S�R�X�U�T�X�R�L���H�O�O�H���V�¶�H�V�W���W�R�X�U�Q�p�H���Y�H�U�V���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����&�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V���G�H���O�¶�R�X�W�L�O��Mon réseau me permettent ainsi de me faire une idée de la 
place �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V���G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�����F�H���T�X�¶�L�O���p�W�D�L�W���L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���G�H��
visibiliser avec les trois autres outils.  

�-�¶�D�L�� �U�p�D�O�L�V�p�� �F�H�W�� �H�[�H�U�F�L�F�H�� �D�Y�H�F�� �W�U�R�L�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �(�W�� �T�X�D�V�L�P�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V��
�I�H�P�P�H�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���R�Q�W���F�L�W�p�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���G�H�V travailleuses domestiques ou des travailleuses du care. 
�(�Q�� �D�Y�U�L�O�� ������������ �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �p�W�X�G�L�D�Q�W�(�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�1�(�V�� �G�H�� �O�¶�8�Q�L�Y�H�U�V�L�W�p�� �3�D�U�L�V�� ������ �M�¶�D�L�� �H�V�V�D�\�p�� �F�H�W�W�H��
méthode. Encore une fois, la plupart des femmes citées étaient des travailleuses domestiques 
ou des travailleuses du care���� �$�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �F�H�W���R�X�W�L�O�� �P�¶�D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �Y�R�L�U�� �T�X�¶�j��
�S�D�U�W���O�H�V���S�O�X�V���U�L�F�K�H�V�����O�H�V���D�X�W�U�H�V���Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���S�U�R�F�K�H�V���j���O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U�����,�O���H�Q��
était de même pour les servantes ou les paysannes. Et les pays cités sont surtout les Etats-Unis 
�G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �S�X�L�V�� �O�H�� �&�D�Q�D�G�D���� �3�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Q�¶�D�� �S�D�U�O�p�� �G�H�� �O�D�� �)�U�D�Q�F�H���� �&�H�O�D�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W��
�U�H�O�D�W�L�Y�L�V�H�U���O�H���W�H�U�P�H���G�H���G�L�D�V�S�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���T�X�¶�R�Q���H�P�S�O�R�L�H���S�R�X�U���O�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�����6�L���T�X�H�O�T�X�H�V��
�X�Q�(�V�� �S�D�U�W�H�Q�W���� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �P�D�M�R�U�L�W�p�� �Q�¶�D�� �D�X�F�X�Q�� �F�R�Q�W�D�F�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �S�D�\s étrangers. Cet outil a été 

                                                             
31 Le poster est disponible à cette adresse : 
http://www.unil.ch/files/live//sites/ssp/files/shared/recherche/2011/Rose-Myrlie_Joseph.pdf 
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�U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �I�D�o�R�Q�V���� �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �P�R�W�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �G�H�V�� �G�H�V�V�L�Q�V���� �8�Q�H��
migrante a par exemple représenté son réseau comme une tour HLM où chacun était enfermé 
�G�D�Q�V���X�Q�H���F�D�V�H�����(�O�O�H���F�U�L�W�L�T�X�D�L�W���D�O�R�U�V���O�¶�L�V�R�O�Hment des migrantEs ainsi que leur manque de liberté 
�j���O�¶�R�S�S�R�V�p���G�H���O�D���Y�L�H���H�Q���+�D�w�W�L�����(�O�O�H���D���F�K�R�L�V�L���G�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���j���O�D���I�R�L�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V���H�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V��
�H�Q���P�H���U�H�S�U�R�F�K�D�Q�W���G�H���Q�¶�D�Y�R�L�U���L�Q�Y�L�W�p���T�X�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V���j���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U�����(�O�O�H���P�¶�D���G�H�V�V�L�Q�p�H���D�Y�H�F���X�Q�H��
�S�R�V�W�X�U�H���G�¶�L�Q�V�W�L�W�X�W�U�L�F�H���T�X�L���Q�¶�D���S�R�X�U���H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�H : « Femmes haïtiennes, bonjour ! »  

�3�R�X�U�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�X�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �M�¶�D�L�� �D�X�V�V�L�� �S�U�R�S�R�V�p�� �D�X�[�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �G�H��
Port-au-Prince de regarder les travailleuses domestiques ayant marqué leur histoire. Cet 
exer�F�L�F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�L�� �L�Q�W�L�W�X�O�p��Les bonnes de ma vie �H�V�W�� �j�� �F�K�H�Y�D�O�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �U�p�F�L�W�� �V�X�U�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��
personnelle et la description du réseau relationnel.  

 

7- Mon agenda 
�'�D�Q�V���O�H���V�X�S�S�R�U�W���T�X�H���M�¶�D�S�S�H�O�O�H���© mon agenda », je demande à chaque femme de me parler de sa 
journée de travail, en semaine, en week-end, en congé, et pendant les congés des membres de 
sa famille. Les femmes parlent toujours de leur temps de travail, mais avec des données peu 
�S�U�p�F�L�V�H�V�����(�W���S�D�U�I�R�L�V���� �O�H�V�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���V�L�� �F�R�P�S�O�H�[�H�V���T�X�H�� �M�H�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H��
pas à me représenter complètement leur temps. Je leur demande donc de dessiner un 
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calendrier, ou je le dessine moi-même en leur posant des qu�H�V�W�L�R�Q�V�����-�¶�D�L���F�R�Q�o�X���F�H���G�H�V�V�L�Q���S�D�U�F�H��
�T�X�¶�L�O�� �P�¶�p�W�D�L�W���S�D�U�I�R�L�V���W�U�q�V���G�L�I�I�L�F�L�O�H���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�����M�X�V�W�H���j�� �O�¶�D�L�G�H���G�X���G�L�V�F�R�X�U�V�����O�D���F�R�P�S�O�H�[�L�W�p���G�X��
temps de travail de ces femmes, notamment pour celles qui travaillent en France. Cet outil me 
permet de mieux rendre compte de la difficile organisation des journées, de la multiplicité des 
�W�k�F�K�H�V�� �D�F�F�R�P�S�O�L�H�V���� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �Y�L�H���� �,�O�� �P�¶�D�L�G�H�� �D�X�V�V�L�� �j�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �F�H�� �T�X�H��
chaque femme considère comme travail ou non parmi les tâches réalisées quotidiennement. 
Par exemp�O�H�����X�Q�H���I�H�P�P�H���T�X�L���F�R�P�P�H�Q�F�H���V�R�Q���F�D�O�H�Q�G�U�L�H�U���j�������K�H�X�U�H�V���G�X���P�D�W�L�Q�����O�¶�K�H�X�U�H���j���O�D�T�X�H�O�O�H��
elle laisse sa maison pour se rendre au travail, oublie de visibiliser tout le travail de 
�S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �F�K�H�]�� �H�O�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�U���� �-�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �K�H�X�U�H�V�� �G�H�� �G�pplacement, 
surtout pour les femmes migrantes qui travaillent parfois sur plusieurs sites différents assez 
�p�O�R�L�J�Q�p�V���O�H�V���X�Q�V���G�H�V���D�X�W�U�H�V�����&�H���G�H�V�V�L�Q���S�H�X�W���P�¶�D�L�G�H�U���j���P�L�H�X�[���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H���W�H�P�S�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V���H�W���O�D��
conciliation travail famille, et à mieux imaginer mentalement, dans chaque cas, comment se 
déroulent les journées des femmes. Pareil schéma ne consiste pas à simplifier la situation en 
�L�Q�W�U�R�G�X�L�V�D�Q�W�� �X�Q�H�� �O�L�Q�p�D�U�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�� �G�H�� �P�L�H�X�[��
rendre compte de la complexité du te�P�S�V�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �,�O�� �H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���T�X�H��
�G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�H�� �I�R�F�D�O�L�V�H�Q�W�� �J�U�D�Q�G�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�X�U��
temps de travail. Pour réaliser leur schéma, certaines femmes utilisaient le format tableau des 
calendriers cl�D�V�V�L�T�X�H�V���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�G�R�S�W�D�L�H�Q�W���S�R�X�U���X�Q���G�R�F�X�P�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�D�Q�W���S�O�X�V���O�H�V���P�R�W�V���� 

���‡���•�‘�—�…�‹���†�ï�ƒ�•�‹�•�‡�” 
Pour recueillir et accueillir la parole de ces femmes, plusieurs types de supports ont été 
utilisés (écrits, oraux, gestuels, théâtraux). Ils sont au nombre de sept (7) ���� �O�¶�D�U�E�U�H��
généalogique, la ligne du temps, le sociodrame, le psychodrame émotionnel, le photolange et 
�O�H�V�� �S�R�V�W�H�U�V���� �P�R�Q�� �U�p�V�H�D�X���� �P�R�Q�� �D�J�H�Q�G�D���� �,�O�V�� �S�H�U�P�H�W�W�D�L�H�Q�W���G�¶�D�Y�D�Q�F�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�H�F�X�H�L�O�� �G�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V��
thématiques, ainsi que de favoriser la narr�D�W�L�R�Q���G�H�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�� �Y�L�H�����,�O�V���R�Q�W���D�L�G�p�� �j���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q��
compte à la fois des aspects diachroniques et de la dimension synchronique de la 
problématique. Ils ont été définis au fil du temps, pour répondre à des besoins spécifiques, 
notamment la difficulté de recueillir les informations dans des contextes peu adaptés. Il y 
�D�Y�D�L�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �V�R�X�F�L�� �G�H�� �Y�D�U�L�H�U�� �O�H�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���� �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �O�D�� �P�R�Q�R�W�R�Q�L�H���� �H�W�� �G�H��
�V�X�V�F�L�W�H�U�� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �$�Y�H�F�� �F�K�D�T�X�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q��
�G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H���T�X�H�O�Tue chose de nouveau à chaque rencontre. En plus, elles vivaient autrement 
�O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �S�D�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�L�Q�V�F�U�L�U�H�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �© matériel » (un papier, une image, une 
�V�F�q�Q�H������ �/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�[�S�U�L�P�H�� �T�X�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�p�F�U�L�U�H�� �G�R�Q�Q�H�� �X�Q�� �V�H�Q�V�� �S�O�X�V��
« scientifique �ª�� �j�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �U�D�F�R�Q�W�H���� �(�W�� �T�X�D�Q�G�� �R�Q�� �S�D�U�O�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H��
�O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�X�� �© langage �ª���� �0�D�L�V�� �O�H�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�� �P�D�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �P�¶�D�� �I�R�U�F�p�H���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���j��
ce qui a été prévu, à considérer la « parole » dans une expression plus vaste que les mots. 
�-�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H�� �G�X�� �F�R�U�S�V���� �O�H�V�� �S�R�V�W�X�U�H�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�V���� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �H�[�S�U�L�P�H�U�� �O�D��
�I�D�W�L�J�X�H���� �O�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���� �O�¶�H�Q�Y�L�H�� �G�H�� �G�L�V�F�X�W�H�U���� �H�W�F���� �$�Y�H�F�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �H�Q��
�+�D�w�W�L���� �M�H�� �Q�¶�D�L���S�X���X�W�L�O�L�V�H�U���T�X�H�� �O�H�� �O�D�Q�J�D�J�H���F�R�P�P�H���Rutil, aussi parce que je suis toujours obligée 
�G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���F�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V���S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W��  

�'�D�Q�V�� �O�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �L�O�� �p�W�D�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�¶�D�Q�L�P�H�U�� �O�H�V�� �V�p�D�Q�F�H�V���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
commençaient parfois par une prière. Je leur demandais de se présenter en se comparant à 
�T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H�����(�W���S�R�X�U���S�D�V�V�H�U���G�¶�X�Q�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���j���X�Q�H���D�X�W�U�H�����H�O�O�H�V���F�K�D�Q�W�D�L�H�Q�W�����R�X���M�H���O�H�X�U���G�p�F�O�D�P�D�L�V��
un poème. Certains jeux étaient utilisés pour illustrer le réseau relationnel. Et dans certains cas 
�G�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �W�H�Q�V�L�R�Q�� �Y�p�F�X�H�� �j�� �O�D�� �V�X�L�W�H�� �G�¶�X�Q�� �Uécit traumatique, je proposais un exercice de 
dépoussiérage ou des démarches de libération par des cris collectifs. Le groupe du Centre 
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�R�I�I�U�D�L�W�� �S�O�X�V�� �G�H�� �W�H�P�S�V�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �6�X�G�� �D�X�V�V�L����
certains exercices étaient poss�L�E�O�H�V�����&�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H���P�H�V���H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�V��
avec des associations de femmes en Haïti ou en France.  

 

Tableau 2 : Le terrain en résumé 

 Groupe Individuel  Méthodes Retenues 

Paysannes Sud 

2009 10 femmes 5 femmes 

RFTS 

sociodrame 

généalogie 

agenda Une seule 
femme retenue 
(Vyèj) qui a 
participé à 
toutes les 
rencontres en 
groupes et à 
deux entretiens 
individuels. 

2010 
10 + les 10 
femmes qui se 
sont invitées 

3 femmes 

RFTS 

photo-langage 

généalogie 

agenda 

2012 10 femmes - 
RFTS 

Mon réseau 

2012 

9 f. 
(accouchement de 
l'une des 
participantes) 

- 
Psych. Emotionnel 

Restitution 

Paysannes 
Centre 

2009 8 femmes 5 femmes 

RFTS 

sociodrame 

généalogie Une seule 
femme retenue 
(Zaya) qui a 
participé à 
toutes les 
rencontres en 
groupes et à 
deux entretiens 
individuels.   

2010 

7 f. 
(accouchement de 
l'une des 
participantes) 

4 femmes 

RFTS 

photo-langage 

généalogie 

2012 8 femmes - 
RFTS 

Mon réseau 

2012 8 femmes - 
Psych. émotionnel 

Restitution 

Servantes 

2009 - 4 femmes 

-généalogie 

-agenda 

-mon réseau 

Deux femmes 
retenues, Sò 
Nana et Sentàn 
interviewées à 
partir de 2009.  

2010 - 3 femmes 

2012 - 3 femmes 

Autres Sara et Liniz 
(2008) 

Wilta, Liniz, 
Sara 
interviewées 
en 2008 

Patronnes Haït. 2009 - 6 femmes 
Généalogie 

Calendrier 
Deux 
patronnes 
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2010 - 3 femmes - retenues, 
Madanpas et 
Zoune. 

2012 
8 femmes 

(5 séances) 
3 femmes 

-RFTS 

-arbre généalogique 

-ligne du temps 

-Sociodrame 

-psychodrame émotionnel 

-photo-langage 

-agenda 

-mon réseau 

Autres Sybile, Fanie 
(2008) - -Arbre généalogique 

Migrantes 

2010 - 2 femmes Généalogie 

Trois 
migrantes 
retenues : 
Kouzin qui a 
participé à tous 
les groupes, 
Vanya, et 
Laurette 
interviewée en 
2007 puis en 
2011. 

2011 
7 femmes 

(3 séances) 
8 femmes 

-RFTS 

-arbre généalogique 

-sociodrame 

-psychodrame émotionnel 

-photo-langage et poster  

-mon réseau 

-agenda 

-observation participante 

 Autres  Laurette et 
Fabienne  

-Généalogie 

-agenda 

Françaises 

2010 - 1(Mme Aix)  -généalogie 

Deux femmes 
françaises : 
Mme Aix et 
Mme Forbe 

2011 - 3 femmes 

-arbre généalogique 

-agenda 

-observation participante ; 

-entretien par téléphone 

 

 

���ï�ƒ�•�ƒ�Ž�›�•�‡ : entre le vécu et le concept  
Les entretiens formels ont été enregistrés et la plupart intégralement retranscrits. Mais les 
étudiantEs avaient du mal à réaliser ce travail. Ceux-celles qui habitaient à Port-au-Prince ne 
maîtrisaient pas suffisamment le niveau de langage des paysannes, et ceux-celles qui venaient 
�G�¶�D�U�U�L�Y�H�U���j���3�D�U�L�V���Q�H�� �P�D�v�W�U�L�V�D�L�H�Q�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W���O�¶�D�F�F�H�Q�W���I�U�D�Q�o�D�L�V�����G�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V��
�R�X���G�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�����S�R�X�U���G�p�F�R�G�H�U���W�R�X�V���O�H�V���S�D�V�V�D�J�H�V�����&�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���H�Q���S�O�X�V���S�D�U���O�H���I�D�L�W��
que les bruits de la vie quotidienne �H�Q�Y�D�K�L�V�V�D�L�H�Q�W���O�H�V���H�Q�U�H�J�L�V�W�U�H�P�H�Q�W�V�����,�O���P�¶�D���I�D�O�O�X���H�I�I�H�F�W�X�H�U���X�Q��
�O�R�Q�J�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �F�R�U�U�H�F�W�L�R�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �P�¶�D�� �S�R�U�W�p�H�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �U�H�W�U�D�Q�V�F�U�L�U�H�� �P�R�L-même, 
�S�D�U�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���F�H�W�W�H���I�R�L�V�����3�X�L�V���� �M�¶�D�L���W�U�D�G�X�L�W���H�Q�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �O�H�V���F�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �F�K�R�L�V�L�H�V�����H�Q���F�K�R�L�V�L�V�V�D�Q�W���X�Q�H��
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traduction plus littérale que littéraire pour rester le plus fidèle possible au discours des 
�I�H�P�P�H�V���� �-�¶�D�L�� �D�X�V�V�L�� �© traduit » certaines phrases des Françaises qui étaient trop proches du 
langage parlé. Le « Ché pas » a ainsi été systématiquement remplacé par « Je ne sais pas », le 
« �-�¶���Y�H�X�[���S�D�V » par « Je ne veux pas ».  

�(�Q���S�O�X�V���G�H���O�D���W�U�D�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���P�R�W�V�����M�¶�D�L���D�X�V�V�L���H�I�I�H�F�W�X�p���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���© traduction de sens », déjà 
au cours des entretiens. Comme le décrit si bien Lyonel Trouillot (2011) dans son roman La 
belle amour humaine, le discours dans le milieu paysan notamment peut parfois être très 
allusif, imagé, ce qui peut porter à confusion. En plus, les femmes peuvent répondre 
affirmativement à une question alors que quand on leur demande de développer leur propos, 
on vo�L�W�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �U�p�S�R�Q�V�H�� �p�W�D�L�W�� �S�O�X�V�� �Q�X�D�Q�F�p�H�� �T�X�¶�X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �R�X�L���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �H�O�O�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �T�X�H��
�I�H�P�P�H�V���H�W���K�R�P�P�H�V���I�R�Q�W���O�H���P�r�P�H���W�U�D�Y�D�L�O�����H�W���T�X�D�Q�G���R�Q���O�H�X�U���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�H�[�S�O�L�F�L�W�H�U�����H�O�O�H�V���G�L�V�H�Q�W���j��
�S�H�X���S�U�q�V���O�H���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����&�¶�H�V�W���D�O�R�U�V���P�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H���F�H���S�D�\�V���T�X�L���P�¶�D���S�H�U�P�L�V de comprendre. 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �M�¶�D�L�� �S�U�L�R�U�L�V�p�� �O�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �G�¶�p�F�O�D�L�U�F�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �R�X�� �G�H�V�� �U�H�I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q�V���� �V�D�Q�V�� �S�U�H�Q�G�U�H��
�F�H�W�W�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�X�� �P�L�O�L�H�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �D�F�T�X�L�V���� �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �W�R�X�W�� �F�H�O�D���� �M�¶�D�L�� �U�p�D�O�L�V�p�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
systématique des entretiens. 

�-�¶�D�L���D�Q�D�O�\�V�p���L�Q�W�p�J�U�D�O�H�P�H�Q�W les entretiens en groupe, et avec une focalisation particulière sur les 
participantes retenues pour les entretiens individuels. Je regardais aussi la trajectoire du 
discours du groupe au fil des rencontres et des années. Et pour les entretiens individuels�����M�¶�D�L��
�D�Q�D�O�\�V�p���O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���F�K�D�T�X�H���I�H�P�P�H���G�D�Q�V���F�K�D�T�X�H���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�����S�X�L�V���V�R�Q���G�L�V�F�R�X�U�V���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H��
�G�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �D�Y�H�F�� �H�O�O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�Q�Q�p�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �Y�H�U�W�L�F�D�O�H�� �T�X�L��
permet de regarder une personne en particulier, à approfondir sa trajectoire singulière. A cela, 
�M�¶�D�L�� �D�M�R�X�W�p�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �S�O�X�W�{�W�� �K�R�U�L�]�R�Q�W�D�O�H�� �R�•�� �M�¶�D�L�� �F�R�P�S�D�U�p�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �j�� �X�Q�H��
�D�X�W�U�H���� �$�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�Q�D�O�\�V�H���� �M�¶�H�V�V�D�L�H�� �G�H�� �G�p�J�D�J�H�U�� �G�H�V�� �X�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �V�H�Q�V�� �T�X�H�� �M�H��
décortique à partir de références théoriqu�H�V�� �H�W�� �G�H�� �P�H�V�� �K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V�� �G�H�� �V�H�Q�V��
biographiques ou théoriques qui sont articulées pour former les chapitres et sous-chapitres de 
�O�D�� �W�K�q�V�H���� �&�H�V�� �L�G�p�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �L�Q�W�p�J�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �G�p�W�D�L�O�O�p�� �L�Q�L�W�L�D�O�� �G�H�� �O�D�� �W�K�q�V�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
transforment au f�X�U�� �H�W�� �j�� �P�H�V�X�U�H���� �7�R�X�W�� �F�H�O�D�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H��-toujours écrite- 
�T�X�L�� �D�� �G�p�E�X�W�p�� �G�q�V�� �O�H�� �F�R�P�P�H�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q���� �$�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X���� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ������������ �M�H��
�G�L�V�F�X�W�D�L�V���G�H���F�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�V���S�U�R�J�U�H�V�V�L�Y�H�V���D�Y�H�F���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V�����/�H�X�U���U�H�W�R�X�U���P�¶�D���S�H�U�Pis 
de consolider mes hypothèses. Il est à noter que cette analyse couvre plusieurs années, et varie 
�H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�� �T�X�L�� �W�R�X�F�K�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H�V�� �Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V�� ���F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V������ �P�D�L�V�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �P�Ri-même entant que doctorante. 
Cela pose la question des différentes temporalités de la recherche. 

�9�L�H�Q�W���D�S�U�q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���T�X�L���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���I�L�Q�D�O�H���G�H���O�D���W�K�q�V�H�����(�O�O�H���D�U�U�L�Y�H���j���X�Q���P�R�P�H�Q�W���R�•��
le-�O�D���F�K�H�U�F�K�H�X�U�(���H�V�W���V�H�X�O�(���I�D�F�H���D�X�[���U�p�F�L�W�V�����F�H���T�X�L���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H est empreinte de ses évènements 
�E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�V�����-�¶�D�L���U�p�G�L�J�p���O�D���S�D�U�W�L�H���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���j���P�R�Q���U�H�W�R�X�U���G�H���F�R�Q�J�p��
�P�D�W�H�U�Q�L�W�p�����F�H���T�X�L���P�¶�D���I�D�L�W���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U���D�X�W�U�H�P�H�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�V���D�V�S�H�F�W�V���G�H���O�D���Y�L�H���G�H���F�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V��
�P�q�U�H�V�����3�X�L�V���M�¶�D�L���U�p�G�L�J�p���O�D���S�D�U�Wie sur les femmes migrantes à un moment où je devais mener des 
�G�p�P�D�U�F�K�H�V�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H�V�� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H���� �(�Q�I�L�Q���� �M�¶�D�L�� �p�F�U�L�W�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �V�X�U��
�+�D�w�W�L�� �O�R�U�V���G�H�� �P�R�Q���G�H�U�Q�L�H�U�� �Y�R�\�D�J�H���G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V�����D�Y�H�F�� �O�H�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���H�W���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���G�¶�X�Q���V�p�M�R�X�U��
en �W�H�U�U�H�� �Q�D�W�D�O�H���� �&�H�V�� �I�D�L�W�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�Y�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �P�D�U�T�X�p�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L��
�L�Q�I�O�X�H�Q�F�H�U�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �I�L�Q�D�O�H���� �0�D�� �Y�L�H�� �L�P�S�U�p�J�Q�D�L�W�� �P�D�� �W�K�q�V�H�� �T�X�L�� �L�P�S�U�p�J�Q�D�L�W�� �P�D�� �Y�L�H���� �&�H�O�D�� �H�V�W��
�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���U�H�O�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���j���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���V�L�W�X�p�H���H�W���j���O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�D recherche, à ce que 
cela me permettait de comprendre ou non de ces entretiens recueillis et préalablement 
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�D�Q�D�O�\�V�p�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H���� �S�O�X�V�� �T�X�¶�X�Q�� �© journal de route » qui qualifie une recherche 
ethnographique, je procédais à une constante écriture sur moi-m�r�P�H���S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���j���O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H��
de ma thèse. 

�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �V�L�� �O�H�� �P�R�P�H�Q�W���G�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �H�V�W���X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �G�¶�L�Q�W�p�U�L�R�U�L�W�p�� �S�R�X�U�� �O�H-�O�D�� �F�K�H�U�F�K�H�X�U�(���� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H��
�F�O�L�Q�L�T�X�H���I�D�L�W���H�Q���V�R�U�W�H���T�X�H���O�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�(�V���V�R�L�W���S�U�p�V�H�Q�W���j���F�H���P�R�P�H�Q�W���D�X�V�V�L�����/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���F�O�L�Q�L�T�X�H��
est un décentrement, déclare Giust-�'�H�V�S�U�D�L�U�L�H�V�� �������������� �T�X�L�� �P�H�W�� �O�¶�D�O�W�p�U�L�W�p�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�D��
�F�O�L�Q�L�T�X�H���� �/�D�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �X�Q�H�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�W�W�H��
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H�� �O�D���S�D�U�W���G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���T�X�L�� �I�D�L�W���p�F�K�H�F���D�X���U�L�V�T�X�H���G�H���W�R�X�W�H-puissance interprétative 
des cherch�H�X�U�(�V���� �/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���T�X�L���W�L�H�Q�W���F�R�P�S�W�H���G�H�� �O�D���S�D�U�R�O�H���S�U�p�D�O�D�E�O�H�P�H�Q�W���U�H�F�X�H�L�O�O�L�H���G�p�U�D�Q�J�H�� �H�W��
déconstruit les idées du-de la chercheurE, modifie son regard sur lui-�P�r�P�H���H�W���V�X�U���O�¶�D�X�W�U�H�����I�D�L�W��
�E�R�X�J�H�U���V�D���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���D�J�H�Q�F�H�U���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�����G�L�W���O�¶�D�X�Weure. La pratique 
du doute critique est présentée par celle-ci comme un travail de réflexion, de prise de 
�F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H���� �G�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���� �T�X�L�� �P�D�U�T�X�H�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �P�D�L�V�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�D�S�U�q�V-coup. 
�$�L�Q�V�L�����M�¶�D�L���F�R�Q�W�L�Q�X�p���j���D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���O�D���S�D�U�R�O�H���G�H�V���Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V��qui était préalablement recueillie pour 
ne pas tomber dans une écriture complètement subjective et nombriliste.  

�/�¶�p�F�R�X�W�H�� �F�O�L�Q�L�T�X�H�� �Q�H�� �G�L�V�S�D�U�D�L�W���G�R�Q�F�� �S�D�V�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W���G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���� �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L��
que la clinique propose une écriture proche de la parole des gens, ce qui produit un texte à 
multiples voix où par exemple le discours scientifique ne prend pas toute la place. En ce sens, 
je cite de temps en temps les narratrices et je rapporte fort souvent leurs propres mots. Comme 
�O�¶�D���V�R�X�O�L�J�Q�p���%�R�X�U�G�L�H�X���G�D�Q�V��La misère du monde, il est important de laisser la souffrance parler 
par sa propre vérité. La parole de ces femmes, ce qui était attendu de même que ce qui 
paraissait « surprenant » a transformé cette recherche. Giust-Desprairies (2004) souligne dans 
la clinique la disponibilité aux effets de surprise, à ce que le-la chercheurE ne savait pas 
�G�¶�D�Y�D�Q�F�H���� �(�Q�� �F�H�O�D����cette sociologie se rapproche de la posture participante analysée par 
Genard Jean-Louis et Marta Roca i Escoda (2013b) dans sa capacité à accueillir la surprise 
qui émerge du terrain.  

�&�R�P�P�H�� �O�H�� �V�L�J�Q�D�O�H�� �G�H�� �*�D�X�O�H�M�D�F�� ���������������� �L�O�� �I�D�X�W�� �p�Y�L�W�H�U�� �O�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q�� �S�R�V�L�W�L�Y�Lste qui réduit le réel à 
�O�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�V�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �V�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�V���� �G�H�V�� �S�U�R�E�D�E�L�O�L�W�p�V�� �H�W�� �G�H�V�� �U�p�J�X�O�D�U�L�W�p�V�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�H�V��
�D�X�[�T�X�H�O�O�H�V���R�E�p�L�V�V�H�Q�W���O�H�V���F�R�Q�G�X�L�W�H�V���K�X�P�D�L�Q�H�V�����&�H�O�D���S�R�U�W�H���j���V�¶�L�P�P�H�U�J�H�U���G�D�Q�V���O�H���W�K�p�R�U�L�T�X�H�����G�D�Q�V��
le savoir « pur » et dans les constructions intell�H�F�W�X�H�O�O�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U���V�L�J�Q�D�O�H���T�X�H�� �O�H�V���W�K�p�R�U�L�H�V�� �Q�H��
�S�U�R�G�X�L�V�H�Q�W���G�X���V�H�Q�V���T�X�H���O�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���U�H�Q�G�U�H���F�R�P�S�W�H�����G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U�����G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��
ce qui est vécu. �,�F�L�� �H�Q�F�R�U�H���� �O�H�� �Y�p�F�X���� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�W�L�H�O���� �O�¶�D�I�I�H�F�W�L�I���� �O�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O���� �V�R�Q�W�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �H�W��
�O�¶�K�\�S�R�W�K�q�V�H�� �O�H�X�U�� �G�Rnne sens et cohérence. Ce sont les effets de prises de conscience 
(insights) apportés par ce vécu qui discipline ma voix et le discours savant que visibilise dans 
�O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H���I�L�Q�D�O�H�� 

�-�H���S�D�U�W�D�L�V���G�H���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���F�H�V���Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V���p�W�D�L�H�Q�W���S�R�U�W�H�X�V�H�V���G�H���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H sur leur vécu. Ainsi, 
�M�H�� �Q�H�� �P�H�� �V�X�L�V�� �M�D�P�D�L�V�� �G�H�P�D�Q�G�p�H�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W���F�R�Q�V�F�L�H�Q�W�H�V�� �R�X�� �S�D�V�� �G�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Y�L�Y�D�L�H�Q�W���R�X�� �G�H��
�O�¶�H�P�S�U�L�V�H�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q���� �-�H�� �O�H�X�U�� �G�R�Q�Q�D�L�V�� �O�D�� �S�D�U�R�O�H�� �H�Q�� �H�V�S�p�U�D�Q�W��
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�O�O�D�L�H�Q�W�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�H�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�H�X�U�� �H�[�L�V�W�H�Q�F�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �M�H�� �Q�H�� �P�¶�D�W�W�H�Q�G�D�L�V�� �S�D�V��
�I�R�U�F�p�P�H�Q�W���j���r�W�U�H���W�R�X�M�R�X�U�V���G�¶�D�F�F�R�U�G���D�Y�H�F���O�H�X�U���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H�����7�R�X�W�H�I�R�L�V�����S�R�X�U���P�L�H�X�[���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�X�U��
situation, je ne me réfère pas uniquement à ce point de vue ou à ma propre connaissance de 
ces milieux qui étaient souvent les miens également. Je me réfère donc à un cadre théorique, 
�F�H�� �T�X�H�� �G�p�P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �H�[�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �S�U�p�F�p�G�H�Q�W�H�V���� �&�D�U�� �V�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �p�Y�L�W�H�U�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H����
�S�R�V�L�W�L�Y�L�V�W�H�����L�O���I�D�X�W���D�X�V�V�L���V�H���G�L�V�W�D�Q�F�H�U���G�H���O�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���H�P�S�L�U�L�V�W�H�����G�H���*�D�X�O�H�M�D�F�����������������T�X�L���F�K�H�U�F�K�H���O�H��
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sens �G�H�V�� �D�F�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�Q�V�F�L�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�F�W�H�X�U-trice et qui assimile le réel à la perception 
subjective de celui-celle-�F�L���� �&�H�W�W�H�� �L�O�O�X�V�L�R�Q�� �S�R�U�W�H�� �j�� �S�H�Q�V�H�U�� �T�X�H�� �O�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �V�X�U�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W��
�r�W�U�H�� �L�Q�I�X�V���� �V�X�U�J�L�U�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U���� �H�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �Y�p�F�X���� �,�O�� �I�D�X�W�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�H�V�� �F�Rnditions sociales, les 
�U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[�����S�R�X�U���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V�����/�D���W�K�p�R�U�L�H���H�V�W���L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H���S�D�U�F�H���T�X�¶�D�X�F�X�Q��
matériel ne parle de lui-même, écrit Giust-Desprairies (2004) qui invite à refuser tout 
empirisme sans contrôle, naïf et absolu. Dans cette recherche, je me suis fondée sur des 
données théoriques avant même de construire le dispositif méthodologique, même si les 
�G�R�Q�Q�p�H�V�� �G�X�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �P�¶�R�Q�W�� �S�R�U�W�p�H�� �F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W�� �j�� �U�H�G�p�I�L�Q�L�U�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H���� �-�¶�D�L�� �D�X�V�V�L��
régulièrement discuté de mes analyses partielles dans des activités scientifiques (colloques, 
conférences, séminaires) qui ont ainsi été discutées et validées par la communauté 
�V�F�L�H�Q�W�L�I�L�T�X�H���� �,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �T�X�H�� �O�D�� �S�D�U�W�L�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �I�D�L�W��
�O�¶�R�E�M�H�W���G�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H�����F�H���T�X�L���S�H�X�W���D�X�V�V�L���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���S�D�U���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���V�L�W�X�p�����(�Q���W�D�Q�W��
�T�X�H�� �G�R�F�W�R�U�D�Q�W�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���� �M�¶�D�L�� �p�W�p�� �U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �L�Q�Y�L�W�p�H�� �S�R�X�U�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V����
�P�D�L�V�� �M�D�P�D�L�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���� �7�R�X�W�� �F�H�O�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�X�V�V�L�� �P�D�� �W�L�P�L�G�L�W�p�� �G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�U�L�W�X�U�H�� �G�H��
cett�H���S�D�U�W�L�H���T�X�L���Q�¶�D���M�D�P�D�L�V���p�W�p���G�L�V�F�X�W�p�H���� 

�3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�D���W�K�p�R�U�L�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�¶�X�Q���P�R�\�H�Q���S�R�X�U���D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H���Y�p�F�X�����,�O���G�R�L�W���D�X�V�V�L���r�W�U�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��
�G�H���F�H�W�W�H���D�Q�D�O�\�V�H�����/�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���E�L�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���O�H���U�p�F�L�W���S�R�X�U���F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���H�Q���O�X�L-
même. Si la cliniqu�H�� �Y�D�� �D�X�� �S�O�X�V�� �S�U�q�V�� �G�X�� �Y�p�F�X���� �F�¶�H�V�W���S�R�X�U�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �X�Q�H�� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�R�Q�� �V�X�U�� �O�H��
�V�R�F�L�D�O�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�R�X�U�H���� �H�W�� �S�D�V�� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�� �Y�p�F�X�� �G�H�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �(�O�O�H�� �S�O�D�F�H�� �D�L�Q�V�L�� �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W��
�F�O�L�Q�L�T�X�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �F�R�Q�F�H�S�W�� �H�W�� �O�H�� �S�H�U�F�H�S�W���� �H�Q�W�U�H�� �O�H�� �V�R�F�L�D�O�� �H�W�� �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X���� �&�H�W�W�H�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �D�� �H�X��
certainement des effets de compréhension pour ces femmes qui me le témoignent, mais le 
recueil de leur parole était réalisé spécifiquement pour répondre à la question de 
recherche �T�X�H���M�¶�D�L���S�R�V�p���D�X���G�p�E�X�W���G�H���F�H�V���S�D�J�H�V�����©��Par quels mécanismes les femmes migrantes 
deviennent-elles des travailleuses domestiques quand parallèlement leurs patronnes sont 
exploitées dans le travail non-domestique ?». Je formule alors cette hypothèse : 
« �/�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �G�H�V�� �Q�R�Q-migrantes dans le 
travail non-�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���O�H�V���G�H�X�[���I�D�F�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���G�¶�X�Q���P�r�P�H���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q��
�R�•�� �V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�Q�W�� �O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �D�X�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H�� �O�D�� �U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q��
familiale, nationale et internationale ». Dans les chapitres qui suivent, la parole des 69 
�I�H�P�P�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���H�W���S�O�X�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�H�V���������Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V���U�H�W�H�Q�X�H�V���S�H�U�P�H�W�W�U�D���G�H��
démontrer, nuancer, déconstruire et reconstruire cette hypothèse. La vie de ces cinq catégories 
de femmes (paysannes, servantes, patronnes haïtiennes, migrantes et patronnes françaises fait 
penser à une chaîne réunissant la migration interne et la migration international, liant le travail 
domestique, le service domestique et le travail hors-domus, et unissant plusieurs formes de 
substitution, �D�X���F�°�X�U���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H�����G�H���F�O�D�V�V�H���H�W���G�H���U�D�F�H�����G�D�Q�V���O�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���G�H���O�D��
mondialisation néolibérale et des confrontations Nord/Sud, urbain/rural. Dans cette chaîne 
non linéaire, on peut définir cinq maillons. Le premier maillon fait le lien entre la migration 
interne des femmes paysannes et leur domesticité dans les villes. Le deuxième associe cette 
domesticité au travail hors-domus des femmes patronnes des villes. Le troisième lie ce travail 
non-domestique de celles-ci à leur migration internationale. Ces trois premiers maillons 
constitueront la première partie de ma thèse. Le quatrième maillon relie la migration 
internationale de ces ex-patronnes à leur déclassement dans le service domestique. Il constitue 
la deuxième partie qui porte donc sur les migrantes en France. Et le cinquième maillon associe 
le déclassement de ces femmes du Sud et le travail hors-domus des femmes françaises. Ce 
sera la troisième et dernière partie qui regarde la vie de ces femmes du Nord. Cette chaîne a 
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�D�X�V�V�L�� �O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �G�H questionner la manière dont les nouvelles formes de divisions sexuelle, 
sociale, raciale et internationale du travail interviennent dans la migration des femmes 
appauvries et racisées. Cette chaîne qui divise les femmes dans les rapports sociaux est aussi 
�F�H�O�O�H���T�X�L���O�H�V���X�Q�L�W���G�D�Q�V���O�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���I�D�L�W�H�V���G�¶�D�W�W�D�F�K�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���U�H�M�H�W�����&�H�W�W�H���F�K�D�v�Q�H���H�V�W��
�S�O�H�L�Q�H�P�H�Q�W�� �K�X�P�D�L�Q�H�� �P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �T�X�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H���� �(�W�� �R�Q�� �Y�H�U�U�D�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �O�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �G�H�V��
unes ne fait m�²me pas la liberté des autres.  
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PARTIE I  : MIGRAT ION ET SERVICE DOMESTIQUE EN HAÏTI  
 
�3�R�X�U�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�L�J�U�D�Q�W�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�Q��
�)�U�D�Q�F�H���� �L�O�� �I�D�X�W���U�H�J�D�U�G�H�U���G�¶�R�•���H�O�O�H�V�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�����T�X�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���T�X�L���S�R�U�W�H�Q�W���F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �j��
partir et les phénomènes qui garde�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �,�O�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �H�V�V�H�Q�W�L�H�O�� �G�H�� �V�F�U�X�W�H�U�� �O�D��
migration interne qui nourrit la migration internationale, le travail domestique de celles qui 
laissent le milieu rural ainsi que le travail non-domestique des femmes qui les engagent chez 
elles. Cette partie comporte quatre chapitres. Le premier analyse la condition des femmes 
paysannes, leur travail, leur vie familiale, et ce qui peut les forcer à migrer. Le second scrute 
le service domestique à Port-au-Prince, les conditions de travail et les relations qui peuvent 
blesser ces travailleuses. Le troisième examine le travail des patronnes de Port-au-Prince qui 
�V�H�U�D�L�W���j���O�¶�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����D�Y�H�F���X�Q���U�H�J�D�U�G���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���V�X�U���O�H�V���L�P�S�D�F�W�V���G�H���O�D���S�R�V�L�W�L�R�Q��
sociale des patronnes sur le traitement des travailleuses. Et finalement, le quatrième regarde 
�O�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�L�V�H�V�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �O�H�V�� �V�W�U�D�W�p�J�L�H�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�Q�W���S�R�X�U���V�¶�H�Q���V�R�U�W�L�U�����'�¶�D�E�R�U�G�����F�R�Q�V�L�G�p�U�R�Q�V���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� 

CHAPITRE I  : LA CONDITION DES FEMMES PAYSANNES 
�/�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���Y�L�Y�H�Q�W���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H���T�X�L���S�R�U�W�H���j���U�H�J�D�U�G�H�U�����D�X���F�°�X�U���G�H���F�H�W�W�H��
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�� �T�X�¶�R�Q�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�V�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�H�V�� �G�H�� �O�D�� �V�R�F�L�p�W�p�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���� �O�D��
condition spécifique des femmes paysannes. Ici, je regarde leur travail agricole ainsi que leur 
travail domestique, ce qui me permet de voir la manière dont leur vie familiale influence leur 
�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���D�X���W�U�D�Y�D�L�O�����/�¶�X�Q�L�W�p���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���I�D�P�L�O�L�D�O�H���P�p�U�L�W�H���Q�R�W�U�H���D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�� 

1.1. Production familiale et division du travail  
�&�R�P�P�H�� �O�¶�R�Q�W�� �G�p�P�R�Q�W�U�p�� �G�H�S�X�L�V�� �W�U�q�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �O�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� �H�Q�� �+�D�w�W�L��
(Bastien, 1951 �����0�R�U�D�O�������������������O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���H�Q���+�D�w�W�L���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�D���I�D�P�L�O�O�H�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V��
le cadre de cette unité de production familiale que s�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O��
paysan. 

1.1.1. Unité de production familiale  
�/�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �G�L�V�S�R�V�H�Q�W�� �G�H�� �W�U�q�V�� �S�H�W�L�W�H�V�� �S�D�U�F�H�O�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�X�� �J�U�D�Q�G��
morcellement des terres (Oriol, 1989). Les conflits terriens liés aux titres de propriétés font 
�T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�(�V�� �S�D�\�V�D�Q�1�(�V�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �K�p�U�L�W�D�J�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �9�\�q�M���� �X�Q�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�� �G�X��
�G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �6�X�G���� �O�D�L�V�V�H�� �V�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �H�W�� �S�U�p�I�q�U�H�� �V�¶�D�V�V�R�F�L�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �P�p�W�D�\�D�J�H���� �R�X��
�D�I�I�H�U�P�H�U���X�Q���O�R�S�L�Q���j���F�X�O�W�L�Y�H�U�����0�D�O�D�G�H���H�W���V�D�Q�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�����9�\�q�M���Q�¶�D pas du tout travaillé en 2009. 
�=�D�\�D�����X�Q�H���D�X�W�U�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���G�X���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�X���&�H�Q�W�U�H�����Q�¶�D���M�D�P�D�L�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�p���V�X�U���V�H�V���W�H�U�U�H�V���K�p�U�L�W�p�H�V��
�Q�R�Q�� �S�O�X�V���� �&�H�W�W�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�� �Q�¶�D�� �U�L�H�Q�� �K�p�U�L�W�p�� �G�H�� �V�D�� �P�q�U�H�� �T�X�L�� �G�H�� �V�R�Q�� �F�{�W�p�� �Q�¶�D�Y�D�L�W�� �D�X�F�X�Q�� �K�p�U�L�W�D�J�H����
ayant laissé très tôt ses parents pour devenir domestique dans une autre commune. A la mort 
�G�H���V�R�Q���S�q�U�H�����V�D���P�q�U�H���Q�¶�D���J�D�U�G�p���D�X�F�X�Q���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���O�D���I�D�P�L�O�O�H���G�X���G�p�I�X�Q�W�����=�D�\�D���V�H���U�H�W�U�R�X�Y�H���D�L�Q�V�L��
�V�D�Q�V���W�H�U�U�H�����(�O�O�H���D���G�€���D�F�K�H�W�H�U���X�Q���O�R�S�L�Q���S�R�X�U���V�H���E�k�W�L�U���X�Q�H���P�D�L�V�R�Q���H�W���V�¶�D�P�p�Q�D�J�H�U���X�Q���S�R�W�D�J�H�U���� 

�/�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�� �G�H�V��terres, par peur des conflits terriens ou par manque de lien avec la famille 
�G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� �V�H�U�D�L�W�� �D�V�V�H�]�� �U�p�S�D�Q�G�X�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�U�L�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���� �0�D�L�V�� �T�X�D�Q�G�� �R�Q��
écoute les femmes interviewées, on peut déduire que les femmes abandonnent plus que les 
hommes, même si Vyèj insiste sur le fait que les hommes aussi abandonnent de plus en plus. 
Cet abandon des terres est étroitement lié à la migration vers Port-au-Prince. Cette femme 
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�H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �G�H�� �V�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �S�U�p�I�q�U�H�Q�W�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U�� �j�� �3�Rrt-au-Prince : 
« La personne est à Port-au-Prince, elle a trouvé de quoi vivre, elle a trouvé une petite pièce 
où habiter, pourquoi chercherait-il à récupérer ses terres �"���,�O���V�¶�H�Q���I�R�X�W���G�H���F�H�W�W�H���U�p�J�L�R�Q ». Pour 
cette femme, cette situation concerne à la fois les hommes et les femmes. Il est pourtant 
nécessaire de considérer le cas particulier des femmes dans les héritages terriens en Haïti. 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �G�X�� �&�H�Q�W�U�H���� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �P�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H��
grandement par le fait que les familles ne disposent que de très petites parcelles. « Toutes les 
�W�H�U�U�H�V�� �V�R�Q�W���H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �P�D�L�Q�V�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���� �G�H�� �O�¶�p�J�O�L�V�H�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W », déclare-t-elle. 
�2�Q���G�H�Y�U�D�L�W���D�M�R�X�W�H�U���T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W���D�X�V�V�L���H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �P�D�L�Q�V���G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�����&�D�U�� �V�L�� �O�D�� �O�R�L�� �Q�¶�p�W�D�E�O�L�W���S�D�V��
clairement une inégalité entre les sexes face à la propriété terrienne, il est impossible de 
confirmer que, dans la pratique, les femmes héritent autant que les hommes. Ensuite, il y a un 
« abandon » de facto �G�H���O�¶�K�p�U�L�W�D�J�H���D�X���P�R�P�H�Q�W���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���F�R�X�S�O�H���G�H�V���Iemmes, par plaçage32 
ou par mariage, surtout si le partenaire habite loin des terres de cette femme. Vyèj par 
�H�[�H�P�S�O�H�� �D�� �G�€�� �j�� �F�K�D�T�X�H�� �I�R�L�V�� �V�X�L�Y�U�H�� �V�H�V�� �P�D�U�L�V�� �j�� �F�K�D�T�X�H�� �S�O�D�o�D�J�H���� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�W��
leur terre et non les siennes qui étaient travaillées par ses frères. 

Paul Moral (1961���� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X�� �F�R�X�S�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�G�H�� �G�H�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�Q��
Haïti. Moral soulignait notamment le rôle du « plaçage » (concubinage) dans ce milieu. Bien 
�D�Y�D�Q�W�� �O�X�L���� �%�D�V�W�L�H�Q�� ���������������� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�L�R�Q�� �D�� �S�H�U�G�X�U�p�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��
paysannerie où le mariage continuait à se faire rare. Il explique aussi comment ce plaçage était 
aussi, pour les paysans, un moyen de faire fructifier leur terre. Ce phénomène remonte à 
�O�¶�L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���R�•���O�H�V���K�R�P�P�H�V���S�O�D�o�D�L�H�Q�W���O�H�V���I�H�P�P�H�V���V�X�U���O�H�X�U���W�H�U�U�H���S�R�X�U���O�D���I�D�L�Ue fructifier. Les 
�I�H�P�P�H�V�� �D�\�D�Q�W�� �p�W�p�� �S�O�X�V�� �Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �j�� �O�¶�p�S�R�T�X�H���� �F�K�D�T�X�H�� �K�R�P�P�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H��
plaçait plusieurs femmes sur ses terres. Longtemps après, ce phénomène a perduré. Chaque 
paysan avait plusieurs femmes, aussi en fonction de ses besoins en main-�G�¶�°�X�Y�U�H���� �'�¶�R�•�� �F�H�V��
fameuses fanm jaden ���I�H�P�P�H�V�� �G�H�� �M�D�U�G�L�Q���� �T�X�¶�X�Q�� �S�D�\�V�D�Q�� �S�R�X�Y�D�L�W�� �D�Y�R�L�U���� �j�� �F�{�W�p�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H��
�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���D�Y�H�F���T�X�L���L�O���S�H�X�W���r�W�U�H���P�D�U�L�p���R�X���S�O�D�F�p�����'�¶�R�•���X�Q���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�H���S�R�O�\�J�D�P�L�H���p�W�U�R�L�W�H�P�H�Q�W��
liée au mode de production agricole en Haïti au sens où il répondrait à une nécessité 
économique.  

Il en résulte une très grande dépendance des femmes face à leur partenaire. Une « vraie 
paysanne », celle qui dans la plupart des cas travaille vraiment la terre, a un homme dans sa 
vie. Cette relation conjugale a une grande incidence économique pour ces femmes, même si, 
comme la majorité des femmes haïtiennes, elles préfèrent ne pas dépendre des hommes, avoir 
au moins un « �V�D�O�D�L�U�H�� �G�¶�D�S�S�R�L�Q�W �ª���� �/�\�V�L�D�Q�H�� �*�D�J�Q�R�Q�� �������������� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H��
comme le premier pas vers la liberté et la dignité. Cette autonomie semble fondamentale pour 
les paysannes33.  

                                                             
32 Le plaçage �H�V�W�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�X�Q�L�R�Q�� �F�R�Q�V�H�Q�V�X�H�O�O�H���� �&�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�D�U�L�D�J�H���� �L�O�� �H�V�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H��
�V�W�D�E�L�O�L�W�p���G�X���O�L�H�Q���D�L�Q�V�L���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�H�V���D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�H�V���G�¶�X�Q�L�R�Q���V�H�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�U���O�D���Q�R�Q-cohabitation. Le 
plaçage pourtant invisibilisé dans les lois est �S�U�p�G�R�P�L�Q�D�Q�W�H���H�Q���+�D�L�W�L�����6�H�O�R�Q���O�¶�(�0�0�8�6-V (2012), plus de la moitié 
des femmes (55 %) sont en union, dont 27 % se sont déclarées placées, 17% mariées. En 2007, le Ministère à la 
Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) a proposé des révisions de la loi qui définirait le 
plaçage, déterminerait les conditions, ainsi que les obligations pour les partenaires, notamment lors du partage 
des biens communs.   
33 �'�D�Q�V���O�H���J�U�R�X�S�H���Y�L�Y�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�X���&�H�Q�W�U�H���H�Q���������������X�Q�H���I�H�P�P�H���V�¶est présentée en se comparant à un 
�F�R�F�K�R�Q�����&�H�O�D���D���K�H�X�U�W�p���W�R�X�W���O�H���J�U�R�X�S�H���S�X�L�V�T�X�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�X���F�R�F�K�R�Q���H�Q���+�D�w�W�L���U�H�Q�Y�R�L�H���j���O�D���V�D�O�H�W�p�����(�O�O�H���H�[�S�O�L�T�X�H���D�O�R�U�V��
que cette image lui fait plutôt penser à la dépendance, à « une femme qui reste là à se plaindre, qui ne prends pas 
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�3�R�X�U�W�D�Q�W�����O�D���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���H�[�L�V�W�H���P�D�O�J�U�p���W�R�X�V���O�H�V���H�I�I�R�U�W�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V���Y�H�U�V���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�����(�Q���S�O�X�V����
�F�R�P�P�H�� �H�O�O�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�P�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �T�X�¶�Hlles suivent à chaque fois 
sur leurs terres, il existe en plus de la dépendance une grande instabilité socio-économique 
�G�D�Q�V���O�D���Y�L�H���G�H���F�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�����&�H���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p���T�X�L���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�H�V��
femmes sans-terres attachées à la fructification des biens de leur partenaire, crée une inégalité 
�G�H�V���V�H�[�H�V���G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H���G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�����(�W���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���G�D�Q�V���X�Q�H���G�L�Y�L�V�L�R�Q��
sexuée de ce travail agricole34 �T�X�H���F�H�W�W�H���L�Q�p�J�D�O�L�W�p���V�¶�H�[�S�U�L�P�H���� 

1.1.2. Division sexuelle du travail en milieu paysan  
Quand on discute avec les femmes, venant du département du Sud et du Centre, on peut 
déceler une division du travail entre elles et leurs partenaires. Une femme du Centre a même 
utilisé le terme « division » en critiquant cette différenciatio�Q�� �V�H�[�X�p�H�� �T�X�L�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V��
accompagne une grande inégalité salariale. Dans le Sud comme dans le Centre, les femmes 
�J�D�J�Q�H�Q�W�� �G�H�X�[�� �I�R�L�V�� �P�R�L�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �(�Q�� ������������ �9�\�q�M�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�R�Q�� �G�R�Q�Q�D�L�W�� ��������
gourdes35 par jour aux hommes et 50 aux femmes.  

La différenciation des tâches est assez répandue. En 2009, les deux groupes de femmes étaient 
invitées dès la première rencontre à se pencher sur cette question. Au départ, dans les deux 
groupes, les femmes disent travailler « comme les hommes ». Et quand on rentre dans les 
�G�p�W�D�L�O�V���� �R�Q�� �G�p�F�R�X�Y�U�H�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W�� �D�O�R�U�V���� �5�D�S�L�G�H�P�H�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �I�R�Q�W��
référence aux outils de travail, ce qui fait penser à Paola Tabet (1998) qui, dans Les mains, les 
outils et les armes, décrit la place des outils dans la division sexuelle du travail. Ces 
paysannes rappellent alors comment la houe, et aussi la pioche (pikwa) sont réservés aux 
hommes qui font le travail de préparation du sol, remuent la terre et creusent les trous pour les 
plantes ou les graines que les fe�P�P�H�V�� �Y�R�Q�W���� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �V�H�F�R�Q�G�� �W�H�P�S�V���� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �j�� �S�O�D�Q�W�H�U�� �H�W�� �j��
semer. « �&�¶�H�V�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���W�U�R�S���G�X�U, dit Vyèj. Les femmes ne peuvent pas le faire. Ce sont les 
hommes qui doivent le faire �ª���� �=�D�\�D�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U�W�D�J�H�� �F�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �G�¶�X�Q�H�� �S�p�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�H�� �G�X��
travail des hommes : « �,�O���\���D���F�H�U�W�D�L�Q�V���W�U�D�Y�D�X�[���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���I�R�Q�W���T�X�¶�R�Q���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���H�[�L�J�H�U��
de nous. Par exemple creuser la terre. Nous ne pouvons pas creuser la terre ». Cette 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H���T�X�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�R�X�U�W�D�Q�W���O�D���W�H�U�U�H���S�R�X�U���O�H���F�R�P�S�W�H���G�¶�X�Q�H���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���R�X���G�D�Q�V���V�R�Q���S�R�Wager 
�G�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�D�L�P�H���S�D�V���V�D�U�F�O�H�U���O�D���W�H�U�U�H�����T�X�¶�H�O�O�H���G�p�W�H�V�W�H���O�D���K�R�X�H�����P�D�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���S�H�X�W���V�D�U�F�O�H�U���D�Y�H�F���O�D��
�P�D�F�K�H�W�W�H���� �(�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �K�D�E�L�W�X�p�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H��
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �p�W�p�� �S�O�D�F�p�H�� �W�R�X�W�H�� �M�H�X�Q�H�� �F�R�P�P�H��restavèk dans une mai�V�R�Q�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V��
femmes disent que les hommes peuvent travailler plus durement et plus longtemps que les 
�I�H�P�P�H�V�����9�\�q�M���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���j���F�D�X�V�H���G�H���F�H�W�W�H���S�p�Q�L�E�L�O�L�W�p���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���J�D�J�Q�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�H��
les femmes. Et les femmes du Centre critiquent le fai�W�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �F�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �G�H�� �S�p�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �R�Q��
�G�R�Q�Q�H�� �S�O�X�V�� �j�� �P�D�Q�J�H�U�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�¶�D�X�[�� �I�H�P�P�H�V���� �&�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �S�H�X�W�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�� �X�Q�H��
malnutrition spécifique chez les femmes paysannes. Il est un fait que, contrairement aux 
associations de travail féminines, dans les coopératives masculines, les eskwad ou konbit 36, 
on donne à manger aux hommes qui ont aussi droit au tafia et à la musique pendant leur 
travail. 

                                                                                                                                                                                               
si on ne lui donne pas ». Cela a été encore plus choquant pour le groupe, et dès la fin du tour de table, une femme 
�D���S�U�R�S�R�V�p���T�X�¶�R�Q���G�L�V�F�X�W�H���F�H���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���H�Q���F�U�L�W�L�T�X�D�Q�W���G�¶�H�P�E�O�p�H���O�D���G�p�S�H�Q�G�D�Q�F�H���F�K�H�]���X�Q�H���I�H�P�P�H�� 
34 Le travail agricole des femmes est assez importante en Haiti, même si, comme le notent Anglade (1986) et le 
confirme Gilbert (2001), la participation des femmes dans cette activité continue de régresser. 
35  �/�D���J�R�X�U�G�H���H�V�W���O�D���P�R�Q�Q�D�L�H���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�����������J�R�X�U�G�H�V���Y�D�O�H�Q�W���P�R�L�Q�V���G�¶�X�Q���H�X�U�R���������������F�H�Q�W�L�P�H�V���� 
36 Dans ce texte, Eskwad et Konbit (coubite) désignent la même chose (quoi ?) même si, selon les communes, il 
�S�H�X�W���H�[�L�V�W�H�U���T�X�H�O�T�X�H�V���Q�X�D�Q�F�H�V���H�Q�W�U�H���F�H���T�X�¶�R�Q���D�S�S�H�O�O�H���X�Q�H��eskwad et une Konbit. 
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�4�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H�� �G�p�F�U�L�U�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �R�Q�� �Q�H�� �S�D�U�O�H�� �P�r�P�H�� �S�D�V�� �G�H�V�� �R�X�W�L�O�V���� �0�r�P�H�� �O�D��
serpette généralement utilisée ne revient pas dans le discours de ces femmes paysannes. Elles 
se contentent de citer les tâches : planter, semer, arracher les herbes, ramasser les graines 
�S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���V�D�L�V�R�Q���G�H�V���U�p�F�R�O�W�H�V�����P�R�L�V�V�R�Q�������H�W�F�����,�O���H�V�W���X�Q���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���P�R�L�Q�V���R�X�W�L�O�O�p�H�V���T�X�H les 
hommes, et le prétexte est alors que les outils (la houe et la pioche) sont trop épuisants pour 
elles, argument que Zaya reprend à plusieurs reprises. Paola Tabet (1998) explique comment 
on juge les femmes trop faibles physiquement et peu habiles voire peu intelligentes pour 
�P�D�Q�L�H�U�� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V���� �W�R�X�W�� �F�H�O�D�� �S�R�X�U�� �M�X�V�W�L�I�L�H�U�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �2�U���� �F�R�P�P�H�� �M�H�� �O�¶�D�L��
�G�p�P�R�Q�W�U�p���H�Q���������������O�H�V���W�k�F�K�H�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V���V�R�Q�W���S�p�Q�L�E�O�H�V���H�O�O�H�V���D�X�V�V�L���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W��
�U�p�D�O�L�V�p�H�V�� �D�Y�H�F�� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�R�X�W�L�O�V���� �H�W�� �X�V�H�Q�W les corps dans une posture prolongée avec dos 
recourbé vers le sol, jambes repliées, etc.  

�'�¶�D�X�W�U�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �U�p�F�R�O�W�H�� �V�R�Q�W�� �U�p�V�H�U�Y�p�H�V�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V���� �/�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �T�X�H��
ramasser les graines (haricots, petits pois) et les épis est un travail de femme, rapporte une 
femme du groupe qui renchérit :  

« �4�X�D�Q�G�� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �U�p�F�R�O�W�H���� �F�¶�H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �T�X�L�� �O�H�� �I�R�Q�W���� �0�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �F�D�V���� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V��
disent que la récolte dans le jardin est un travail de femme. Ils disent que ça leur suffit de devoir 
travailler la terre -Et pourtant, dans bien des cas, ce sont eux et leur femme qui travaillent le jardin-. Ils 
�G�L�V�H�Q�W���T�X�H���O�D���U�p�F�R�O�W�H���F�¶�H�V�W���S�O�X�W�{�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���I�H�P�P�H�����T�X�H���U�D�P�D�V�V�H�U���O�H�V��petites graines de pois, ramasser 

les petites graines �G�H���P�D�w�V���G�D�Q�V���O�H���M�D�U�G�L�Q�����F�¶�Hst le travail des femmes ».  

« La petite graine �ª���j���O�D�T�X�H�O�O�H���R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���S�R�X�U���S�R�U�W�H�U���j���F�U�R�L�U�H���j���O�¶�L�Q�V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�F�H���G�H���O�¶�D�S�S�R�U�W���G�H�V��
�I�H�P�P�H�V�� �j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�V�W�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �D�X�� �F�H�Q�W�U�H�� �G�H�� �W�R�X�W���� �=�D�\�D�� �F�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X��
Centre, en 2009, devaient se présenter en �V�H�� �F�R�P�S�D�U�D�Q�W�� �j�� �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H���� �3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H��
�H�O�O�H�V���V�H���F�R�P�S�D�U�D�L�H�Q�W���j���G�H�V���S�H�W�L�W�H�V���J�U�D�L�Q�H�V���� �O�D���S�H�W�L�W�H���J�U�D�L�Q�H���G�¶�D�X�E�H�U�J�L�Q�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���T�X�L���D�S�U�q�V��
�S�U�R�G�X�L�W���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H�� �O�p�J�X�P�H�V�����=�D�\�D���V�H���F�R�P�S�D�U�H���D�O�R�U�V���j���X�Q�H���S�H�W�L�W�H���J�U�D�L�Q�H���G�¶�p�S�L�Q�D�U�G�����8�Q�H�� �I�R�L�V��
semée, cette graine se �G�p�Y�H�O�R�S�S�H���H�W���G�R�Q�Q�H���W�D�Q�W���G�H���O�p�J�X�P�H�V���T�X�¶�R�Q���S�H�X�W���H�Q���G�R�Q�Q�H�U���D�X�[���Y�R�L�V�L�Q�H�V��
et amies, ou en vendre. La petite graine tant méprisée par les hommes est donc au centre de la 
vie et du travail des femmes, comme le dit Shiva (1996) en considérant le cas des femmes 
indiennes. La petite graine est aussi au centre de la cuisine, un travail que, même au jardin, les 
hommes refusent de faire seuls. Dans les konbit ou eskwad, des femmes sont recrutées pour 
�S�U�p�S�D�U�H�U�� �j�� �P�D�Q�J�H�U�� �H�W���S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �O�¶�H�D�X���� �3�D�U�I�R�L�V���� �H�O�O�H�V�� �V�H�� �I�R�Q�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V����
des fillettes en général. Zaya accompagnait ainsi sa mère qui suivait son mari, le beau-père de 
Zaya, au travail. Si la plupart des analystes de la paysannerie haïtienne valorisent la solidarité 
�H�W���O�¶�© égalité » que prônent ces ass�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �L�O�� �I�D�X�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�H��
construisent sur une grande inégalité : la division sexuelle du travail. 

Néanmoins, certaines femmes tenaient plutôt à affirmer que les femmes travaillaient « comme 
les hommes », soit pour valoriser leur apport, ou pour ne pas sous-évaluer la pénibilité de leur 
�W�U�D�Y�D�L�O���� �R�X�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�W�H�V�W�H�U�� �O�¶�L�G�p�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�X�W�L�O�L�V�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V����
Finalement, le groupe admet que, même si certains outils sont réservés aux hommes ou encore 
détesté�V���S�D�U���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����Q�R�P�E�U�H���G�H���I�H�P�P�H�V���O�H�V���X�W�L�O�L�V�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���G�D�Q�V���O�H��
groupe du Sud, sur 9 participantes, plus de la moitié du groupe (5 femmes) savait utiliser la 
houe, « comme les hommes », ont-elles ajouté. Elles déclarent avec fierté être capables de 
�I�D�L�U�H���W�R�X�W���F�H���T�X�¶�X�Q���K�R�P�P�H���S�H�X�W���I�D�L�U�H�����8�Q�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���G�X���6�X�G�����p�Q�R�Q�F�H :  

« �&�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V���F�U�H�X�V�H�Q�W�� �O�D���W�H�U�U�H�� �H�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�«�� �,�O�� �Q�¶�\�� �D�� �U�L�H�Q�� �T�X�¶�X�Q�� �K�R�P�P�H�� �S�X�L�V�V�H��
�I�D�L�U�H���T�X�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���I�D�L�U�H�����/�H�V���K�R�P�P�H�V���V�H���V�H�U�Y�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�L�R�F�K�H  pour creuser la terre, moi 



77 
 

�D�X�V�V�L�� �M�H�� �P�¶�H�Q�� �V�H�U�V�� �H�W�� �M�H�� �F�U�H�X�V�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �E�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �D�W�W�H�Q�G�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
�U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���� �T�X�H���F�H���V�R�L�H�Q�W���H�O�O�H�V���T�X�L���E�D�O�D�\�H�Q�W���� �7�R�X�W���F�H���T�X�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���S�H�X�W���I�D�L�U�H���� �X�Q���K�R�P�P�H���S�H�X�W���O�H���I�D�L�U�H��
�D�X�V�V�L�����(�W���W�R�X�W���F�H���T�X�¶�X�Q���Komme peut faire une femme peut le faire aussi. Moi je trace un sillon, je creuse 
la terre, je plante ���� �M�¶�D�U�U�D�F�K�H�� �O�H�V�� �S�R�X�V�V�H�V�� �G�H manioc pour couvrir le sol, comme les hommes le font. 
�-�¶�D�Y�D�L�V���O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H���G�H���O�H���I�D�L�U�H���T�X�D�Q�G���M�¶�D�Y�D�L�V���X�Q���K�R�P�P�H�����(�W���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���T�X�H���M�H���Q�¶�D�L���S�O�X�V���G�¶�K�R�P�P�H���� �'�L�H�X��
me montrera comment faire, et tant que je le peux je le ferai. Si tu vis avec un homme et tu restes là à 
�D�W�W�H�Q�G�U�H�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �W�H�� �G�R�Q�Q�H�� �T�X�H�O�T�X�H�� �F�K�R�V�H���� �X�Q�� �M�R�X�U�� �L�O�� �Y�L�H�Q�G�U�D�� �H�W�� �L�O�� �W�H�� �G�L�U�D : 
�©�$�L�Q�V�L���� �W�X�� �P�¶�D�W�W�H�Q�G�V ! Ne compte donc pas sur moi pour manger ce soir ! �ª���� �&�¶�H�V�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�L�U�H�� �V�L�� �F�H�W��
�K�R�P�P�H���D���G�H�X�[���I�H�P�P�H�V�����(�W���P�R�L�����F�¶�H�V�W���D�Y�H�F���X�Q���K�R�P�P�H���P�D�U�L�p���T�X�H���M�H���Y�L�Y�D�L�V�����-�H���Q�H���S�R�X�Y�D�L�V���S�D�V���D�W�W�H�Q�G�U�H���T�X�H��
�F�H���V�R�L�W���F�H�W���K�R�P�P�H���P�D�U�L�p�����T�X�D�Q�G���L�O���Y�L�H�Q�W�����T�X�¶�L�O���P�H���G�R�Q�Q�H���������F�H�Q�W�L�P�H�V�����4�X�D�Q�G���L�O �Y�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�S�U�q�V-midi, 
�M�H���Y�H�X�[���O�X�L���G�R�Q�Q�H�U���j���P�D�Q�J�H�U�����M�H���O�X�L���G�R�Q�Q�H���j���P�D�Q�J�H�U�����-�¶�D�L���O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���O�D���S�L�R�F�K�H�����M�¶�D�L���O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H��

�G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���O�D���V�H�U�S�H�W�W�H�����M�H�«���M�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H ».  

�'�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �J�U�R�X�S�H�V���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�H�Q�W�H�Q�G�H�Q�W���V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W���T�X�H�� �O�D�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�Rn existe mais 
que certaines femmes la transgressent. Une femme du Centre, qui déclare travailler comme un 
homme conclut : « �3�D�U�I�R�L�V�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �S�U�H�Q�G�� �O�D�� �K�R�X�H�� �H�W�� �O�D�� �I�H�P�P�H�� �S�D�V�V�H�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �O�X�L�� �S�R�X�U��
�S�O�D�Q�W�H�U�����0�D�L�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�L�V�����F�H���V�R�Q�W���O�H�V���G�H�X�[���T�X�L���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���O�D���K�R�X�H. Les deux le font ». Mais si 
quelques-�X�Q�H�V�� �P�D�Q�L�H�Q�W�� �O�D�� �K�R�X�H�� �H�Q�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W�� �O�H�X�U�� �P�D�U�L���� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �O�H�� �I�R�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
�Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �F�K�R�L�[���� �&�¶�H�V�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�H�X�O�H�V�� �R�X�� �G�H�V�� �Y�H�X�Y�H�V���� �8�Q�H�� �I�H�P�P�H��
dans le groupe du Sud explique une autre situation à prendre en compte, le cas où les maris 
sont malades : « �-�¶�H�Q�W�H�Q�G�V���G�L�U�H���V�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���F�R�P�S�W�H�Q�W���V�X�U�W�R�X�W���V�X�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���O�H�X�U��
mari. Moi je ne fais pas ça. Si je savais attendre les hommes sans travailler, ce serait dur 
�S�R�X�U�� �P�R�L���� �3�D�U�F�H�� �T�X�H�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �D�Y�H�F�� �T�X�L�� �M�H�� �Y�L�V���� �Y�R�L�O�j�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�� ���� �D�Q�V�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�O�X�V��
travailler la terre. Dieu seul et moi travaillons, avec une simple serpette37 ». Il est vrai que 
cette paysanne savait accomplir les tâches des hommes même quand son mari se portait bien, 
mais pendant sa maladie elle le fait encore plus. Et dans ces cas où elles doivent alors 
travailler pour deux, leur travail est certainement plus pénible que pour les femmes qui 
suivent leur mari. Elle ajoute que les gens qui la regardent la plaignent en disant : « Mon 
dieu !, regarde la misère de cette pauvre femme ! Son mari travaillait si bien la terre. Et 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����H�O�O�H���H�V�W���R�E�O�L�J�p�H���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���O�D���V�H�U�S�H�W�W�H���S�R�X�U���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���O�D���W�H�U�U�H ». En effet, pour la 
plupart de ces paysannes, même si les femmes et les hommes ont la capacité de faire le même 
�W�U�D�Y�D�L�O���� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �L�Q�F�R�P�E�H�Q�W�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V���� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �O�H�V�� �H�I�I�H�F�W�X�H�Q�W�� �T�X�¶�H�Q��
absence de leur partenaire. Quand je demande aux femmes du Sud : « Mais pourquoi donc 
vous ne creusez pas le trou ? ». Elles me répondent : « Et �E�L�H�Q���� �O�H�� �P�D�U�L�� �H�V�W�� �O�j���� �L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
malade ! ».  

�3�R�X�U�W�D�Q�W���� �H�O�O�H�V�� �S�D�U�D�L�V�V�H�Q�W���W�R�X�W�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�V�� �I�D�F�H�� �j�� �F�H�W�W�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �H�W���V�H�P�E�O�H�Q�W���G�L�U�H�� �T�X�¶�H�O�O�H��
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�R�Q�G�p�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �T�X�H�O�F�R�Q�T�X�H�� �L�Q�F�D�S�D�F�L�W�p�� �Q�D�W�X�U�H�O�O�H���� �(�O�O�H�V�� �G�p�I�H�Q�G�H�Q�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�V 
�F�R�P�P�H�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�X�[�� �P�r�P�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� ���G�D�Q�V�� �O�H�V�� �E�X�U�H�D�X�[��
comme elles le précisent), ou encore elles luttent pour la participation politique et citoyenne 
des femmes. Zaya se montrait moins critique de cette différenciation et pr�p�F�L�V�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H��
�V�D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �I�D�L�U�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �H�P�E�D�X�F�K�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���� �(�O�O�H�� �Q�¶�D�� �G�R�Q�F��
travaillé la terre ni dans son enfance, ayant été restavèk très jeune, ni pendant sa vie en couple 
�T�X�L�� �V�¶�H�V�W�� �G�p�U�R�X�O�p�H�� �j�� �3�R�U�W-au-Prince. On est porté à croire que, plus les filles laissent tôt le 
�P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O�� ���F�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �S�R�X�V�V�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �j�� �D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �Y�L�H�� �G�¶�D�G�X�O�W�H�� �H�Q�� �G�H�K�R�U�V�� �G�H�V��
campagnes), plus elles intériorisent la différenciation sexuée comme une idée de nature. En 
effet, quasiment toutes celles qui travaillent la terre savent manier la houe même si elles le 

                                                             
37 Ici elle parle de la serpette, mais elle sait aussi utiliser la houe et la pioche.  
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�I�R�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �Q�H�� �S�H�Q�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �S�p�Q�L�E�O�H��
comparativement au travail des femmes et ne pensent pas que les femmes sont trop faibles 
pour effectuer les mêmes travaux que les hommes. La différenciation sexuée des tâches 
agricoles existe, même si les femmes poussent parfois les limites, ce qui ne semble pas 
vraiment le cas pour les hommes. Et comme le dit Gianini Belotti (2009) à propos des 
préj�X�J�p�V���� �F�H�W�W�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q�� �S�H�U�G�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�R�X�W�X�P�H�V�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�H�� �X�W�L�O�L�W�p��
sociale.  

1.1.2.1. Les associations de travail  : eskwad/konbit et Awoyo Fanm  
Si les femmes accompagnent souvent leur compagnon au travail de la terre, il y a une bonne 
part du travail agricole qui se fait « entre hommes �ª�����&�¶�H�V�W���O�H���F�D�V���G�H�V��eskwad et konbit où la 
présence des femmes est rare, sauf pour la préparation des repas et la fourniture en eau. Vyèj 
nous dit que dans ces associations il y a une ou deux femmes qui gagnent alors autant que les 
hommes et parfois un peu moins. La konbit est analysée par plusieurs auteurEs en Haïti. 
Mildred Aristide (2003) la présente comme une association paysanne de travail basée sur le 
coup de main des voisins pendant les semailles o�X�� �O�D�� �U�p�F�R�O�W�H���� �H�Q�� �p�F�K�D�Q�J�H�� �G�¶�X�Q�� �S�O�D�W�� �G�H��
�Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H���H�W���O�¶�D�V�V�X�U�D�Q�F�H���G�¶�r�W�U�H���j���V�R�Q���W�R�X�U���D�L�G�p���D�X���E�H�V�R�L�Q�����'�¶�D�S�U�q�V���/�D�s�Q�Q�H�F���+�X�U�E�R�Q��������������38, 
�F�H�W�W�H���J�H�V�W�L�R�Q���Q�R�Q���V�D�O�D�U�L�D�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���I�D�L�W���S�D�U�W�L�H���G�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���S�R�X�U���V�H���P�H�W�W�U�H���j���O�¶�D�E�U�L���G�H���O�¶�(�W�D�W����
Mildred Aristide (2003) note simplement que cela rentre dans le cadre des stratégies de 
résistance de la paysannerie, comme une arme de lutte pour la survie. Et à côté de cette 
entraide en rotation, cette association peut aussi vendre sa journée de travail à une personne 
extérieure du groupe qui la paie. En 2009, dans le Sud et dans le Centre, on donnait à chaque 
homme de la konbit 100 gourdes pour une journée de travail, ce qui fait que, comme 
�O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W���F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �O�H�V���S�O�X�V���S�D�X�Y�U�H�V���� �I�H�P�P�H�V���H�W���K�R�P�P�H�V���� �Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W���S�D�V���D�Y�R�L�U���D�F�F�q�V��à 
cette main-�G�¶�°�X�Y�U�H���� �'�p�M�j�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�Q�Q�p�H�V�� �������� �/�D�E�H�O�O�H�� �������������� �G�L�V�D�L�W�� �T�X�H�� �V�H�X�O�V�� �O�H�V�� �© paysans 
aisés » pouvaient se la payer.  

�(�Q���������������:�L�O�W�D���P�H���G�L�V�D�L�W���T�X�¶�L�O���Q�¶�H�[�L�V�W�D�L�W���S�D�V���G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���I�p�P�L�Q�L�Q�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���D�J�U�L�F�R�O�H���F�R�P�P�H��
les eskwad ou konbit. Mais en 2009, �M�¶�D�L���F�R�P�S�U�L�V�� �T�X�H���G�D�Q�V�� �O�D���F�R�P�P�X�Q�H���R�•���K�D�E�L�W�H���9�\�q�M�� �L�O���H�Q��
�H�[�L�V�W�D�L�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V�����(�O�O�H���P�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���D�O�R�U�V���T�X�H���W�R�X�W�H�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�X���J�U�R�X�S�H���T�X�H���M�¶�D�L���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V��
�I�R�Q�W�� �S�D�U�W�L�H�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �I�p�P�L�Q�L�Q�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�S�S�H�O�p�H�V��awoyo fanm. Ces femmes peuvent 
travailler dans le �F�D�G�U�H���G�H�� �O�D���U�R�W�D�W�L�R�Q���V�R�O�L�G�D�L�U�H���� �P�D�L�V���D�X�V�V�L���S�R�X�U���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W�����9�\�q�M�� �F�R�P�P�H�Q�W�H : 
« �7�X���O�H�X�U���S�D�L�H�V�����S�D�U�F�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���G�H���o�D���T�X�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H���S�H�X�W���Y�L�Y�U�H�����7�X���Y�R�L�V���T�X�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V���V�R�Q�W��
�R�E�O�L�J�p�H�V�� �G�H�� �S�U�H�Q�G�U�H�� �O�D�� �V�H�U�S�H�W�W�H�� �S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �W�U�Dvail facile 
non ! ». Ces femmes travailleuses doivent affronter deux hontes qui exposent leur misère : 
�F�H�O�O�H�� �G�H�� �G�H�Y�R�L�U�� �H�I�I�H�F�W�X�H�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�K�R�P�P�H���� �H�W�� �F�H�O�O�H�� �G�H�� �G�H�Y�R�L�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �S�R�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W����
�&�R�P�P�H���O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���/�D�E�H�O�O�H�������������������O�H�V���S�D�\�V�D�Q�V���S�U�p�I�q�U�H�Q�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�¶�H�Q�W�U�D�L�G�H���S�D�U���U�R�W�D�W�L�R�Q���H�W���Q�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���S�R�X�U���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W���T�X�H���T�X�D�Q�G���O�H�X�U���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���O�¶�R�E�O�L�J�H�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����D�Y�H�F���O�D��
�G�p�W�p�U�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�U�L�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���� �F�H�W�W�H�� �J�r�Q�H�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �H�V�W��
moindre, mais elle existe encore chez les femmes et témoigne de leur grande pauvreté. Vyèj 
�U�D�F�R�Q�W�H���T�X�H���F�H�V���I�H�P�P�H�V���G�H���O�¶awoyo ne font pas le même travail que les hommes. Quand il y a 
trop de mauvaises herbes sur une terre (ce qui nécessite aussi des outils plus adaptés 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�D�� �K�Rue par exemple), on fait appel plutôt aux hommes. On appelle les femmes 
plutôt pour sarcler la terre.  
                                                             
38 BARTHÉLEMY, Gérard (1989). Le pays en dehors �����H�V�V�D�L���V�X�U���O�¶�X�Q�L�Y�H�U�V���U�X�U�D�O���K�D�w�W�L�H�Q. Port-au-Prince : Henri 
Deschamps. 
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�3�R�X�U�� �9�\�q�M���� �R�Q�� �S�U�R�S�R�V�H�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �O�H�V�� �P�R�L�Q�V�� �L�P�S�R�V�D�Q�W�H�V�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�H�Q�W�U�H�Q�W��
plus tôt à la maison. Si les femmes terminent à midi par exemple�����O�H�V���K�R�P�P�H�V���U�H�V�W�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j��
�������K�H�X�U�H�V�����&�H�V���D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���G�H���I�H�P�P�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�H���F�X�L�V�L�Q�L�q�U�H�����/�H�V���I�H�P�P�H�V���U�H�Q�W�U�H�Q�W���F�K�H�]���H�O�O�H�V��
à midi et doivent alors se préparer à manger chez elles, pour elles et bien sûr pour toute leur 
famille, y compris pour ces compagnons qui, eux, mangent au travail. Tout se passe de telle 
�V�R�U�W�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���S�O�X�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����/�H�X�U���P�R�L�Q�G�U�H���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W��
temporel dans le travail des champs et qui leur vaut moins de rentrée monétaire ne signifie 
�G�R�Q�F�� �S�D�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �I�D�W�L�J�X�p�H�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�U�p�F�L�V�H�Q�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V��
�L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�U�L�F�H�V�����(�W���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�X���© temps partiel imposé », les femmes étant obligées de finir plus 
�W�{�W�� �S�R�X�U�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���� �/�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�Xi rend les 
�I�H�P�P�H�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���S�R�X�U���O�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���S�O�X�V���Y�R�L�U�H���W�U�R�S��
dans le travail non-domestique marque ainsi les associations paysannes de travail 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H�V���S�R�X�U�W�D�Q�W���S�D�U���X�Q���p�O�D�Q���Y�H�U�V���O�¶�H�Q�W�U�D�L�G�H���H�W���O�D���V�R�O�L�G�D�U�L�W�p���� 

1.1.2.2. Travail agricole dans les ONG 
A part les associations de travail, les ONG proposent aussi des espaces de travail en groupe. 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �6�X�G���� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�R�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �D�S�S�H�O�p�(�V�� �S�D�U�I�R�L�V�� �j��
travailler en mixité pour le compte de �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����(�O�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���D�O�R�U�V���S�D�V���S�D�\�p�H�V�����G�L�V�H�Q�W���O�H�V��
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�� �T�X�L�� �D�M�R�X�W�H�Q�W���T�X�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V���� �&�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W��
�D�O�R�U�V�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �I�R�U�F�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�R�L�W�� �D�L�Q�V�L�� �X�W�L�O�L�V�p�H�� �J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �Q�R�P�� �G�¶�X�Q�H�� �V�R�O�L�G�D�U�L�W�p��
féminin�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �Q�H�� �V�H�U�W�� �T�X�¶�D�X�[�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V���� �0�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�&�H�Q�W�U�H���� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�S�R�V�H�� �j�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �V�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �H�Q�� �p�F�K�D�Q�J�H�� �G�¶�X�Q�� �V�D�O�D�L�U�H��
�P�H�Q�V�X�H�O�����=�D�\�D���I�D�L�W���S�D�U�W�L�H���G�H���O�¶�X�Q���G�H���F�H�V���J�U�R�X�S�H�V�����/�H���V�L�H�Q���H�V�W���F�R�Q�V�W�L�W�X�p���G�¶�K�R�P�P�H�V, avec elle et 
une collègue qui font office de cuisinière, ce qui rappelle fortement la structure des konbit. 
Mais à côté de leur travail de cuisinière, ces femmes participent aussi aux autres activités du 
�J�U�R�X�S�H���� �(�O�O�H�V�� �I�R�Q�W���G�H�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �H�Q�� �Q�R�X�U�U�L�V�V�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�K�q�Y�U�H�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �(�O�O�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���j�� �O�D��
�S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�R�P�S�R�V�W���� �=�D�\�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H��
�S�X�L�V�T�X�H���F�H�V���J�U�R�X�S�H�V���W�H�V�W�H�Q�W���U�p�J�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���R�X���G�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� 

�&�H�V�� �I�H�P�P�H�V���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���D�X�V�V�L�� �D�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�� �O�D���W�H�U�U�H�����=�D�\�D���S�D�U�O�H���G�H���F�H�V�� �F�K�D�P�S�V���T�X�¶�H�O�O�H���D�U�U�R�V�H����
sarcle, ensemence, plante, etc. Elle participe à la culture de légumes (poireau, persil, tomate, 
�F�K�R�X�����S�R�L�V���K�D�U�L�F�R�W�V�������G�H���Y�L�Y�U�H�V�����G�¶�D�U�E�U�H�V�� �I�U�X�L�W�L�H�U�V�����H�W�F�����0�D�L�V���V�L�� �H�O�O�H���S�O�D�Q�W�H���D�Y�H�F�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�����V�L��
on lui demande de planter comme les hommes en utilisant la houe par exemple, seules les 
femmes de ce groupe font la cuisine. 6 jours par semaine, ces femmes se répartissent la tâche. 
�4�X�D�Q�G���O�¶�X�Q�H���F�X�L�V�L�Q�H���O�H���P�D�W�L�Q�����O�¶�D�X�W�U�H���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���D�X���F�K�D�P�S���H�W���S�U�p�S�D�U�H���O�H���U�H�S�D�V���G�X��
�P�L�G�L���D�O�R�U�V���T�X�H���F�H�O�O�H���T�X�L���D���F�X�L�V�L�Q�p���O�H���P�D�W�L�Q���U�H�M�R�L�Q�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V���D�X���F�K�D�P�S�����-�¶�D�L���G�L�V�Futé avec ces 
deux femmes qui participaient par ailleurs aux entretiens en groupe. Je les ai observées 
�F�X�L�V�L�Q�H�U�� �H�Q�� ���������� �H�W�������������� �/�H�V�� �G�H�X�[�� �V�¶�H�Q�W�U�D�L�G�D�L�H�Q�W���S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �Y�L�W�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �O�H�� �U�R�X�O�H�P�H�Q�W��
�Y�H�X�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���S�O�X�W�{�W���V�p�S�D�U�p�P�H�Q�W�����$�X���P�H�Q�X�����H�O�O�H�V���Goivent alterner, le matin comme le 
soir, entre un maïs aux haricots39 avec du hareng en sauce et du riz aux épinards.  

Dans cette organisation où hommes et femmes sont appelés à développer de nouvelles 
techniques à la fois dans ce travail salarié mais aussi dans leur propre jardin, on propose aussi 
de nouvelles manières de vivre aux travailleur-euse-s. Le formateur étranger, dit « Blanc », 
coordonne ces groupes, propose ainsi de dépasser certains aspects de la division sexuelle du 
travail. Pourtant, cette division reste présente dans le groupe. Par exemple, le matin, les 
                                                             
39 Plat à base de maïs mélangé à du haricot. En Haïti on dit maïs collé. Ou riz collé �T�X�D�Q�G���F�¶�H�V�W���j���E�D�V�H���G�H���U�L�]�� 
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�I�H�P�P�H�V�� �D�U�U�R�V�H�Q�W�� �O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �S�R�X�V�V�H�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �U�D�P�q�Q�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�H�U�E�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
chèvres. Seules les femmes cuisinent même si le Blanc propose aux hommes de participer aux 
tâches en lavant leurs assiettes et couverts après les repas. Zaya ajoute que les hommes ne 
�U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W���F�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���T�X�¶�H�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�X�� �I�R�U�P�D�W�H�X�U�����F�H���T�X�L���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�D���F�K�D�U�J�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V��
�I�H�P�P�H�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�X�U���U�\�W�K�P�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���F�H�Q�V�p�H�V���r�W�U�H���S�U�r�W�H�V���j���S�D�U�Wir au champ 
en même temps que les hommes après le petit-déjeuner par exemple. Notons aussi que même 
avec cette proposition du formateur, les hommes ne font pas toute la vaisselle. Et si certains 
�O�D�Y�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �D�V�V�L�H�W�W�H�� �H�W�� �F�R�X�Y�H�U�W�V���� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�V�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�Hr aux hommes de laver les 
�P�D�U�P�L�W�H�V���R�X���D�X�W�U�H�V���X�V�W�H�Q�V�L�O�H�V���G�H���F�X�L�V�L�Q�H�����/�H�V���K�R�P�P�H�V���O�H�X�U���O�D�L�V�V�H�Q�W���D�X�V�V�L���G�¶�D�X�W�U�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�H��
�O�H�� �I�R�U�P�D�W�H�X�U�� �O�H�X�U�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H�� �S�D�U�W�D�J�H�U���� �3�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �F�H�Q�V�p�V�� �U�D�P�H�Q�H�U�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �H�W��
collecter du bois40 pour les cuisinières, ce qu�H���O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�¶�H�Q�W�U�H���H�X�[���Q�H���I�R�Q�W���T�X�¶�H�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�X��
formateur. « Quelques-uns font la différence », note Zaya qui explique comment ce refus 
massif augmente la pénibilité de son travail. Le partage des tâches est donc très peu intégré 
par ces hommes paysans qui ne le font pas de leur propre gré. Et ce principe est instauré dans 
�O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �Q�R�Q�� �S�D�V�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �X�Q�H�� �R�S�W�L�R�Q���� �F�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�L�O�� �S�H�X�W�� �r�W�U�H��
�W�U�D�Q�V�J�U�H�V�V�p�� �V�D�Q�V�� �D�X�F�X�Q�H�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �=�D�\�D�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�Y�D�L�W�� �S�D�V�� �G�H��
femme dans le groupe, les hommes allaient au marché, se préparaient à manger, faisaient la 
�Y�D�L�V�V�H�O�O�H�����,�O�V���Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�Q�W���G�H���W�U�D�Q�V�F�H�Q�G�H�U���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q���V�H�[�X�p�H���T�X�¶�H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V����
�G�H���P�r�P�H���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�H���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���O�D���K�R�X�H���T�X�¶�H�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���� 

On pourrait dire que chez les femmes du groupe aussi, Zaya par exemple, il y a un refus de 
partager �O�D�� �W�k�F�K�H�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �I�R�U�P�D�W�H�X�U�� �O�H�X�U�� �S�U�R�S�R�V�H�� �G�H��
�G�p�S�D�V�V�H�U���F�H�W�W�H���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�L�D�W�L�R�Q���V�H�[�X�p�H�����(�Q���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���F�H�O�X�L-ci, Zaya refuse la houe. Elle décrit 
le travail de son organisation en disant que les hommes creusent les trous et les femmes 
plantent les bananiers. Cette paysanne va prétexter la pénibilité du maniement de la houe et de 
la pioche pour éviter ce travail. Elle préfère la machette q�X�¶�H�O�O�H�� �X�W�L�O�L�V�H�� �S�R�X�U�� �D�U�U�D�F�K�H�U�� �O�H�V��
mauvaises herbes. Et là encore, elle dit que cela dépendra de la bonne volonté, du « bon 
�F�°�X�U �ª�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �Y�R�Q�W�� �H�[�L�J�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�U�H�Q�Q�H�� �O�D�� �K�R�X�H���� �,�O�� �H�V�W�� �p�W�R�Q�Q�D�Q�W�� �G�H��
�Y�R�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �O�¶�R�E�O�L�J�H�U�� �j�� �I�D�L�U�H�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�� �S�D�V�� �j�� �R�E�O�L�J�H�U�� �O�H�V��
�K�R�P�P�H�V���j���O�D�Y�H�U���O�H�X�U���D�V�V�L�H�W�W�H���R�X���j���U�D�P�H�Q�H�U���G�X���E�R�L�V���H�W���G�H���O�¶�H�D�X���S�R�X�U���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����(�X�[���Q�¶�R�E�p�L�V�V�H�Q�W��
�T�X�¶�H�Q���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�X�� �I�R�U�P�D�W�H�X�U�����P�D�L�V���H�O�O�H�� �Q�H���S�H�X�W���S�D�V�� �O�H�X�U���W�H�Q�L�U���W�r�W�H���M�X�V�T�X�¶�D�X�� �E�R�X�W�����6�D���F�R�O�O�q�J�X�H��
�D�X�V�V�L�� �U�H�I�X�V�H�� �G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �R�X�W�L�O�V�� �T�X�H�� �V�H�V�� �F�R�O�O�q�J�X�H�V�� �P�D�V�F�X�O�L�Q�V���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �O�H�V�� �X�W�L�O�L�V�H��
�G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �S�U�R�S�U�H�� �M�D�U�G�L�Q�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �I�U�X�F�W�L�I�L�H�U�� �V�H�X�O�H���� �(�O�O�H�� �G�L�W���S�R�X�Y�R�L�U�� �W�R�X�W�� �I�D�L�U�H���� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�V��
hommes font, prendre la houe et la pioche et même la hache pour couper le bois qu�¶�H�O�O�H���Y�H�Q�G����
comme les hommes.  

�)�D�F�H�� �j�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �S�D�U�W�D�J�H�Q�W�� �S�D�V���� �j�� �X�Q�� �I�R�U�P�D�W�H�X�U�� �T�X�L�� �S�U�R�S�R�V�H�� �P�D�L�V�� �Q�¶�H�[�L�J�H�� �S�D�V���� �O�H�V��
femmes utilisent la division sexuelle du travail quand cela semble les « arranger ». Par 
exemple, refuser de prendre la houe ici leur permet de se ménager dans ce travail ou le non-
partage des tâches domestiques par les hommes augmente la pénibilité de leur travail. Cette 
organisation reprend la structure des konbit en gardant la division sexuelle du travail. Mais 
elle reste importante aux yeux de ces femmes paysannes qui y trouvent le moyen le plus sûr 
pour gagner leur vie. Zaya insiste beaucoup sur la place de son salaire dans sa subsistance. 
Cette paysanne, ancienne travailleuse domestique à Port-au-Prince, élève seule ses enfants. 

                                                             
40 �&�H�W�W�H�� �F�R�O�O�H�F�W�H�� �G�H�� �E�R�L�V���� �G�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �H�Q�� �H�D�X���� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�H�� �W�k�F�K�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��
travail domestique en milieu rural (Anglade, 1986). 
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Elle déclare : « �&�H�W���D�U�J�H�Q�W���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j���W�R�X�V���P�H�V���E�H�V�R�L�Q�V�������«�����'�D�Q�V���P�R�Q���F�D�V�����V�¶�L�O��
�Q�¶�\���D�Y�D�L�W���S�D�V���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���M�H���V�H�U�D�L�V���R�E�O�L�J�p�H���G�¶�D�O�O�H�U���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���F�K�H�]���X�Q�H���G�D�P�H [chez la patronne]. 
���«���� �0�D�L�V�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �G�H�� �F�K�H�]�� �O�D�� �G�D�P�H�� �Q�H�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �S�D�V�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �P�¶�D�L�G�H�U�� �D�Y�H�F�� �Oa scolarité des 
enfants ».  

1.1.2.3. Le « travail agricole de proximité  »  
�/�¶�X�Q�� �G�H�V�� �D�V�S�H�F�W�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�V�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�V�W���F�H��
travail que les femmes réalisent tout en étant « chez elles ». Ce travail de proximité leur 
�S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �F�R�Q�F�L�O�L�H�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �P�D�L�V�� �L�O�� �H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W��
plus du tout considéré comme un véritable travail. Par exemple, la transformation des produits 
agricoles se fait en grande partie à la maison, par les femmes (Gilbert, 2001). Les denrées qui 
arrivent à la maison doivent être séchées, triées, pilées, vannées, stockées, etc. Dans la plupart 
�G�H�V�� �F�D�V�� �F�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�H�Q�� �R�F�F�X�S�H�Q�W���� �D�L�G�p�H�V�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�M�j�� �D�V�V�H�]��
grands pour le faire et encore trop petits pour aller au jardin. Les femmes parlent de ce travail 
mais bien moins que du travail au champ, et celles qui ne vont pas au champ �± à cause des 
enfants en bas âge par exemple �± disent ne pas travailler, comme si elles ne faisaient aucun 
tra�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �(�O�O�H�V�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �S�H�X�� �G�H�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �D�X�V�V�L���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H de la 
�Y�R�O�D�L�O�O�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���U�H�V�W�H���D�V�V�H�]�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���G�D�Q�V�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H�����H�W���T�X�H���F�H�W�W�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���V�H��
fait à proximité de la maison. Une partie du bétail aussi est élevée à proximité des maisons. 
�&�¶�H�V�W���S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �G�H�V�� �S�R�U�F�V���� �2�Q�� �G�L�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W���H�Q�� �+�D�w�W�L�� �T�X�H�� �O�H�� �F�R�F�K�R�Q���± 
notamment le cochon créole abattu massivement au début des années 80 sous la dictature des 
Duvalier sous prétexte de la peste porcine �± représ�H�Q�W�H���O�H���O�L�Y�U�H�W���G�¶�p�S�D�U�J�Q�H���G�X���S�D�\�V�D�Q�����3�R�X�U�W�D�Q�W����
la place de cet élevage à proximité de la maison explique que ce soient surtout les femmes qui 
�V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���j���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�W���F�R�Q�V�R�O�L�G�H�U���F�H�W�W�H���p�S�D�U�J�Q�H���� 

Parmi les tâches qui reviennent dans le discours des femmes du Centre figure la construction 
�H�W�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� �G�X��potager���� �&�H�O�D�� �S�H�U�P�H�W�� �j�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �W�R�X�W�� �H�Q�� �U�H�V�W�D�Q�W��
disponible pour le travail domestique. Aidées par leur organisation, ces femmes cultivent par 
exemple beaucoup de légumes à proximité de leur maison. Zaya explique que le rendement de 
son potager est très significatif, il lui permet de nourrir sa famille, de partager avec les 
voisines et amies, et de vendre au marché. Cela �U�p�G�X�L�W�� �V�H�V�� �G�p�S�H�Q�V�H�V�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �p�F�R�Q�R�P�L�V�H��
�O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�R�Q�V�D�F�U�D�L�W�� �D�Y�D�Q�W�� �j�� �O�¶�D�F�K�D�W�� �G�H�V�� �O�p�J�X�P�H�V�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p���� �&�H�� �S�R�W�D�J�H�U�� �H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �© le 
jardin �ª���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����X�Q���H�V�S�D�F�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���S�D�U�W�D�J�H�Q�W���S�D�V���D�Y�H�F���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����X�Q�H��
ressource dont elles peuvent disposer plus ou moins à souhait. Le potager est donc leur espace 
�G�H���O�L�E�H�U�W�p�����P�r�P�H���V�L���H�O�O�H�V���Q�H���I�R�Q�W���S�D�V���U�p�I�p�U�H�Q�F�H���j���F�H�W���D�V�S�H�F�W�����'�¶�D�X�W�U�H�V���I�H�P�P�H�V���D�M�R�X�W�H�Q�W���T�X�H���F�H�O�D��
�O�H�X�U���S�H�U�P�H�W���G�H���G�R�Q�Q�H�U���X�Q���U�H�S�D�V���p�T�X�L�O�L�E�U�p���j���O�H�X�U���I�D�P�L�O�O�H�����G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�H�U���O�¶�D�S�S�R�U�W���H�Q���Y�L�W�D�P�L�Q�H�V�����/�H 
�S�R�W�D�J�H�U�� �U�H�V�W�H�� �H�Q�� �F�H�O�D�� �X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �U�H�I�X�J�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �I�D�L�P���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�� �S�R�W�D�J�H�U�� �T�X�L��
différencie également les paysannes du Centre de celles du Sud comme Vyèj qui se plaint de 
ne pas avoir même une branche à mettre au feu dans sa cour. Quand les légumes sont dans les 
champs, donc souvent loin des maisons, ils peuvent difficilement dépanner les femmes. Ainsi, 
le fait que le potager soit à proximité des maisons représente un avantage considérable pour 
les femmes, non seulement pour la conciliation, mais �D�X�V�V�L���S�R�X�U���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H�� 

�s�ä�t�ä�����”�ƒ�˜�ƒ�‹�Ž���†�‘�•�‡�•�–�‹�“�—�‡���‡�–���’�”�‘�†�—�…�–�‹�‘�•���†�ï�‡�•�ˆ�ƒ�•�–�• 
�$�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�H�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V���� �(�O�O�H�V��
�V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W���G�H���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���D�X�V�V�L���G�H���O�H�X�U���P�D�L�V�R�Q���� 
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1.2.1. Le travail domestiqu e des paysannes 
�/�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�H�� �O�D�� �O�H�V�V�L�Y�H�����G�X���U�H�S�D�V�V�D�J�H�����G�X�� �P�p�Q�D�J�H�����G�H�� �O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����G�X���V�R�L�Q��
�G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���k�J�p�H�V���R�X�� �P�D�O�D�G�H�V���G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H�����/�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V��
moins pénible en milieu rural, même si les maisons peuvent paraître plus petites41 et moins 
�P�H�X�E�O�p�H�V�� �T�X�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H���� �/�D�� �V�W�U�X�F�W�X�U�H�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �p�W�D�Q�W�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���� �O�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H���G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�����-�X�V�T�X�¶�j���S�U�p�V�H�Q�W�����O�H�V���S�H�W�L�W�H�V���F�K�D�X�P�L�q�U�H�V���D�Y�H�F���S�D�U�T�X�H�W���H�Q���W�H�U�U�H��
battue42 existent encore en Haïti. Et si ces maisons rustiques font rêver les peintres et les 
touristes, elles ne correspondent pas aux espérances de confort des femmes qui doivent 
travailler péniblement à les maintenir propres et belles. Elles travaillent dans de mauvaises 
conditions, sans eau courante ou potable43 et sans électricité44. Les ustensiles de cuisine, 
surtout ceux qui sont en plastique et bon marché, envahissent de plus en plus le rural haïtien. 
Mais le travail domestique reste trop peu mécanisé, ce qui augmente sa pénibilité. En plus, il y 
a de moins en moins de bras en milieu paysan, à la fois pour les terres et pour le travail 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �V�¶�H�Q�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �6�X�G���� �/�H�V�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�V��
enfants vivent en ville notamment pour leur éducation, et les autres passent beaucoup de 
�W�H�P�S�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���R�X���V�X�U�� �O�H�� �O�R�Q�J���F�K�H�P�L�Q���T�X�L���V�p�S�D�U�H���V�R�X�Y�H�Q�W���O�H�X�U���p�F�R�O�H���G�H�� �O�H�X�U���G�R�P�L�F�L�O�H���� �$���F�H�O�D��
�V�¶�D�M�R�X�W�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�V�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �j�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �Q�H�� �S�D�U�W�D�J�H�Q�W��
quasiment pas le travail dome�V�W�L�T�X�H���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �D�Y�H�F�� �O�¶�p�F�K�H�F�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �H�Q��
�+�D�w�W�L�����F�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H�����F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W���j���D�Y�R�L�U���G�H���Q�R�P�E�U�H�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V�����F�H��
qui augmente leur responsabilité domestique.  

Le soin constitue donc une part importante du travail domestique des femmes haïtiennes. En 
2009, dès le début de la première rencontre avec les femmes du Sud, elles se plaignent de 
�F�H�W�W�H���G�X�U�H���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���T�X�¶�H�V�W���O�D���© gestion des enfants ». Elles parlent des couches difficiles 
dans de mauvaises conditions, ce qui revient systématiquement dans les recherches sur le 
�P�L�O�L�H�X�� �S�D�\�V�D�Q�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �(�O�O�H�V�� �L�Q�V�L�V�W�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �V�X�U�� �O�D�� �J�U�D�Q�G�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�p�O�H�Y�H�U�� �F�H�V��
nombreux enfants, surtout pendant leurs premières années. Quand les enfants son petits, les 
femmes paysannes co�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �3�O�X�V�� �G�¶�X�Q�H�� �Q�H��
�S�H�X�Y�H�Q�W���D�O�R�U�V�� �Q�L�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �D�X�� �F�K�D�P�S���� �Q�L�� �I�D�L�U�H�� �G�X�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �/�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �V�H��

                                                             
41 �6�L���O�¶�R�Q���V�H���U�p�I�q�U�H���D�X���5�H�F�H�Q�V�H�P�H�Q�W���*�p�Q�p�U�D�O���G�H���O�D���3�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���H�W���G�H���O�¶�+�D�E�L�W�D�W�����5�*�3�+�����G�H���������������O�H�V���O�R�F�D�X�[���j���X�V�D�J�H��
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���V�R�Q�W���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�V���T�X�H���F�H�X�[���H�Q���P�L�O�L�H�X���X�U�E�D�L�Q�����&�¶�H�V�W���j���S�D�U�W�L�U���G�H�������S�L�q�F�H�V���T�X�H���O�H�V���P�D�L�V�R�Q�V��
urbaines sont plus grandes. On a recensé en tout 715 130 logements en milieu urbain, et 1 078 068 en milieu 
�U�X�U�D�O���� �0�D�L�V���O�H�� �W�D�X�[�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �S�L�q�F�H�� ���j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H���W�D�L�O�O�H�� �G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���� �H�V�W�� �S�O�X�V�� �p�O�H�Y�p�� �H�Q�� �P�L�O�L�H�X��
rural. En 2003, la population urbaine était autour de 42%. 
42 Près de 65% des maisons rurales sont en terre battue (RGPH, 2003). Anglade (1986) souligne un vrai 
problème de logement en Haïti. Et on peut remarquer dans les maisons, notamment les habitations de fortune qui 
sont assez nombreuses dans les populations de démuniEs en ville comme en milieu rural, une organisation de 
�O�¶�H�V�S�D�F�H���H�W���X�Q���G�p�Q�X�H�P�H�Q�W���T�X�L���D�O�R�X�U�G�L�V�V�H�Q�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �&�R�P�P�H���R�Q���S�H�X�W���O�H���Y�R�L�U���G�D�Q�V���G�H���&�H�U�W�H�D�X���H�W���D�O����
���>���������@���� ������������ �H�W�� �*�L�H�G�L�R�Q���������������� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �P�D�U�T�X�H�Q�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W���� �S�R�X�U��
Winnicott (1960, Tout ce qui agace), la prise en charge des enfants.  
43 �0�\�U�W�K�D�� �*�L�O�E�H�U�W�� �������������� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �O�D�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �D�O�p�D�W�R�L�U�H�� �G�¶�H�D�X�� �S�R�W�D�E�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �H�W�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �X�Q�H��
�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X���G�D�Q�V���O�H���U�X�U�D�O���K�D�w�W�L�H�Q�����0�D�L�V���V�H�O�R�Q���H�O�O�H�����O�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X���H�Q���+�D�w�W�L���Ueste un problème, 
�H�Q���Y�L�O�O�H���F�R�P�P�H���j�� �O�D���F�D�P�S�D�J�Q�H���� �(�O�O�H���S�D�U�O�H���G�H���I�L�O�O�H���T�X�L���F�R�X�U�W���j�� �O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���G�H���O�¶�H�D�X�����L�P�D�J�H���T�X�H���$�Q�J�O�D�G�H����������������
�P�H�W�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �V�R�X�V-développement en Haiti. Anglade (1986) pense que ce sous-développement 
�F�R�P�S�R�U�W�H���W�U�R�L�V���Q�°�X�G�V : l�H�V���I�H�P�P�H�V�����O�D���M�H�X�Q�H�V�V�H���H�W���O�¶�H�D�X�����&�H�V���G�H�X�[���D�X�W�H�X�U�H�V���Q�R�W�H�Q�W���O�D���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�W�p���G�X���U�D�S�S�R�U�W���G�H�V��
�I�H�P�P�H�V���j���O�¶�H�D�X���H�Q���S�U�p�F�L�V�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���U�H�V�W�H�Q�W���O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���S�p�Q�D�O�L�V�p�H�V���S�D�U���F�H���P�D�Q�T�X�H���G�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�H�D�X�����/�H���I�D�L�W���H�V�W��
�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�H�P�L�q�U�H�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�Wé domestique, activité qui reste essentielle dans le rapport des 
�I�H�P�P�H�V���j���O�¶�H�D�X�����-�R�V�H�S�K������������������ 
44 La faible électrification des campagnes augmente la pénibilité du travail domestique (Anglade, 1986) 
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�S�O�D�L�Q�W���D�L�Q�V�L���G�H���G�H�Y�R�L�U���V�¶�D�G�R�Q�Q�H�U���F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W���D�X���V�R�L�Q���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����© chita la a, jere pitit !45 », 
regrette-t-elle. Elle utilise cette expression avec un peu de « mépris ». Elle dévalorise le fait de 
�U�H�V�W�H�U���j���O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �P�r�P�H�� �V�L���H�O�O�H���G�L�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���H�Q���V�R�L���X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���W�U�D�Y�D�L�O46�����&�¶�H�V�W���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���D�X��
�V�H�Q�V�� �R�•�� �F�¶�H�V�W�� �I�D�W�L�J�X�D�Q�W�� �H�W�� �W�U�q�V�� �S�U�H�Q�D�Q�W���� �P�D�L�V�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �R�•�� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �Q�L��
rémunéré, ni valorisé. La dévalorisation du travail domestique est intériorisée aussi par ces 
femmes, même si cette intériorisation est différente de celle des hommes. Eux pensent que ce 
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���Y�p�U�L�W�D�E�O�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�W �G�L�V�H�Q�W���V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���P�R�L�Q�V���S�p�Q�L�E�O�H���T�X�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O��
�D�J�U�L�F�R�O�H���� �,�O�V�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �F�U�R�L�H�Q�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�Q�W���� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �X�Q�H��
grande valeur ���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W���S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�D�Y�H�Q�W���T�X�H�� �F�¶�H�V�W���G�p�Y�D�O�R�U�L�V�p����
Comme le disent Hooks (2008), Carby (2008) et Glenn (1992������ �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �V�H�[�L�V�P�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�G�X�L�W��
les femmes à dénigrer les tâches parentales tout en survalorisant leur emploi et leur carrière. 
Cette dévalorisation intégrée frise aussi la honte, surtout dans ces situations où ces femmes 
�Q�¶�R�Q�W�� �D�X�F�X�Q�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �I�p�F�R�Q�G�L�W�p���� �F�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �J�D�U�G�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �© non-
travail �ª���� �/�D�� �K�R�Q�W�H���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���G�H�� �Q�H���S�D�V���S�R�X�Y�R�L�U�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�U���G�H�� �I�D�L�U�H���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����F�R�P�P�H���R�Q�� �O�¶�D��
�Y�X�� �D�Y�H�F�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �W�U�H�Q�W�D�L�Q�H�� �G�¶�D�Q�Q�p�H�V�� �T�X�L��a déjà plusieurs enfants dont les deux 
�S�O�X�V���M�H�X�Q�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���J�D�U�G�D�L�W���D�Y�H�F���H�O�O�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���� 

�2�U�����O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �Q�H�� �V�¶�D�G�R�Q�Q�H�Q�W���S�D�V���T�X�¶�D�X���S�D�U�H�Q�W�D�J�H�����2�Q���D�� �Y�X���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�¶�R�F�F�X�S�D�L�H�Q�W��
de tout le travail agricole de proximité. En plus, elles font souvent du commerce. Une petite 
�W�D�E�O�H�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�D�� �S�R�U�W�H�� �S�H�X�W�� �D�O�R�U�V�� �I�D�L�U�H�� �O�¶�D�I�I�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �Y�H�Q�G�U�H�� �X�Q�� �S�H�X�� �G�¶�K�X�L�O�H�� �F�R�P�H�V�W�L�E�O�H���� �G�X��
�N�p�U�R�V�q�Q�H�����G�H�V���D�O�O�X�P�H�W�W�H�V�����,�O���I�D�X�W���M�X�V�W�H���U�D�V�V�H�P�E�O�H�U���X�Q���S�H�X���G�¶�D�U�J�H�Q�W���S�R�X�U���F�R�P�P�H�Q�F�H�U�����F�H���T�X�H���O�H�V��
plus pauvres ne peuvent pas réaliser. Une femme qui a été mise en domesticité en ville dès 
son plus jeune âge vit avec son mari agriculteur et reste à la maison, précise-t-elle pour dire 
�T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�D�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�K�D�P�S�V�����0�D�L�V���S�R�X�U���F�H�O�O�H�V���T�X�L���V�D�Y�H�Q�W���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���O�D���W�H�U�U�H�����L�O���Q�¶�H�V�W��
pas étonnant �G�H���O�H�V�� �Y�R�L�U���U�D�P�H�Q�H�U�� �O�H�X�U���S�H�W�L�W���E�p�E�p���D�X�[���F�K�D�P�S�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�p�S�R�V�H�Q�W���D�O�R�U�V���V�X�U�����X�Q�H��
�S�L�q�F�H���G�H���W�L�V�V�X�����F�H���T�X�¶�R�Q���D���S�X���D�Q�D�O�\�V�H�U���D�Y�H�F���O�H���S�K�R�W�R�O�D�Q�J�D�J�H�����/�H���F�R�P�P�H�U�F�H���D�X���P�D�U�F�K�p���H�V�W���D�X�V�V�L��
possible même avec un jeune enfant. Sentàn, une travailleuse domestique à Port-au-Prince, 
explique comment sa mère la ramenait au marché, la posait sur un linge sous la table de vente. 
Et comme les autres, au lieu de se plaindre du sort alors très difficile de ces enfants qui 
doivent rester longtemps dans ces conditions apparemment peu adaptées à leur 
développement, Sentàn parle plutôt du sacrifice de ces mères ultra-courageuses qui font tout 
�S�R�X�U���p�O�H�Y�H�U���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����&�D�U���F�R�P�P�H���H�O�O�H�V���O�H���S�U�p�F�L�V�H�Q�W���D�O�R�U�V�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���G�R�Q�Q�H�U���j���P�D�Q�J�H�U���j���F�H�V��
�H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�D�P�D�Q�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���� �T�X�¶�D�X�� �O�L�H�X�� �G�H�� �Jarder leurs bébés dans les bras elles 
déposent sur un linge au jardin ou sous une table de vente. 

�3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W���G�H�� �G�H�Y�R�L�U�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�D�U�H�Q�W�V�� �P�D�O�D�G�H�V���� �O�H�V��
mères précisément qui, en plus, une fois malades, ne peuvent plus les aider dans le care. Et 
comme les femmes « suivent » leur compagnon dans la mise en couple, elles habitent parfois 
loin de ces mères, ce qui complique alors cette double responsabilité auprès des parents 
malades et de leurs enfants. Or, comme le montre Vyèj, les femmes sont suresponsabilisées 
�G�D�Q�V���O�H���V�R�L�Q���G�H�V���S�D�U�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�O�D���T�X�H���9�\�q�M���V�H���V�H�Q�W���D�X�V�V�L���P�D�O���G�H���Q�H���S�D�V���S�R�X�Y�R�L�U���D�L�G�H�U���V�D��

                                                             
45 Jere pitit peut se traduire par le parentage que Messant, Modak, Praz (2011) présentent comme le fait de 
�V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���D�X���T�X�R�W�L�G�L�H�Q���H�W���G�¶�D�V�V�X�P�H�U���O�H�X�U���G�H�Y�H�Q�L�U�����3�R�X�U���*�L�O�E�H�U�W�������������������F�H���W�U�D�Y�D�L�O���H�V�W���W�U�q�V���S�U�H�Q�D�Q�W���F�K�H�]��
�O�H�V���I�H�P�P�H�V���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�����/�¶�D�X�W�H�X�U�H���S�O�D�L�Q�W���H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���O�H���F�D�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�R�X�U�U�L�F�H�V���T�X�L���G�Rivent, en plus du soin de 
�O�H�X�U���M�H�X�Q�H���H�Q�I�D�Q�W�����G�R�L�Y�H�Q�W���V�¶�R�F�F�X�S�H�U���W�R�X�W�H�V���V�H�X�O�H�V���G�H���W�R�X�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� 
46 Dans le milieu paysan, ce travail dure environ cinq à six heures par jour, selon Gilbert (2001), et comporte la 
�T�X�r�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�D�X���� �O�D�� �F�X�L�V�L�Q�H���� �O�D�� �O�Hssive, le repassage, le ménage, et le soin des enfants. Or quand on écoute les 
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�����R�Q���D���O�¶�L�P�S�U�H�V�V�L�R�Q���T�X�H���F�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�p�S�D�V�V�H�Q�W���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���O�H�V���V�L�[���K�H�X�U�H�V���G�H���W�U�D�Y�D�L�O���p�Y�R�T�X�p�H�V���L�F�L�� 
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mère, étant malade elle aussi. Elle dit : « Ma mère est malade, infirme, et je ne peux pas être 
�D�X�S�U�q�V���G�¶�H�O�O�H�����>�«�@���7�X vois �"���&�¶�H�V�W���P�R�Q���F�R�U�S�V���T�X�L���H�V�W���L�F�L�����0�R�Q���k�P�H���H�V�W���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���F�{�W�p���D�X�S�U�q�V��
�G�¶�H�O�O�H �ª�����&�H�W�W�H���D�Q�J�R�L�V�V�H���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�H���T�X�H���O�H�V���P�q�U�H�V�����H�O�O�H�V�����W�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V��
malades, restent une ressource inépuisable. Les mères se sont sacrifiées pour les enfants toute 
�O�H�X�U���Y�L�H�����H�W���G�R�L�Y�H�Q�W���H�Q�V�X�L�W�H�����G�D�Q�V���E�L�H�Q���G�H�V���F�D�V�����V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�H�V���S�H�W�L�W�V-�H�Q�I�D�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�V��
femmes paysannes « externalisent», en utilisant la force de travail des autres femmes de leur 
famille, particulièrement leur mère, qui font alors office de substitut parental. Colette 
�*�X�L�O�O�D�X�P�L�Q�� �������������� �D�� �H�X�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�R�L�Q�� �G�H�V��
membres de leur famille.  

�=�D�\�D�����F�R�P�P�H���W�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V�����U�H�J�U�H�W�W�H���V�R�X�Y�H�Q�W���G�H���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�H���P�q�U�H�����F�H���T�X�L���O�X�L���S�R�V�H���G�H���J�U�D�Y�H�V��
problèmes de substitution. Il est étonnant de voir comment des femmes, apparemment assez 
âgées, des grand-�P�q�U�H�V�����V�H���S�O�D�L�J�Q�H�Q�W���G�H���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�H���P�q�U�H�����9�\�q�M���Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�L���Y�L�H�L�O�O�H���H�W���D���G�H�V��
enfants en bas âge. Mais elle est déjà grand-mère. Et elle aussi se plaint de ne pas avoir une 
�P�q�U�H�� �T�X�L�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �O�¶�D�L�G�H�U�� �D�Y�H�F�� �V�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �S�H�W�L�W�V-�H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H�� �G�R�L�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U���� �/�D��
solidarité mère-fille pour faire face aux difficultés de conciliation peut donc traverser 
plusieurs générations. Et dans ce cas, cette situation que les femmes appellent manman 2 
���G�H�Y�H�Q�L�U�� �P�q�U�H�� �G�H�X�[�� �I�R�L�V���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �S�R�X�U�� �V�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�X�L�V�� �S�R�X�U�� �V�H�V�� �S�H�W�L�W�V-enfants) devient 
manman 3, voire plus. Ce que Winnicott (1960 Tout ce qui agace) considère comme « le 
�W�U�D�Q�T�X�L�O�O�H�� �D�U�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �J�U�D�Q�G-mère » (p.104) est un véritable travail pour ces femmes, ce que 
souligne Gilbert (2001).  

Cette solidarité reste assez fondamentale pour les femmes paysannes, y compris celles qui ne 
�Y�L�Y�H�Q�W���S�O�X�V���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O�����,�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�H���O�H�V���F�D�P�S�D�J�Q�H�V���P�D�Q�T�X�H�Q�W���G�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���V�R�L�Q�V���G�H���V�D�Q�W�p����
ce qui provoque la mortalité maternelle et infantile. Mais quand elles doivent accoucher, 
�S�O�X�V�L�H�X�U�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U���I�D�P�L�O�O�H���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O�����&�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V��
pour Vyèj et Zaya, et aussi pour les servantes interviewées à Port-au-Prince comme S
• Nana 
et Sentàn. Parmi les paysannes victimes de la mortalité maternelle, il faut donc compter toutes 
ces travailleuses domestiques qui, à chaque accouchement, évitent la solitude des hôpitaux de 
Port-au-Prince pour se réfugier dans le manman 2 d�H���O�H�X�U���P�L�O�L�H�X���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���� 

�2�U���O�H�V���P�q�U�H�V���Q�¶�D�L�P�H�Q�W���S�D�V���O�H��manman 2 �F�R�P�P�H���O�H���G�L�W���9�\�q�M�����G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���G�D�Q�V���E�H�D�X�F�R�X�S��
�G�H�� �F�D�V���� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �J�U�R�V�V�H�V�V�H�� �Q�R�Q-désirée, avec absence de pères pour ces enfants que ces 
grands-mères vont devoir prendre en charge. Vyèj condamne ses filles qui, galérant à Port-au-
�3�U�L�Q�F�H�����O�X�L���H�Q�Y�R�L�H�Q�W���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����H�O�O�H���T�X�L���Q�¶�D���P�r�P�H���S�D�V���G�H���T�X�R�L���P�D�Q�J�H�U�����0�D�L�V���H�O�O�H���V�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H��
�H�V�W���R�E�O�L�J�p�H���G�¶�D�L�G�H�U���V�H�V���I�L�O�O�H�V�����G�D�Q�V���G�H�V���F�D�V���S�D�U�H�L�O�V���F�R�P�P�H���G�D�Q�V���G�H�V���p�S�U�H�X�Y�H�V���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V����
Après le séisme du 12 janvier 2010 notamment, même quand les enfants qui étaient venus 
prendre refuge chez leurs parents en province retournaient à Port-au-Prince, il-elle-s laissaient 
parfois leurs enfants à leur mère. Dans le groupe du Sud, les femmes analysaient cette 
situation et ce que cela voulait dire pour le milieu paysan notamment avec des salles de classe 
�G�p�M�j�� �Q�H�W�W�H�P�H�Q�W�� �L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�V���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �W�R�X�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �F�H�V��manman 2 qui augmentait, 
�F�R�P�P�H�� �O�H�� �G�L�V�D�L�H�Q�W�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L���� �H�Q�� �S�O�X�V���� �U�H�F�H�Y�D�L�H�Q�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �S�H�X�� �G�¶�D�L�G�H�V�� �pconomiques de 
leurs enfants.  

�6�¶�L�O���\���D���G�H�V��manman 2 dans le milieu paysan, il y a aussi ces « enfants-mères » sur qui doivent 
compter les paysannes pour leur besoin de conciliation. Les enfants, dès leur jeune âge, 
�G�R�L�Y�H�Q�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�X�� �V�R�L�Q�� �G�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �I�U�q�U�H�V�� �H�W�� �V�°�X�U�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�V��gadò dont parle 
Madeleine Sylvain-Bouchereau (1957). Cette auteure précise la place particulière des filles 
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dans ce rôle de gadò47���� �(�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �G�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W��
souvent ont envie de se débarrasser de cette responsabilité (Agurto, 1985). Zaya ajoute que les 
�J�D�U�o�R�Q�V�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �H�X�[�� �D�X�V�V�L���� �P�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W�� �G�H�� �U�D�P�H�Q�H�U�� �O�¶�H�D�X���� �O�H�� �E�R�L�V�� �G�H�� �O�D�� �F�X�L�V�V�R�Q���� �H�W�F���� �,�O�V��
peuvent aussi faire la vaisselle tandis que les filles préparent le repas, et nettoyer la cour 
pendant que celles-ci font le ménage dans la maison. Cette grande participation des filles au 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Q�H�� �Y�L�V�H�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �D�L�G�H�U�� �O�H�V�� �P�q�U�H�V�� �j�� �F�R�Q�F�L�O�L�H�U���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �O�H�V��
préparer pour leur vie future de bonnes ménagères (bonnes épouses par exemple)48. «  Ti fi ki 
pa konn lave, pase, chita kay manman w » (la fille qui ne sait ni laver ni repasser doit rester 
�F�K�H�]���V�D�� �P�q�U�H�������V�F�D�Q�G�H�� �O�D���F�K�D�Q�V�R�Q���S�R�S�X�O�D�L�U�H���T�X�H���9�\�q�M���D�S�S�X�L�H�����&�H�W�W�H���I�H�P�P�H�� �V�H�� �I�p�O�L�F�L�W�H���G�¶�D�Y�R�L�U��
appris ces choses dès son plus jeune âge. Elle a appris à laver dans le jupon blanc de sa mère 
qui lui disait alors : «�7�X�� �I�U�R�W�W�H�V���� �W�X�� �I�U�R�W�W�H�V���� �W�X�� �I�U�R�W�W�H�V���� �4�X�D�Q�G�� �W�X�� �V�H�Q�V�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �F�K�D�X�G���� �W�X��
lâcheras �ª���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �S�H�X�W�� �E�O�D�Q�F�K�L�U�� �V�D�Q�V�� �M�D�Y�H�O���� �V�¶�H�[�F�O�D�P�H-t-elle fièrement. Et quand 
on regarde son parcours de travailleuse domestique à Port-au-Prince, on peut noter que cet 
�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���G�q�V���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���O�X�L���D���V�H�U�Y�L���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���j���I�D�L�U�H���E�R�Q�Q�H���P�p�Q�D�J�q�U�H�����E�R�Q�Q�H���p�S�R�X�V�H����
mais aussi à devenir bonne (servante) tout simplement.  

�4�X�D�Q�G�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �I�L�O�O�H�� �D�V�V�H�]���J�U�D�Q�G�H���� �F�H�� �V�R�Q�W���O�H�V�� �J�D�U�o�R�Q�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�W�W�H�O�O�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �W�k�F�K�H���� �&�K�H�]��
�=�D�\�D���� �F�¶�H�V�W�� �V�R�Q�� �I�L�O�V�� �G�H�� ������ �D�Q�V�� �T�X�L�� �S�D�U�W�D�J�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �D�Y�H�F�� �H�O�O�H���� �(�O�O�H�� �U�D�F�R�Q�W�H : 
« Quand je dois laver, je me lève à 4h pour coiffer la fillette, puis je commence à laver. A ce 
moment-l�j�����L�O���I�D�L�W���O�H���U�H�S�D�V�����6�¶�L�O���Q�¶�D���S�D�V���O�H���W�H�P�S�V�����L�O���G�L�W �����µ�0�D�P�D�Q�����M�H���Q�¶�D�X�U�D�L���S�D�V���O�H���W�H�P�S�V�¶�����$��
ce moment-�O�j�����V�L���M�H���S�H�X�[�����M�H���O�H���O�H�X�U���G�R�Q�Q�H�������J�R�X�U�G�H�V���j���F�K�D�F�X�Q���S�R�X�U���P�D�Q�J�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����6�L�Q�R�Q���M�H��
leur demande de partager à deux 5 gourdes. Ils achètent du pain, et ils v�R�Q�W���j���O�¶�p�F�R�O�H ». Dans 
le cadre de son service domestique au bourg voisin, cette femme doit faire la lessive. Elle 
ramène le linge chez elle, et pour être disponible pour le travail agricole dans son ONG, elle 
doit commencer cette lessive au petit jour. Pen�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�� �I�D�L�W�� �O�D�� �O�H�V�V�L�Y�H���� �V�R�Q�� �J�D�U�o�R�Q�� �I�D�L�W�� �O�D��
�F�X�L�V�L�Q�H���R�X�� �O�H�� �P�p�Q�D�J�H�����=�D�\�D���F�R�Q�F�O�X�W���T�X�H���F�¶�H�V�W un bon fils. Quand elle revient vers 16 heures, 
�F�¶�H�V�W���H�Q�F�R�U�H���F�H�� �I�L�O�V���T�X�L�� �O�¶�D�L�G�H���j���S�U�p�S�D�U�H�U�� �O�H���U�H�S�D�V���� �0�D�L�V�����H�O�O�H�� �Q�H���V�D�L�W���S�D�V�� �V�L�� �F�H�� �E�R�Q�� �I�L�O�V���V�H�U�D���X�Q��
bon mari, celui qui aide sa femme. « Peut-�r�W�U�H���T�X�¶�L�O���Q�H���Y�R�X�G�U�D���S�D�V���I�D�L�U�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H����
dit-elle. Parce que des fois, quand je lui demande de faire à manger, il me dit �����µ�0�D�P�D�Q�����M�H���Q�H��
�V�X�L�V���S�D�V���X�Q�H���I�L�O�O�H�¶�����-�H���O�X�L���G�L�V �����µ�$�K���E�R�Q�����7�X���Q�¶�H�V���S�D�V���X�Q�H���I�L�O�O�H ! Et bien fais �F�R�P�P�H���W�X���Y�H�X�[�¶�����(�W��
�M�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j���I�D�L�U�H���F�H���T�X�H���M�¶�p�W�D�L�V���H�Q���W�U�D�L�Q���G�H���I�D�L�U�H�����6�L���M�H���G�R�L�V���O�D�Y�H�U���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����M�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j��
laver sans me soucier de lui. Quand il a vraiment faim, il prépare à manger ! ». La collègue 
de Zaya apprend elle aussi le partage des tâc�K�H�V���j���V�H�V���I�L�O�V�����&�H�W�W�H���I�R�U�P�H���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���H�V�W���S�U�{�Q�p�H��
par toutes les femmes interviewées en Haïti, ce qui dénote un grand changement dans les 
�P�°�X�U�V�� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �O�H�X�U�V�� �F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�V�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �G�L�V�H�Q�W�� �Q�¶�D�Y�R�L�U�� �S�D�V��
appris les tâches domestiques c�K�H�]���O�H�X�U���P�q�U�H�����/�¶�L�G�p�H���H�V�W���T�X�H���F�H�V���I�L�O�V���S�X�L�V�V�H�Q�W���V�H���G�p�E�U�R�X�L�O�O�H�U���H�Q��
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �I�H�P�P�H���� �R�X�� �T�X�¶�L�O�V�� �S�X�L�V�V�H�Q�W���� �© �V�¶�L�O�V�� �O�H�� �Y�H�X�O�H�Q�W », aider leur femme. Comme le 
�P�R�Q�W�U�H���O�H���I�L�O�V���G�H���=�D�\�D�����F�H�W�W�H���p�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�H���G�p�S�D�V�V�H���S�D�V���F�R�P�S�O�q�W�H�P�H�Q�W���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O��
de �I�H�P�P�H���� �'�R�Q�F���� �j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �R�E�O�L�J�p�V�� �G�H�� �S�D�U�W�D�J�H�U�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V���� �H�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �I�L�O�O�H�V��
�S�R�X�Y�D�Q�W�� �O�H�� �I�D�L�U�H�� �R�X�� �S�R�X�U�� �D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �j�� �O�H�V�� �I�D�L�U�H���� �P�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �F�R�X�S�O�H���� �L�O�V�� �O�H�� �I�H�U�R�Q�W�� �V�¶�L�O�V�� �O�H��

                                                             
47 �/�D���V�X�U�F�K�D�U�J�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�H�V���I�L�O�O�H�V���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�H���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�\s, et surtout dans les familles pauvres comme 
�O�H���V�R�X�O�L�J�Q�H�Q�W���$�J�X�U�W�R�������������������%�U�p�E�D�Q�W�����������������R�X���/�X�F�F�K�L�Q�Q�L�������������������3�R�X�U���'�H�O���&�D�V�W�L�O�O�R�������������������L�O���V�¶�D�P�S�O�L�I�L�H���D�Y�H�F���O�D��
�P�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V���O�D���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H���� �/�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �Y�L�Y�U�H comme une 
maltraitance cette suresponsabilisation dans le domestique et le care (Joseph, 2006).  
48  Cette initiation des filles au travail domestique et au care ne sert pas uniquement à les transformer en épouses 
mais aussi en femmes, à développer leur « féminité �ª�� �F�R�P�P�H���O�¶�p�Q�R�Q�F�H���*�L�D�Q�L�Q�L���%�H�O�R�W�W�L���������������� �T�X�L���V�R�X�O�L�J�Q�H���T�X�H��
cette opération massive faite de répression vise à forcer les filles à intégrer leur place dans la société : rester 
enfermées dans la maison, se mettre au service de la communauté familiale et sociale.  
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�Y�H�X�O�H�Q�W�����/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�V�W���G�H���V�D�Y�R�L�U���I�D�L�U�H���F�H�V���F�K�R�V�H�V�����&�¶�H�V�W���G�p�M�j���X�Q�H���J�U�D�Qde évolution, même si 
cela ne rejette pas complètement la division sexuelle du travail.  

Ces enfants sont parfois suresponsabilisés dans le domestique (Bastien, 1951 ; Aristide, 
2003), ce qui ne leur laisse que peu de temps pour le travail scolaire ou pour �O�¶�R�L�V�L�Y�H�W�p49. Pour 
�=�D�\�D���� �O�D�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �Q�¶�H�Q�O�q�Y�H���S�D�V�� �O�H���G�H�Y�R�L�U���G�¶�D�L�G�H�U���V�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���R�X���W�R�X�W���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W��
de se prendre en charge. Mais souvent les enfants refusent de participer. Vyèj qui se plaint 
�G�¶�D�Y�R�L�U���G�H�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�� �V�H�X�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�Ll domestique alors que ses enfants, filles 
�R�X���J�D�U�o�R�Q�V�����P�r�P�H���O�H�V���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�V�����D�W�W�H�Q�G�H�Q�W���T�X�H���F�H���V�R�L�W���H�O�O�H���T�X�L���V�¶�D�W�W�H�O�O�H���D�X���I�R�X�U�Q�H�D�X�����3�H�Q�G�D�Q�W��
un entretien individuel en 2010, elle préparait en même temps à manger, et ses enfants 
�Y�H�Q�D�L�H�Q�W�� �V�H�� �S�O�D�L�Q�G�U�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �Iaim. Il-elle-s lui reprochaient de passer tout son temps à nous 
parler au lieu de leur préparer à manger, ou de participer à la rencontre en groupe au lieu de 
�I�D�L�U�H���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����=�D�\�D���H�O�O�H���D�X�V�V�L���V�H���S�O�D�L�Q�W���G�H���V�R�Q���D�v�Q�p���T�X�L���Q�H���Y�H�X�W���S�D�V���D�O�O�H�U���F�K�H�U�F�K�H�U���G�H���O�¶�H�D�X���Hn 
�G�L�V�D�Q�W���T�X�H�� �F�¶�H�V�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �I�L�O�O�H���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �$�Q�J�O�D�G�H�� ���������������� �O�¶�L�P�D�J�H�� �G�¶�X�Q�H�� �I�L�O�O�H�W�W�H��
�T�X�L�� �W�U�D�Q�V�S�R�U�W�H�� �X�Q�� �V�H�D�X�� �G�¶�H�D�X�� �V�X�U�� �O�D�� �W�r�W�H�� �H�V�W�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
�K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �/�H�V�� �J�D�U�o�R�Q�V�� �p�Y�L�W�H�Q�W�� �O�H�� �V�H�D�X�� �G�¶�H�D�X�� �������������� �O�L�W�U�H�V���� �V�X�U�� �O�D�� �W�r�W�H��et préfèrent porter un 
bidon (gallon) de 3,78 litres dans chaque main. Déjà dans leur jeunesse, en se comportant 
comme étant supérieurs, les hommes se ménagent ; en se disant plus forts, ils font moins que 
les femmes.  

Dans les entretiens, le travail des enfants revient souvent50, et les femmes en parlent comme 
�G�¶�X�Q�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �V�R�X�Y�H�Q�L�U�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���� �(�O�O�H�V�� �V�H�� �V�R�Q�W���V�H�Q�W�L�H�V�� �P�D�O�W�U�D�L�W�p�H�V���� �H�W�� �O�H�V�� �© bourreaux » sont 
alors nombreux-euses ���� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�V�� �P�q�U�H�V�� ���-�R�V�H�S�K���� �������������� �S�X�L�V�� �O�H�V�� �E�H�O�O�H�V-mères et beaux-
pères, ou encore les femmes chez qui elles ont été placées en domesticité. Chez elles ou chez 
les autres, ces femmes se sont senties comme des Cendrillon, parfois plus maltraitées que les 
autres enfants de la maison (enfants du nouveau mari de la mère, de la nouvelle femme du 
père, ou enfants de la patronne chez qui elles travaillaient comme restavèk).  

�/�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O���� �F�¶�H�V�W���G�R�Q�F�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �S�O�D�F�H�P�H�Q�W���H�Q�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���� �3�U�H�V�T�X�H��
toutes les paysannes du Sud interviewées ont été placées comme restavèk à un certain moment 
�G�H�� �O�H�X�U�� �H�Q�I�D�Q�F�H���� �&�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �H�V�W���G�R�Q�F�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�O�X�V�� �U�p�S�D�Q�G�X�� �T�X�¶�R�Q�� �O�H�� �F�U�R�L�W���H�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O����
Ces filles étaient placées dans les bourgs voisins, chez des femmes plus aisées. Le service 
domestique payé étant très rare dans les campagnes h�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �J�U�D�W�X�L�W�� �G�H�V��
enfants qui est utilisé (Labelle, 1987). Or cette substitution est invisibilisée, même dans le 
texte de Mildred Aristide (2003) qui se fonde plutôt sur le service des enfants dans les villes. 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�Q�Y�D�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �2�1�*�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �U�X�U�D�O���� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �S�D�\�p�� �R�F�F�X�S�p��
par des adultes est plus présent dans cet espace, ce qui explique par exemple que Zaya, à côté 
�G�H�� �V�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �V�¶�D�F�W�L�Y�H�� �D�X�V�V�L�� �H�Q�W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�Y�D�Q�G�L�q�U�H�� �R�X�� �P�p�Q�D�J�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �T�X�H�O�T�X�H�V��
maisons���� �)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H��

                                                             
49 �*�L�D�Q�L�Q�L�� �%�H�O�R�W�W�L�� �������������� �Q�R�W�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�� �G�H�V�� �M�H�X�[�� �H�W�� �G�H�V�� �M�R�X�H�W�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�L�Q�W�p�U�L�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�H�[�L�V�P�H���� �/�H�V�� �J�D�U�o�R�Q�V��
« jouent avec » tandis que les filles « jouent à �ª�����/�H�V���J�D�U�o�R�Q�V���M�R�X�H�Q�W���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���W�D�Q�G�L�V���T�X�H���O�H�V���I�L�O�O�H�V���M�R�X�H�Q�W���S�O�X�W�{�W��
�j���O�¶�L�Q�W�p�U�L�H�X�U de la maison. Celles-ci jouent moins que les garçons et sont souvent interrompues par les demandes 
domestiques de leur mère. « �6�L�� �O�H�V�� �J�D�U�o�R�Q�V�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�Q�W���O�H�X�U���F�R�Q�Y�L�F�W�L�R�Q�� �G�¶�D�Y�R�L�U���G�U�R�L�W�� �D�X���M�H�X���� �O�H�V�� �S�H�W�L�W�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �V�H��
�S�H�U�V�X�D�G�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�\�� �R�Q�W�� �G�U�R�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �Iois leur devoir accompli, devoir qui consiste justement à se rendre 
utiles ». (Gianini, 2009, p.101). 
50 En Haïti, ce travail des enfants est très important. 87 % des enfants de 5-17 ans avaient effectué un travail 
quelconque au cours de la semaine ayant pr�p�F�p�G�p���O�¶�H�Q�T�X�r�W�H���(�0�0�8�6-IV (2007). Dans 71 % des cas, les enfants 
�D�Y�D�L�H�Q�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�p�� �D�X�� �P�R�L�Q�V�� ���� �K�H�X�U�H�V�� �S�D�U�� �M�R�X�U���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �O�¶�(�0�0�8�6-V (2012), 50 % des enfants de 5-14 ans 
travaillent et cette proportion atteint 64 % dans le département du Centre. 
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�V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �S�D�\�p�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H�� �D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�L�Q�G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �H�W�� �G�H�V��
femmes pour le travail domestique.  

Finalement, les femmes paysannes elles aussi sou�I�I�U�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�W�H�P�S�V�� �G�H�� �Y�L�H���� �(�O�O�H�V�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �F�R�P�S�W�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V-mères ou des 
�H�Q�I�D�Q�W�V���� �(�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �F�R�X�U�D�Q�W�� �G�H�� �G�L�U�H�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�L�O�L�H�X�� �S�D�\�V�D�Q�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W��
facilement compter sur les rapports de bon voisinage, cette alternative apparait très peu dans 
les entretiens. Cette solidarité qui marque pourtant les associations de travail agricole (eskwad 
ou konbit������ �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �S�H�Q�V�p�H�� �S�R�X�U�� �D�O�O�p�J�H�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �)�R�Q�W-elles des rotations pour 
garder les enfants en communauté ? Continuent-�H�O�O�H�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H���j���O�D�Y�H�U���H�Q�V�H�P�E�O�H���j���O�D��
rivière �"���$���D�O�O�H�U���F�K�H�U�F�K�H�U���G�H���O�¶�H�D�X���R�X���j���V�H���U�H�Q�G�U�H���H�Q�V�H�P�E�O�H���D�X���P�D�U�F�K�p ? A déposer les enfants 
chez la commère ? Probablement, mais les femmes en parlent peu. Ces pratiques chantées 
dans les chansons ou immortalisées dans les tableaux disparaissent-elles un peu? Les 
entretiens ne permettent pas de répondre à cette question. Néanmoins, on peut toujours 
supposer que ces pratiques existaient toujours plus chez les jeunes filles que chez les femmes 
�P�q�U�H�V�� �R�X�� �H�Q�� �F�R�X�S�O�H���� �H�W�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �O�D�L�V�V�H�U�� �O�H�X�U�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �S�R�X�U�� �V�X�L�Y�U�H�� �O�H�X�U��
compagnon peut aussi expliquer leur relatif isolement face à la prise en charge du travail 
domestique. En plus, avec la charge de travail à la maison les femmes ont moins le temps de 
se rencontrer (Joseph, 2008). On doit signaler aussi que la solidarité entre hommes est plus 
valorisée que la solidarité entre femmes souvent associée au commérage (Joseph, 2006). 
Même les échanges de repas entre voisines (twoke plat) a presque disparu en Haïti, 
probablement en milieu rural aussi. Les femmes sont donc seules face à toute cette 
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���� �/�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W�� �j�� �Q�L�H�U�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�R�P�S�D�J�Q�H�� �j�� �O�D�� �V�X�U�Y�L�H�� �G�H�V��
familles paysannes et à prétendre, plus par méchanceté que par ignorance selon elles, que le 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O51. Et ils continuent  à ne pas partager les 
tâches.  

 

1.2.1.1. La part des hommes dans le travail domestique  
�'�¶�D�E�R�U�G���� �L�O�� �I�D�X�W���S�U�p�F�L�V�H�U�� �T�X�H�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �I�H�P�P�Hs paysannes ne cohabitent pas forcément avec 
�X�Q�� �K�R�P�P�H�����9�\�q�M���D���F�K�R�L�V�L���G�H�� �Y�L�Y�U�H���V�H�X�O�H�����,�O�� �I�D�X�W���U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���T�X�H���� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���G�D�Q�V��
les maisons est aussi une cause de la division sexuelle du travail. Dans beaucoup de cas, les 
hommes partent en laissant les enfants à leur mère qui doit seule tout assumer. On dit souvent 
�T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �Q�¶�R�Q�W���S�D�V�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���� �F�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �R�Q�W���G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� ��Gason pa gen 
pitit, se fanm ki gen pitit). Cette assignation des femmes au care et à tout le travail domestique 
qui va avec est en soi une expression de la division sexuelle du travail. Après la mort du père 
de ses 5 derniers enfants, Zaya a préféré vivre seule. Mais ces deux femmes se rappellent de la 
situation avant la disparition de leurs partenaires.  

                                                             
51 Pourtant, com�P�H�� �O�¶�R�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �G�p�I�H�Q�G�X�� �O�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V���� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �,�O�� �H�V�W�� �S�U�H�Q�D�Q�W����
�S�p�Q�L�E�O�H�� �H�W�� �S�R�X�U�� �*�L�O�E�H�U�W�� �������������� �S�R�U�W�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �j�� �V�¶�D�F�W�L�Y�H�U�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�X�U�� �V�D�Q�W�p��
physique et mentale. Le surinvestissement des femmes haïtiennes au travail est critiqué par la plupart des 
auteures comme Sylvain-Bouchereau (1957), Anglade (1986), Tardif (1991). Par ailleurs, Giedion (1983) fait 
�U�H�P�D�U�T�X�H�U���T�X�H�����F�R�P�P�H���j���O�¶�X�V�L�Q�H�����O�H�V���W�k�F�K�H�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���V�R�Q�W���F�R�P�S�O�H�[�H�V�����F�H���T�X�L���S�R�U�W�H���j���S�H�Q�V�Hr une organisation 
scientifique du travail domestique qui consisterait en une organisation plus rationnelle de la maison, en un 
réagencement des méthodes de travail selon des principes plus logiques. Dans ce cadre, Catherine E. Beecher 
(1800-1878) analyse en détail les tâches : cuisine, lavage, nettoyage, ameublement, choix des légumes et arbres 
pour le jardin. Elle publie en 1841 �X�Q���W�U�D�L�W�p���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H����  
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Zaya évoq�X�H�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�D�U�L�� �H�W�� �Q�H�� �P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�� �Q�X�O�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H��
quelconque aide dans le travail domestique. Comme Vyèj et les autres, elle critique la faible 
�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H���� �/�D�� �S�O�X�S�D�U�W���G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W���T�X�H��les 
femmes paysannes travaillent plus que les hommes, aussi parce que ceux-ci ne font rien à la 
�P�D�L�V�R�Q�����'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���L�O�V���V�R�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���D�E�V�H�Q�W�V�����U�H�V�W�H�Q�W���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���D�X���M�D�U�G�L�Q���R�X���D�Y�H�F���O�H�X�U�V���D�P�L�V�����(�W��
quand ils rentrent, ils se reposent après une dure journée de travail, disent-ils. Le milieu 
�S�D�\�V�D�Q�� �V�H�P�E�O�H���r�W�U�H�� �O�¶�X�Q���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���R�•�� �O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�� �H�V�W���O�D���S�O�X�V�� �Q�H�W�W�H�����R�•���O�H��
taux de participation des hommes dans les maisons serait le plus faible. Or, dans les très 
nombreuses analyses �±souvent à tendance marxiste �± sur la vie des « paysans �ª���H�Q���+�D�w�W�L�����L�O���Q�¶�\��
a quasiment aucune critique de la division sexuelle du travail. Le discours sur les rapports 
sociaux de sexe en Haïti ne mentionne presque pas ces hommes que tout le monde plaint à 
cause de la pénibilité de leur travail et les mauvaises conditions socio-économiques dans 
lesquelles ils vivent. Tout se passe comme si la pénibilité du travail agricole pouvait justifier 
le non-partage des tâches domestiques. Généralement, on ne se penche pas sur la cause 
particulière des femmes paysannes. Et quand on y pense, on analyse plutôt leur misère, leur 
�S�D�X�Y�U�H�W�p�����H�W���Q�R�Q���O�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H���G�D�Q�V�� �O�H�V�T�X�H�O�V���H�O�O�H�V���V�R�Q�W���S�U�L�V�H�V�����'�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��
avec Lenz Jean-�)�U�D�Q�o�R�L�V�� �H�Q�� ������������ �L�O�� �G�L�V�D�L�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H qui détermine la 
condition de ces femmes. Pourtant, quand on écoute les récits de ces femmes, on voit 
comment les rapports sociaux de sexe aussi déterminent leur condition. Et dans ma recherche, 
je leur ai juste donné la parole et elles se sont mises à décrire, analyser et critiquer les effets de 
ces rapports dans leur histoire et dans leur vie quotidienne. Elles idéalisent moins 
ces « pauvres paysans » que déplorent toutes les recherches, même si elles savent 
effectivement que la situation des hommes paysans est effectivement très difficile. Si elles 
�V�D�Y�H�Q�W���T�X�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H�� �H�V�W���S�p�Q�L�E�O�H���� �H�O�O�H�V�� �Q�H�� �F�U�R�L�H�Q�W���S�D�V�� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �M�X�V�W�L�I�L�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V��
hommes dans les maisons et le non-partage des tâches.  

Les hommes paysans travaillent durement, et une bonne partie de la journée, selon Jean-
Hérald Camille (2007). En effet, les hommes partent assez tôt et rentrent vers 16-17 heures. 
Peu de personnes signalent que ces hommes prennent la pause du midi, ne serait-ce que pour 
éviter le brûlant soleil. Ils en profitent même pour faire une sieste sous les arbres, raillent ces 
femmes. Et systématiquement, elles se plaignent du fait que ces compagnons se reposent 
�O�¶�D�S�U�q�V-midi �D�O�R�U�V���T�X�H�� �O�H�X�U�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �j���H�O�O�H�V�� �Q�H�� �I�D�L�W���T�X�H���F�R�P�P�H�Q�F�H�U�����(�Q�������������� �M�¶�D�L���S�U�R�S�R�V�p���D�X�[��
femmes du Centre de jouer un sociodrame où le mari qui rentre fatigué et affamé du travail 
�U�H�S�U�R�F�K�H�� �j�� �V�D�� �I�H�P�P�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �O�H�� �U�H�S�D�V�� �Q�H�� �V�R�L�W�� �S�D�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �S�U�r�W���� �&�H�W�W�H�� �V�F�q�Q�H�� �H�V�W�� �G�¶ailleurs 
�D�V�V�H�]�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�����V�H�O�R�Q�� �O�H�V���S�U�R�S�R�V���G�H���F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���V�H�� �M�R�X�H���S�D�U�I�R�L�V���F�K�H�]���H�O�O�H�V���D�S�U�q�V��
nos rencontres en groupe. A ce mari (joué évidemment par une participante) qui argumente 
que cette femme ne fait rien à la maison, la femme joué alors par Zaya lui répond que lui non 
plus ne fait pas grand-chose au jardin et que son travail consiste essentiellement à dormir à 
�O�¶�R�P�E�U�H�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V�� �D�U�E�U�H�V���� �'�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D�� �V�F�q�Q�H���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �Q�L�H�Q�W�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �O�D��
�S�p�Q�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�P�X�V�H�Qt, bambochent dehors comme elles le disent. 
Ces propos, aussi contestables soient-ils, ont le mérite de nous signaler que les hommes ne 
travaillent pas « sans relâche » comme on tente de le faire croire. Ils nous disent aussi que les 
femmes ne croient pas �T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�¶�H�O�O�H�V�����&�H���U�H�S�R�V�����D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���j���S�D�U�W�L�U��
�G�H�� �O�¶�D�U�U�L�Y�p�H�� �j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �P�R�Q�W�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �T�X�H��
les femmes qui ne se reposent même pas la nuit. Elles réalisent toute sorte de tâches la nuit, et 
quand elles se couchent, elles passent beaucoup de temps à réfléchir. Les hommes 
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réfléchissent quand ils marchent (le jour) et les femmes réfléchissent quand elles se couchent 
(la nuit), déclare une femme du Sud dans un sociodrame.  

A part le repos, les hommes ont des loisirs. Le combat de coqs apparait souvent dans les 
�W�H�[�W�H�V�� �V�X�U�� �F�H�� �P�L�O�L�H�X���� �/�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H�Q�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �V�X�U�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �R�•�� �L�O�V�� �V�H��
réunissent entre eux, pour discuter, jouer aux dominos et aux cartes, fumer et boire ensemble. 
�&�H�O�D�� �U�H�Q�W�U�H�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �E�X�G�J�H�W���� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �,�O�V�� �Y�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �W�H�P�S�V�� �H�Q��
�W�H�P�S�V�� �Y�L�V�L�W�H�U���G�H�V���D�P�L�V���H�W���Y�R�L�V�L�Q�V�����D�O�R�U�V���T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�L�V�H�Q�W���Q�¶�D�Y�R�L�U�� �O�H���W�H�P�S�V���G�H���Y�L�V�L�W�H�U���X�Q�H��
amie que quand elle est malade. Les femmes insistent aussi sur le fait que les hommes ne 
cuisinent pas. Vyèj déclare : « Les hommes ne préparent pas à manger. Certains hommes 
�S�H�X�Y�H�Q�W���S�U�p�S�D�U�H�U���j���P�D�Q�J�H�U���H�Q�F�R�U�H���P�L�H�X�[���T�X�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H�����0�D�L�V���W�R�X�V���O�H�V���K�R�P�P�H�V���Q�H���V�D�Y�H�Q�W���S�D�V����
�,�O���\���D���G�H�V���K�R�P�P�H�V���T�X�L�����V�¶�L�O�V���V�R�Q�W���V�H�X�O�V�����Q�H���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W��pas rester en vie ». Plus loin cette femme 
ajoute : « �6�L���O�D���I�H�P�P�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�j�����O�¶�K�R�P�P�H���Q�H���S�U�H�Q�G���P�r�P�H���S�D�V���H�Q���F�K�D�U�J�H���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V ». En 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�� �O�H�X�U�� �I�H�P�P�H���� �L�O�V���V�H���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���U�D�S�L�G�H�P�H�Q�W���X�Q�H���D�X�W�U�H���I�H�P�P�H���W�H�O�O�H�P�H�Q�W���L�O�V�� �Q�H�� �V�D�Y�H�Q�W��
pas se débrouiller, regrettent �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �U�D�F�R�Q�W�H�Q�W���� �F�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�¶�D�� �Y�X�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W���� �G�H�V��
�K�L�V�W�R�L�U�H�V���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���P�D�O�W�U�D�L�W�p�V���S�D�U���O�H�V���E�H�O�O�H�V-mères. Dans le sociodrame de 2009, où une femme 
demande à ses deux amies si elle doit migrer vers Port-au-�3�U�L�Q�F�H�� �R�X�� �S�D�V���� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�H�U�V��
arguments contre la migration se reposait sur la responsabilité familiale de cette femme. On 
�O�X�L���G�L�V�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���G�H�Y�D�L�W���S�D�V���O�D�L�V�V�H�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���V�R�Q���P�D�U�L���T�X�L���Q�H���V�D�X�U�D�L�W���S�D�V���H�Q���S�U�H�Q�G�U�H���V�R�L�Q����
Gason se bèt ki s�§t (les hommes sont des animaux insensés), argumentait alors Vyèj.   

Peu de paysannes vantent certaines qualités chez un compagnon actuel ou passé. Zaya parle 
�G�H�� �V�R�Q�� �P�D�U�L�� �G�p�I�X�Q�W���F�R�P�P�H�� �G�¶�X�Q�� �S�q�U�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �T�X�L�� �S�U�H�Q�D�L�W�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W���V�R�L�Q�� �G�H�� �V�D�� �I�D�P�L�O�O�H���� �,�O��
mettait tout son argent au service de la famille et savait ramener à la maison tout ce qui 
manquait sans attendre, comme la plupart des hommes, que ce soit sa femme qui aille les 
�D�F�K�H�W�H�U�����=�D�\�D���G�L�W���T�X�¶�L�O���O�X�L���D�F�K�H�W�D�L�W���P�r�P�H���V�H�V���V�R�X�V-vêtements. Une autre femme déclare que les 
tâches sont partagées chez elle. Cette femme présente son mari comme un homme en or, 
respectueux, amoureux, partageant les tâches et qui met son salaire au service de sa famille. Et 
comme par hasard, cet homme qui effectivement travaille aussi la terre, est aussi un cadre 
paysan, participant à plusieurs formations données par une organisation dans laquelle il 
travaille comme animateur. Au Sud aussi, une femme de cadre paysan explique que son mari 
�H�V�W���W�U�q�V���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�����V�¶�R�F�F�X�S�H���G�H���V�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����W�U�D�Y�D�L�O�O�H���G�X�U�H�P�H�Q�W���O�D���W�H�U�U�H�����P�D�L�V���H�O�O�H���Q�H���S�D�U�O�H���S�D�V��
�G�H�� �O�¶�D�S�S�R�Ut domestique de ce mari. Les paysans impliqués dans les ONG qui organisent des 
formations sur le genre traitent-ils mieux leur femme ? Pas forcément dit une femme qui 
explique que certains hommes de son organisation refusent même de se mettre en couple avec 
des femmes de cette organisation jugées trop sensibilisées face au genre, trop libérées. Et en 
même temps, quand on regarde comment dans leur description des « hommes bien » les 
femmes insistent sur la participation économique des hommes dans le ménage, on se demande 
si les hommes des organisations, comme ils gagnent largement plus que les autres paysans, ne 
�V�R�Q�W���S�D�V�� �S�O�X�V�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �M�X�J�p�V�� �E�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �,�F�L�� �O�D�� �F�O�D�V�V�H�� ���S�O�X�V�� �S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �O�D��
capacité financière) peut cacher les rapports sociaux de sexe�����'�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�����F�H�W�W�H���V�H�X�O�H���I�H�P�P�H���T�X�L��
�V�H���Y�D�Q�W�D�L�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q�� �P�D�U�L���T�X�L���S�D�U�W�D�J�H�� �O�H�V���W�k�F�K�H�V���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H�����V�L���X�Q�� �K�R�P�P�H���U�D�P�q�Q�H���W�R�X�W���V�R�Q��
�V�D�O�D�L�U�H���j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q�����H�O�O�H�� �Q�H�� �Y�D���S�D�V���H�[�L�J�H�U���G�H�� �O�X�L���T�X�¶�L�O�� �S�D�U�W�D�J�H�� �O�H�V���W�k�F�K�H�V�����/�H�V�� �I�H�P�P�H�V���J�D�U�G�H�Q�W��
gentiment le côté caregiver �H�W�� �O�¶�D�V�V�L�J�Q�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V��
assument bien leur rôle de breadwinner���� �(�O�O�H�� �L�Q�V�L�V�W�H�� �D�X�V�V�L�� �V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �F�H�W�� �D�U�J�H�Q�W�� �O�D��
femme peut prendre une servante si elle estime son travail trop pénible. 
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1.2.1.2. Plus que les hommes 
�(�Q�� �H�I�I�H�W���� �V�L�� �O�H�� �P�D�U�L�� �Q�H�� �S�D�U�W�D�J�H�� �S�D�V���� �O�D�� �W�k�F�K�H�� �U�H�V�W�H�� �W�U�R�S�� �S�p�Q�L�E�O�H���� �T�X�H�O�� �T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�¶�D�S�S�R�U�W��
�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �G�X�� �P�D�U�L���� �P�r�P�H�� �V�L�� �S�O�X�V�� �F�H�W�� �D�S�S�R�U�W�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �S�O�X�V�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �G�H��
�O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �V�H�P�E�O�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���� �&�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �H�V�W�L�P�H�Q�W�� �W�R�X�W�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �Tue ces 
hommes qui ne partagent pas le travail domestique et qui en plus exigent que les femmes 
�V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W���G�¶�H�X�[���� �(�O�O�H�V�� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W���S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �G�H�� �G�H�Y�R�L�U���� �D�S�U�q�V�� �O�D�� �G�X�U�H�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O����
�S�U�p�S�D�U�H�U�� �X�Q�� �S�O�D�W�� �F�R�Q�V�L�V�W�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �P�D�U�L�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�X�U�D�L�H�Q�W�� �S�Uéféré manger moins 
copieusement et se reposer. Winnicott (1960) qui critique aussi la faible participation des 
hommes au travail domestique et de care, souligne les attentes du mari, aussi des attentes de 
�V�R�L�Q�� �H�W�� �G�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���� �T�X�L�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W�� �j�� �F�H�X�[�� �G�H�V�� �H�Q�I�Dnts pour agacer les femmes52. Elles 
�U�D�S�S�H�O�O�H�Q�W�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �F�D�V�� �L�O�� �\�� �D�� �X�Q�� �F�X�P�X�O�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V : le travail agricole, le travail 
domestique y compris le care, le travail agricole de proximité, le commerce dans bien des cas, 
et même tout leur investissement da�Q�V�� �O�H���W�U�D�Y�D�L�O�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�����W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�¶�D�Q�D�O�\�V�H���0�H�V�W�U�X�P��
(2003)53. Ces responsabilités multiples des femmes paysannes sont critiquées par plusieurs 
féministes haïtiennes comme Madeleine Sylvain-Bouchereau (1957). Cela porte certaines 
paysannes à prétendre qu�¶�H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���S�O�X�V�����8�Q�H���I�H�P�P�H���G�X���&�H�Q�W�U�H���U�D�F�R�Q�W�H dans le groupe: 

« �$�K�����P�D���F�K�q�U�H�����S�D�U�W�R�X�W���G�D�Q�V���O�H���S�D�\�V�����F�¶�H�V�W���O�D���P�r�P�H���F�K�R�V�H�����F�H�W�W�H���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�H���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����/�H�V��
�I�H�P�P�H�V���R�Q�W���O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O�����H�W���O�H�V���K�R�P�P�H�V���R�Q�W���O�H�X�U���W�U�D�Y�D�L�O�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����F�¶�H�V�W���F�R�P�P�H���F�H���T�X�¶�R�Q���G�L�V�D�L�W���D�Y�D�Q�W����
�8�Q�H���I�H�P�P�H���T�X�L���S�D�U�W���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���S�R�X�U���J�D�J�Q�H�U�������J�R�X�U�G�H�V�����T�X�D�Q�G���H�O�O�H���U�H�Q�W�U�H���F�K�H�]���H�O�O�H�����F�¶�H�V�W���H�Q�F�R�U�H���H�O�O�H���T�X�L��
doit se débrouiller car personne ne partage les tâches avec elle. Elle doit encore tout faire. Le travail à 
�O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H���� �/�H�� �V�R�L�Q�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H���� �/�D�� �S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�H�S�D�V���� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U��
�H�O�O�H�����/�D���O�H�V�V�L�Y�H�����O�H���U�H�S�D�V�V�D�J�H�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U���H�O�O�H�����7�R�X�V���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���V�R�Q�W���S�R�X�U���H�O�O�H�����(�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���R�Q���G�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W��
�T�X�H�«�� �(�W�� �P�r�P�H�� �X�Q�H���I�H�P�P�H�� �T�X�L���Q�H�� �V�R�U�W�� �S�D�V�� �S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���� �Tui reste à la maison, elle travaille! 
�'�H�S�X�L�V�����K���G�X���P�D�W�L�Q���H�W���G�D�Q�V���E�L�H�Q���G�H�V���F�D�V���L�O���S�H�X�W���D�U�U�L�Y�H�U���T�X�H���M�X�V�T�X�¶�j���������K�H�X�U�H�V���H�O�O�H���Q�H���S�H�X�W���S�D�V���H�Q�F�R�U�H���V�H��
�U�H�S�R�V�H�U�����(�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���R�Q���G�L�W�«���(�W���P�r�P�H���F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���H�O�O�H���G�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W ���� �µAh, je ne travaille pas !�¶���� �3�D�U�F�H��
que les fe�P�P�H�V���� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���T�X�D�Q�G���H�O�O�H�V���Y�R�Q�W���G�D�Q�V���O�D���U�X�H���� �T�X�D�Q�G���H�O�O�H�V��
�Y�R�Q�W�� �j�� �O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �S�R�X�U�� ���� �������� �R�X�� ���� �������� �J�R�X�U�G�H�V�� �O�H�� �P�R�L�V���� �/�j�� �H�O�O�H�� �G�L�W�� �T�X�¶�H�O�O�H��
travaille. Mais quand elle travaille à la maison, comme on ne la paie pas, comme elle ne gagne rien 

�S�R�X�U���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����H�O�O�H���S�H�Q�V�H���T�X�H���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O�����T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�D�V ». 

Dans le sociodrame où le mari reproche à sa femme de ne pas lui avoir préparé à manger à 
temps, la femme qui est le mari joue le rôle e�Q�� �P�R�Q�W�U�D�Q�W�� �O�¶�D�E�V�X�U�G�L�W�p�� �G�X�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �T�X�L�� �S�R�U�W�H�� �j��
�F�U�R�L�U�H���T�X�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q�����7�R�X�W���H�Q���G�L�V�D�Q�W���© �&�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q ! », elle énumère les 
�W�k�F�K�H�V���G�H���W�H�O�O�H���V�R�U�W�H���T�X�¶�R�Q���S�X�L�V�V�H�� �E�L�H�Q���V�D�L�V�L�U�� �O�D���J�U�D�Q�G�H���D�P�S�O�H�X�U���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����&�¶�H�V�W���F�R�P�P�H���V�L��
en jouant le rôle elle cherchait en même temps à sensibiliser les gens sur les limites de ce 
discours. Ecoutons-la : 

« C'est ça avoir une femme dans une maison? Mes amis! Tu as une femme à la maison, elle ne fait que 
se lever, balayer la cour, balayer la maison, faire les lits, faire la vaisselle, s'occuper des enfants, les 

                                                             
52 �)�D�F�H���j�� �F�H�W�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���T�X�L���V�¶�D�M�R�X�W�H���j�� �F�H�O�O�H���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���� �O�¶�D�X�W�H�X�U���p�F�U�L�W : « Dans ces conditions, on 
�F�R�P�S�U�H�Q�G���T�X�H���O�D�� �I�H�P�P�H�� �U�H�J�U�H�W�W�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �X�Q�� �K�R�P�P�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W�� �G�¶�X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���� �D�Y�H�F des horaires 
réguliers et des règlements syndicaux qui la protègeraient de toutes ces contrariétés �����-�¶�L�P�D�J�L�Q�H���T�X�¶�H�O�O�H���D���G�X���P�D�O��
à concevoir que �F�H�U�W�D�L�Q�V���K�R�P�P�H�V���H�Q�Y�L�H�Q�W���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�¶�r�W�U�H���j���O�D���P�D�L�V�R�Q�����F�U�R�X�O�D�Q�W���V�R�X�V���O�H�V���W�k�F�K�H�V���P�p�Q�D�J�q�U�H�V�����D�X��
�P�L�O�L�H�X���G�¶�X�Q���F�K�D�U�P�D�Q�W���S�D�U�W�H�U�U�H���G�H���E�D�P�E�L�Q�V » (Winnicott,1960, pp.106-107). 
53 Mestrum (2003) note que les femmes combinent à la fois le travail domestique, le travail professionnel et le 
travail communautaire.  Ce travail communautaire leur est extorqué pour fournir les services délaissés de plus en 
plus par les pouvoirs publics dans le cadre de la mondialisation néolibérale. Gianini Belotti (2009) parle du triple 
se�U�Y�L�F�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �S�D�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�S�S�H�O�O�H�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�[�W�U�D-domestique, et la 
�S�U�R�F�U�p�D�W�L�R�Q�� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�D�Q�W�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �$�Q�J�O�D�G�H�� �������������� �Q�R�W�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�H�� �F�X�P�X�O�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �G�H�V��
femmes, en regardant dans ce travail extra-�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���O�D���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����G�X���F�R�P�P�H�U�F�H���H�W���G�H���O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�H�� 
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préparer pour les envoyer à l'école. A midi elle va les chercher à l'école, elle lave quelques habits, 
après elle les met à sécher au soleil. Si elle a des habits à repasser elle repasse, après elle prépare à 
manger pour les enfants. Au coucher du soleil elle range un peu. Vers 20-22 heures environ elle se 
�F�R�X�F�K�H���X�Q���S�H�X�����H�W���H�O�O�H���V�H���O�q�Y�H���j�����K���G�X���P�D�W�L�Q�����«���&�
�H�V�W���o�D���O�H�����W�U�D�Y�D�L�O�����G�
�X�Q�H���I�H�P�P�H���j���O�D���P�D�L�V�R�Q �"���&�H���Q�¶�H�V�W��

pas un travail ça ! » 

�/�¶�D�V�S�H�F�W���S�D�U�D�G�R�[�D�O�� �Uehaussé dans cette formulation a fait éclater de rire tout le groupe. Elle 
renchérit : « C'est du travail ça? C'est du travail ça? ». Elle ajoute une idée assez importante : 
« C'est du travail ça? Si c'est ainsi, toutes les femmes travaillent! ». La femme, jouée par 
Zaya, acquiesce : « Exactement ! ». Il continue : « �0�D�L�V���Q�R�Q�����6�L�«�����V�L���W�X���G�L�V���T�X�H���O�H���E�D�O�D�\�D�J�H�����O�D��
lessive, la cuisine, le ménage, le repassage, c'est ça le travail d'une femme dans une maison, 
�D�O�R�U�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�O�X�V���E�H�V�R�L�Q���G�¶�D�O�O�H�U���j���O�
�p�F�R�O�H���S�R�X�U���D�S�S�U�H�Q�G�U�H���X�Q���P�p�W�L�H�U�����6�L���F�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L����
toutes les femmes ont déjà un emploi ! ».  

�$�Y�H�F���F�H���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H�����F�¶�H�V�W���O�D���G�L�V�F�X�V�V�L�R�Q���G�H���W�R�X�W�H���X�Q�H���M�R�X�U�Q�p�H���T�X�L���H�V�W���U�p�V�X�P�p�H�����3�O�X�V���W�D�U�G�����G�D�Q�V��
les échanges du groupe sur la scène, les femmes reviennent avec ces mêmes idées, et cela 
�U�D�S�S�H�O�O�H�� �O�¶�D�U�J�X�P�H�Q�W�D�L�U�H�� �G�X�� �I�p�P�L�Q�L�V�P�H�� �P�D�W�p�U�L�D�O�L�V�W�H�� �I�U�D�Q�o�D�L�V�� �V�X�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �D�X�[��
�S�U�R�S�R�V���G�H���*�X�L�O�O�D�X�P�L�Q�����������������V�X�U���O�¶�D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�P�P�H�V���H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�H���S�O�D�L�G�R�\�H�U���G�H���'�H�O�S�K�\��
(2002) sur la gratuité du travail domestique. Notons aussi que cette dernière mentionne, dans 
sa critique du « mode de production domestique », la place des femmes en milieu rural, à la 
fois épouses et agricultrices.  

Dans le groupe du Sud, les femmes critiquent aussi les injustices associées au travail des 
femmes q�X�L���D�F�F�X�P�X�O�H�Q�W���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���W�k�F�K�H�V���H�W���V�¶�X�V�H�Q�W���I�D�F�H���j���G�H�V�� �P�D�U�L�V���T�X�L�� �O�H�V���p�S�X�L�V�H�Q�W�����8�Q�H��
�I�H�P�P�H�� �T�X�L�� �D�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �p�W�p�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V�� �j�� �V�H�� �F�L�W�H�U�� �H�Q�� �H�[�H�P�S�O�H�� �V�X�U�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�H�V��
femmes des outils de travail réservés aux hommes, expose :  

« Je suis bien contente de cette réunion. Parce que les femmes connaissent la misère, oui! Elles font des 
�H�Q�I�D�Q�W�V���� �H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���� �O�H�V���K�R�P�P�H�V���Q�H���O�H�V���U�H�V�S�H�F�W�H�Q�W���S�D�V���� �4�X�D�Q�G���H�O�O�H�V���U�H�Q�W�U�H�Q�W���O�¶�D�S�U�q�V-midi, si elles 
�Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�V���S�R�X�U���D�O�O�H�U���F�K�H�U�F�K�H�U���G�H���O�¶�H�D�X, ce sont elles qui doivent aller chercher 
�X�Q���S�H�X���G�¶�H�D�X�����(�W���O�H���P�D�U�L���Q�H���O�X�L���G�L�U�D���S�D�V���µ�V�¶�L�O���W�H���S�O�D�L�W�¶���T�X�D�Q�G���L�O���O�X�L���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���I�D�L�U�H���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���� �,�O��
�Y�L�H�Q�W���W�¶�L�Q�V�X�O�W�H�U���H�Q���W�H���W�U�D�L�W�D�Q�W���G�H���E�R�Q�Q�H���j���U�L�H�Q�����,�O���W�H���G�L�W���T�X�H���W�X���U�H�V�W�H�V���D�V�V�L�V�H���W�R�X�W�H���O�D���M�R�X�U�Q�p�H�������«�����T�X�D�Q�G��tu 
es une femme qui travaille et que tu as des enfants en bas âge, tu connaitras 3 ou 4 misères en même 

temps, oui �����4�X�D�Q�G���W�X���D�X�U�D�V���I�L�Q�L���G�H���W�¶�p�S�X�L�V�H�U���D�X���W�U�D�Y�D�L�O�����O�H���V�R�L�U�����O�H���P�H�F���W�¶�p�S�X�L�V�H�U�D�V���H�Q�F�R�U�H ».  

Sur ce, elle éclate de rire et les autres participantes aussi. Je reformule : « Cela veut dire que 
�F�¶�H�V�W�� �O�D�� �J�D�O�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �F�K�D�P�S�V���� �O�D�� �J�D�O�q�U�H�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p���� �O�D�� �J�D�O�q�U�H�� �j�� �O�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �H�W�� �O�H�� �V�R�L�U�� �W�X��
�G�R�L�V�«�� ». Et elle finit ma phrase en ces mots : « �«�O�D�� �J�D�O�q�U�H�� �D�X�� �O�L�W ! ». Une autre femme du 
groupe renchérit : « Ce travail est encore pire que le travail à la maison et au jardin ». Je 
demande à la première femme : « Toi, tu le prends pour une misère ? ». Et tout le groupe 
�O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H���H�W���U�p�S�R�Q�G : « �2�X�L�����F�¶�H�V�W���X�Q�H���P�L�V�q�U�H�����R�X�L ! �ª�����(�O�O�H�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�p�Y�H�O�R�S�S�p���F�H���S�R�L�Q�W��
de vue, �P�D�L�V�� �R�Q�� �S�H�X�W�� �S�H�Q�V�H�U�� �j�� �F�H�V�� �F�R�U�S�V�� �I�D�W�L�J�X�p�V�� �T�X�L�� �V�H�� �P�H�W�W�H�Q�W���W�U�R�S�� �W�D�U�G�� �D�X�� �O�L�W�� �j�� �F�{�W�p�� �G�¶�X�Q��
homme qui ne pense pas forcément à leur besoin. Mais surtout on peut faire le lien entre cette 
idée de misère et le faible contrôle de ces femmes sur leur reproduction qui fait que chaque 
acte sexuel leur semble un potentiel enfant donc une potentielle galère. En 2008, Wilta avait 
déclaré : « �/�¶�H�Q�Y�L�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�¶�D�P�R�X�U�� �Q�H�� �F�R�P�S�W�H�� �S�D�V���� �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �T�X�H�� �W�X�� �P�H�W�V�� �G�D�Q�V�� �W�R�Q��
corps �ª���� �3�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �O�¶�D�F�W�H�� �V�H�[�X�H�O�� �H�V�W���X�Q�� �D�F�W�H�� �K�R�Q�W�H�X�[ pour les femmes, imaginaire véhiculé 
�D�X�V�V�L���S�D�U���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����-�R�V�H�S�K�������������������0�D�L�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���I�H�P�P�H�V���S�R�U�W�H�Q�W���j���F�U�R�L�U�H���T�X�¶�L�O���S�H�X�W���D�X�V�V�L��
être utilisé comme une arme de vengeance par les hommes. Dans ce fameux sociodrame du 
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mari affamé furieux contre sa femme jug�p�H�� �S�D�U�H�V�V�H�X�V�H���� �O�H�� �P�D�U�L�� �T�X�L�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �R�V�H�� �I�U�D�S�S�H�U�� �V�D��
�I�H�P�P�H�����O�D���P�H�Q�D�F�H���G�H���O�D���E�U�X�W�D�O�L�V�H�U���D�X���O�L�W���S�O�X�V���W�D�U�G�����-�H���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���=�D�\�D���T�X�L���M�R�X�H���O�H���U�{�O�H���G�H��
la femme insultée, elle qui, dans un entretien individuel, dit en ricanant : « �4�X�D�Q�G�� �F�¶�H�V�W�� �O�H��
�V�R�L�U���� �F�¶�H�Vt encore un autre travail ! �ª���� �&�H�W�W�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �F�R�P�P�H�� �G�¶�X�Q��
véritable travail a aussi été remarqué par Jean-François (2011) chez les jeunes filles des 
classes populaires de Port-au-Prince. 

Tout est donc un travail voire une misère pour ces femmes paysannes. Elles galèrent dans ce 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �D�J�U�L�F�R�O�H���R�•���J�D�O�q�U�H�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�����D�X�V�V�L���j���F�D�X�V�H���G�X���W�U�R�S���S�H�X���G�H���P�p�F�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
�G�H���F�H�W�W�H���D�F�W�L�Y�L�W�p�����0�D�L�V���H�O�O�H�V���J�D�O�q�U�H�Q�W���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���T�X�¶�H�X�[���S�X�L�V�T�X�H���O�H�X�U�V���R�X�W�L�O�V���V�R�Q�W���H�Q�F�R�U�H���P�R�L�Q�V��
adaptés que ceux des hommes qui, en plus ne participent pas au travail domestique. Ce que 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �S�O�D�L�V�L�U�� ���O�D�� �V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �R�X�� �O�D�� �P�D�W�H�U�Q�L�W�p���� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H�V�� �X�Q�H��
misère. Leur place ne semble pas enviable, sauf peut-être pour les hommes qui semblent sous-
éva�O�X�H�U���O�H�X�U�V���H�I�I�R�U�W�V�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���H�[�S�O�L�T�X�H���H�Q���U�D�S�S�R�U�W�D�Q�W���D�X���J�U�R�X�S�H���O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H���G�¶�X�Q��
mari qui voulait changer de place avec sa femme. En reprenant cette blague, cette femme 
présente assez bien « une journée ordinaire » de ces paysannes  extraordinaires:  

« Ils ont troqué leur place. La dame est partie travailler. Tout va bien jusque-là. Lui il reste à la 
�P�D�L�V�R�Q�����,�O�V���D�Y�D�L�H�Q�W���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���H�Q�Y�R�\�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����,�O���G�R�L�W���D�O�R�U�V���V�H���G�p�E�U�R�X�L�O�O�H�U���S�R�X�U���S�U�p�S�D�U�H�U���O�D���F�D�Q�W�L�Q�H��
�G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���O�H�V���H�Q�Y�R�\�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����$�S�U�qs leur départ, il doit déjà faire le feu, faire le ménage dans la 
�P�D�L�V�R�Q�����D�O�O�H�U���D�X���P�D�U�F�K�p���D�F�K�H�W�H�U���F�H���T�X�¶�L�O���Q�¶�D���S�D�V���j���O�D���P�D�L�V�R�Q�����$�S�U�q�V���L�O���G�R�L�W���D�O�O�H�U���j���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����(�W���T�X�D�Q�G��
un enfant pleure, il doit le bercer. Quand il est sale, il doit le nettoyer. Il doit aussi lui donner le bain, il 
�G�R�L�W���O�¶�K�D�E�L�O�O�H�U�����L�O���G�R�L�W���V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�H���O�D���P�D�L�V�R�Q���� �L�O���G�R�L�W���I�D�L�U�H���F�H�F�L���H�W���F�H�O�D���� �(�W���D�S�U�q�V���O�D���M�R�X�U�Q�p�H���G�¶�p�F�R�O�H���� �L�O��
�G�R�L�W�� �F�R�X�U�L�U�� �S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �F�K�H�U�F�K�H�U�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �(�W�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�V�� �U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �O�¶�D�S�U�q�V-midi, il doit les 
faire manger, �O�H�V�� �I�D�L�U�H�� �p�W�X�G�L�H�U���� �I�D�L�U�H�� �S�O�H�L�Q�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�R�V�H�V���� �(�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�� �V�R�L�U���� �T�X�D�Q�G�� �W�R�X�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H��
�V�¶�H�Q�G�R�U�W�����F�¶�H�V�W���j���F�H���P�R�P�H�Q�W���T�X�¶�L�O���G�R�L�W���V�H���P�H�W�W�U�H���j���U�H�S�D�V�V�H�U�����(�W���L�O���H�V�V�D�L�H���G�H���I�D�L�U�H���o�D���S�H�Q�G�D�Q�W���W�U�R�L�V���M�R�X�U�V��

environ. Puis il dit �����µ�)�H�P�P�H�����U�H�S�U�H�Q�G���W�D���S�O�D�F�H�����-�H���Q�¶�H�Q���S�H�X�[ plus ���¶ ».  

�6�X�U�� �F�H�W�W�H�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q���� �O�H�� �J�U�R�X�S�H�� �p�F�O�D�W�H�� �G�H�� �U�L�U�H���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �O�H�� �W�U�R�F�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V��
femmes paysannes. En sous-évaluant le travail des femmes, les hommes semblent penser 
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�U�L�Y�L�O�p�J�L�p�H�V���� �0�D�L�V���� �L�O�V�� �Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�U�D�L�H�Q�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�Hnt pas de prendre leur place. 
�$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W���G�H�V�� �S�D�\�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�V�V�D�L�H�Q�W���G�H�� �U�H�Q�W�U�H�U�� �G�H��
�S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �U�p�V�H�U�Y�p�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V���� �W�U�q�V�� �S�H�X�� �G�¶�K�R�P�P�H�V��
�D�F�F�H�S�W�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U�� �Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �O�H�� �P�R�Q�G�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V, celui du travail domestique (Elson, 
2011). Les femmes paysannes aussi aimeraient, comme les autres femmes du monde, tenter de 
traverser ne serait-�F�H�� �T�X�¶�X�Q�� �S�H�X�� �S�O�X�V�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�D�� �E�D�U�U�L�q�U�H���� �0�D�L�V�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �I�H�U�D�L�H�Q�W-
�H�O�O�H�V�� �S�R�X�U�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�Xs dans le monde des hommes si personne ne veut les 
remplacer �"�� �/�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �G�L�V�H�Q�W�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���� �P�D�L�V�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �I�D�L�W�� �G�p�I�D�X�W���� �&�¶�H�V�W�� �X�Q�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �S�O�X�V�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�D�X�Y�U�H�V���� �S�O�X�V��
elles sont portées à subir de la part des hommes qui, plus ils sont pauvres, moins ils sont 
�F�D�S�D�E�O�H�V���G�H�� �O�D�L�V�V�H�U���G�H�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�V���j�� �O�H�X�U�� �I�H�P�P�H�����&�H�O�D���U�H�V�W�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���V�L�� �O�¶�R�Q���F�R�Q�V�L�G�q�U�H���T�X�H�� �O�H��
rural haïtien est de plus en plus marqué par la grande pauvreté et le dénuement. 

1.2.2. Entre travail et amour  : polyandrie en série et maternités successives 
La vie de couple est importante à analyser dans la pauvreté et le dénuement des femmes 
paysannes. Dans leur vie, le couple représente un « douloureux problème », pour reprendre 
�O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q��de Jules Falquet (2006). Leur vie conjugale détermine leur travail, tant dans le 
milieu rural que dans leur migration à Port-au-Prince. On a vu comment les femmes 
paysannes, à cause des modes de tenure de la terre, étaient très dépendantes des hommes. Or, 
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�H�O�O�H�V���F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H�X�U���K�L�V�W�R�L�U�H���S�O�X�V�L�H�X�U�V���K�R�P�P�H�V�����(�W���F�R�P�P�H���R�Q���O�¶�D���Y�X���D�Y�D�Q�W���H�Q���U�p�I�p�U�H�Q�F�H��
aux travaux de Bastien (1951) et Moral (1961), la paysannerie haïtienne a longtemps été 
marquée par une polygamie des hommes qui multipliaient des compagnes en fonction de leur 
besoin en main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �D�J�U�L�F�R�O�H���� �&�H�W�W�H�� �W�H�Q�G�D�Q�F�H�� �H�V�W�� �S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H��
�D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�����P�D�L�V���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q�F�R�U�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�p�S�O�R�U�H�Q�W���X�Q�H���L�Q�I�L�G�p�O�L�W�p���F�K�H�]���O�H�V���K�R�P�P�H�V�� 

�/�H�V�� �Q�D�U�U�D�W�U�L�F�H�V�� �Q�H�� �V�H�P�E�O�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�L�P�H�U�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �P�D�U�L�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�H�� �G�¶�Dutres femmes, même si 
�H�O�O�H�V�� �G�L�V�D�L�H�Q�W���T�X�H�� �F�¶�p�W�D�L�W���F�R�X�U�D�Q�W�����(�W�� �D�X�F�X�Q�H�� �G�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�D�I�I�L�U�P�H�� �T�X�H�� �F�H�O�D�� �U�p�S�R�Q�G�U�D�L�W���j�� �X�Q�� �E�H�V�R�L�Q��
économique. Elles disent au contraire que cela ruine le ménage. Et en 2010, avec les femmes 
�G�X���&�H�Q�W�U�H���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�����L�O�� �\���D���H�X���S�O�X�V���G�¶�X�Q�H���W�U�H�Q�Waine de minutes de débats sur ce phénomène, 
sur le comportement à tenir avec un homme infidèle ou avec cette concubine. Plusieurs 
réactions étaient débattues, y compris la rupture. Les ruptures sont très répétées dans les 
histoires et les femmes, ayant rompu ou ayant été « abandonnées » par le mari infidèle, vivent 
parfois seules. Mais dans la plupart des cas, et surtout pour les plus jeunes, elles se remettent 
en couple. Il en résulte que dans chaque histoire de femme, il y a plusieurs hommes, 
notamment plusieurs co-géniteurs. Cette « polygamie sans mariage » des hommes, produit 
donc la polyandrie chez les femmes, mais plutôt une « polyandrie en série » comme le précise 
�,�O�O�L�R�Q�R�U�� �/�R�X�L�V�� ���������������� �/�H�� �I�D�L�W�� �H�V�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�Ss54 
�P�D�L�V�� �H�O�O�H�V�� �H�Q�F�K�D�v�Q�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �O�¶�X�Q�� �D�S�U�q�V�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �6�L�� �R�Q�� �D�G�P�H�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
paysannes sont très dépendantes des hommes, il faut croire que cette polyandrie en série les 
met dans une très grande instabilité socio-économique.  

�'�¶�D�E�R�U�G���� �U�H�J�Drdons cette polyandrie en série chez Vyèj et Zaya. Comme les interlocutrices, 
Vyèj ne mentionne pas tous les hommes de sa vie mais ceux avec qui elle a eu des enfants. 
�'�¶�D�E�R�U�G�����F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���T�X�L���D���p�W�p���S�H�Q�G�D�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�Q�Q�p�H�V���H�Q���G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���S�X�L�V���E�R�Q�Q�H���j���3�R�U�W-au-
Prince a eu un premier enfant avec un parent de sa dernière patronne. Comme la plupart des 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�����H�O�O�H���U�H�Q�W�U�H���H�Q���S�U�R�Y�L�Q�F�H���S�R�X�U���D�F�F�R�X�F�K�H�U���H�W���Q�¶�H�V�W���S�O�X�V���U�H�S�D�U�W�L�H���j���3�R�U�W-au-�3�U�L�Q�F�H�����&�¶�H�V�W��
ainsi que finit son « histoire » avec cet homme, ainsi que son parcours de travailleuse 
domestique à Port-au-Prince. Elle a rencontré un homme en province et lui a fait un fils. Ce 
�G�H�X�[�L�q�P�H�� �F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�� �Q�H�� �V�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �R�F�F�X�S�p�� �G�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �(�O�O�H�� �O�¶�D�� �p�O�H�Y�p�� �V�H�X�O�H���� �H�Q�� �D�W�W�H�Q�G�D�Q�W�� �G�H��
trouver un troisième homme qui lui a fait 3 enfan�W�V���� �(�O�O�H�� �D�� �G�€�� �O�H�� �T�X�L�W�W�H�U�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�H��
�V�¶�H�Q�W�H�Q�G�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �E�L�H�Q���� �G�L�W-elle : « �,�O�� �Q�¶�K�D�E�L�W�H�� �S�D�V�� �W�U�R�S�� �O�R�L�Q�� �G�¶�L�F�L���� �0�D�L�V�� �Q�R�X�V�� �Q�H�� �S�R�X�Y�R�Q�V�� �S�D�V��
�r�W�U�H�� �S�U�R�F�K�H�V���� �0�R�L���� �M�H�� �Q�¶�D�L�P�H�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �W�R�X�W�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�L�V�F�R�U�G�H���� �-�H�� �Q�¶�D�L�P�H�� �S�D�V�� �T�X�D�Q�G��
�T�X�H�O�T�X�¶�X�Q���P�¶�L�Q�M�X�U�L�H���W�R�X�W���O�H���W�Hmps �ª�����&�H�W�W�H���I�H�P�P�H���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���G�q�V���T�X�¶�L�O���U�H�Q�W�U�D�L�W���L�O���V�H���P�H�W�W�D�L�W���j��
�O�¶�L�Q�V�X�O�W�H�U�����F�H���T�X�L���D���S�R�X�V�V�p���V�D���P�q�U�H���j���O�D���U�p�F�X�S�p�U�H�U�����(�O�O�H���H�[�S�O�L�T�X�H���D�X�V�V�L���T�X�H���F�H�W���K�R�P�P�H���O�p�V�L�Q�D�L�W����
ce qui faisait vivre une grande misère économique à Vyèj qui avait déjà 5 enfants au total. 
P�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H���Y�L�W���F�K�H�]���V�D���P�q�U�H�����H�O�O�H���W�U�R�X�Y�H���X�Q���D�X�W�U�H���K�R�P�P�H���T�X�L���O�X�L���D���I�D�L�W���X�Q���H�Q�I�D�Q�W�����(�O�O�H���O�¶�D��
�T�X�L�W�W�p�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �S�U�H�Q�D�L�W���S�D�V�� �E�L�H�Q�� �V�R�L�Q�� �G�¶�H�O�O�H���� �(�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �Y�R�X�O�D�L�W��
pas lui offrir un logement, ce qui lui imposait de dormir chez les autres avec ses 6 enfants. 
�(�O�O�H���U�D�F�R�Q�W�H���F�H�W�W�H���I�R�L�V���R�•���H�O�O�H���Q�¶�D�Y�D�L�W���U�L�H�Q���j���P�D�Q�J�H�U���H�W���H�O�O�H���H�V�W���D�O�O�p�H���O�X�L���H�Q���S�D�U�O�H�U���H�W���L�O���D���G�L�W���j���V�D��
�V�°�X�U : « Donne-lui une marmite de maïs ». Pour cette femme qui suivait chacun de ces 
�K�R�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �F�¶�p�Wait une trop grande humiliation de la traiter en 
�P�H�Q�G�L�D�Q�W�H�����(�O�O�H���V�¶�H�V�W���W�U�R�X�Y�p���X�Q���D�X�W�U�H���P�D�U�L���D�Y�H�F���T�X�L���H�O�O�H���D���H�X�������H�Q�I�D�Q�W�V�����&�H�W�W�H���I�H�P�P�H���D���G�R�Q�F���H�X��

                                                             
54  �,�F�L�����M�H���Q�H���S�U�p�W�H�Q�G�V���S�D�V���T�X�H���O�¶�L�Q�I�L�G�p�O�L�W�p���Q�¶�H�[�L�V�W�H���S�D�V���F�K�H�]���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����0�D�L�V���G�D�Q�V���O�D���V�W�U�X�F�W�X�U�H���G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V�����F�¶�H�V�W��
celle des hommes apparemment plus fréquente qui est la plus déterminante.   
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10 enfants55. Ce dernier homme est mort. « �,�O���Q�H���S�R�X�Y�D�L�W���S�D�V���P�¶�D�L�G�H�U���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W�����P�D�L�V��
je le regrette », dit Vyèj qui souligne que celui-ci était dévoué, la soutenait dans toutes les 
épreuves y compris la maladie. Cette femme a donc eu 10 enfants de 5 pères différents. Cette 
�S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H���H�Q���V�p�U�L�H���H�V�W���D�X�V�V�L�� �O�D���U�p�D�O�L�W�p���G�H�� �O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���H�Q�� �+�D�w�W�L�����T�X�¶�Hlles 
�F�R�Q�W�L�Q�X�H�Q�W���j���Y�L�Y�U�H���H�Q���P�L�O�L�H�X���S�D�\�V�D�Q���R�X���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�D�U�W�H�Q�W���S�R�X�U���3�R�U�W-au-Prince.  

Zaya a connu elle aussi plusieurs hommes, plusieurs co-géniteurs. De même que Vyèj, Elle a 
eu son premier enfant dans le cadre du service domestique, avec un parent de sa patronne. Cet 
enfant étant mort peu de temps après sa naissance, Zaya est repartie à Port-au-Prince pour 
�F�R�Q�W�L�Q�X�H�U���j���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���F�R�P�P�H���V�H�U�Y�D�Q�W�H�����/�j�����H�O�O�H���D���H�X���X�Q���G�H�X�[�L�q�P�H���H�Q�I�D�Q�W���G�¶�X�Q���K�R�P�P�H���D�Y�H�F���T�X�L��
�H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �F�R�K�D�E�L�W�p���� �(�O�O�H�� �H�V�W�� �U�H�Q�W�U�p�H�� �D�F�F�R�X�F�K�H�U�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �I�D�Pille. Puis elle est repartie à 
nouveau à Port-au-Prince. Et en continuant à travailler, elle a trouvé un homme, cet homme 
�E�R�Q���T�X�L���V�¶�R�F�F�X�S�D�L�W���W�U�q�V���E�L�H�Q���G�¶�H�O�O�H���F�R�P�P�H���H�O�O�H���O�H���G�L�V�D�L�W�����(�O�O�H���O�X�L���D���I�D�L�W�������H�Q�I�D�Q�W�V�����$�S�U�q�V���V�D���P�R�U�W����
elle est rentrée en province avec ses 5 enfants, le deuxième père ayant repris son enfant. 
Depuis, elle se bat pour les aider, en faisant cette fois-ci le choix de ne plus cohabiter avec un 
homme, même si économiquement cette solution est limitée. Elle fait aussi le choix de ne plus 
avoir �G�¶�H�Q�I�D�Q�W���P�r�P�H���V�L���S�R�X�U���F�H�O�D���H�O�O�H���G�R�L�W���S�D�V�V�H�U���S�D�U���O�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W���� 

Il est à noter que cette polyandrie en série marque les histoires de génération en génération. 
�'�p�M�j�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �P�q�U�H�V���� �H�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�O�O�H�� �G�H�V�� �J�U�D�Q�G�V-mères que ces femmes 
racontent moins, ce phénomène existe. La mère de Vyèj a quitté son père en raison des 
�Y�L�R�O�H�Q�F�H�V���S�K�\�V�L�T�X�H�V���T�X�L���P�L�Q�D�L�H�Q�W���O�H���F�R�X�S�O�H�����(�O�O�H���D���H�X���G�¶�D�X�W�U�H�V���P�D�U�L�V���H�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���D�Y�D�Q�W����
�3�X�L�V�� �H�O�O�H�� �D�� �S�U�L�V�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �P�D�U�L�� �D�Y�H�F�� �T�X�L�� �H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V�� �H�X�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �/�D�� �P�q�U�H�� �G�H�� �=�D�\�D�� �D eu 
�S�O�X�V�L�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����$�Y�H�F���X�Q���S�U�H�P�L�H�U�� �P�D�U�L�����H�O�O�H���D���H�X���G�H�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V�����3�X�L�V�����H�O�O�H���V�¶�H�V�W���P�L�V�H�� �D�Y�H�F�� �O�H��
père de Zaya avec qui elle en a eu 4. Délaissée par cet homme, elle a eu un autre compagnon 
qui lui a donné deux enfants.   

La polygamie des pères et la polyandrie des mères créent une forme de « désordre » dans la 
généalogie. Même avec les femmes de niveau universitaire à Port-au-Prince, il était difficile 
�G�H�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U�� �W�R�X�W�� �F�H�O�D�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�E�U�H�� �J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�¶�D�L�U�� �G�¶�X�Q�� �© buisson 
anarchique ». Cela crée aussi des fissures dans la fratrie. Il y a un traitement différentiel selon 
�T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �I�U�q�U�H�V�� �X�W�p�U�L�Q�V���V�°�X�U�V�� �X�W�p�U�L�Q�H�V�� �R�X�� �G�H�� �I�U�q�U�H�V�� �F�R�Q�V�D�Q�J�X�L�Q�V���V�°�X�U�V�� �F�R�Q�V�D�Q�J�X�L�Q�H�V����
Pour les femmes, tout se passe comme si seule la branche utérine comptait, ce qui crée des 
�E�O�D�Q�F�V���G�D�Q�V���O�¶�D�U�E�U�H���J�p�Q�p�D�O�R�J�L�T�X�H���G�H�V�V�L�Q�p���R�X���U�D�F�R�Q�W�p�����(�Q�W�U�H��pitit manman, la solidarité est plus 
�I�R�U�W�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�U�U�L�Y�H�Q�W���S�D�U�I�R�L�V�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W���j�� �p�Q�X�P�p�U�H�U�� �O�H�V��pitit papa���� �0�D�L�V�� �L�O�� �Q�H�� �V�¶�D�J�L�W��
�S�R�X�U�W�D�Q�W�� �P�r�P�H�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �G�p�V�R�U�G�U�H���� �&�¶�H�V�W���F�R�P�P�H�� �V�L�� �F�H�O�D�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�L�W�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�V��
choses, la structure familiale normale statistiquement dans le rural, voire même dans les 
familles haïtiennes56. Et ces femmes qui évidemment font le lien entre ce phénomène et leur 
misère ne se laissent pourtant pas m�H�Q�p�H�V���S�D�U���O�¶�R�E�V�H�V�V�L�R�Q���G�H���I�D�L�U�H���© famille normale », même 
�V�L���H�O�O�H�V���Q�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H�Q�W���S�D�V���O�¶�L�Q�V�W�D�E�L�O�L�W�p���Q�R�Q���S�O�X�V�����,�O���\���D���G�¶�X�Q���F�{�W�p���O�H���I�D�L�W���T�X�H���W�R�X�W���Q�H���G�p�S�H�Q�G���S�D�V��
�G�¶�H�O�O�H�V�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �R�•�� �S�D�U�I�R�L�V�� �H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �L�U�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���� �G�H�V�� �S�q�U�H�V��

                                                             
55 �,�F�L���M�H���Q�H���F�R�P�S�W�H���S�D�V���O�H�V���D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W���R�X���P�R�U�W�D�O�L�W�p�V���L�Q�I�D�Q�W�L�O�H�V���D�X���V�H�Q�V���R�•���F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���Q�¶�H�Q���S�D�U�O�H���S�D�V�����0�D�L�V���L�O���I�D�X�W��
comprendre que même quand ces femmes ne « comptent �ª���S�D�V���F�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����L�O���\���D���S�O�X�V�L�H�X�U�V���F�D�V���G�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W�V���H�W��
de mortalité infantile.  
56 Ce phénomène est probablement moins fréquent actuellement en Haïti mais il continue à battre son plein en 
milieu rural et dans les milieux populaires des zones urbaines ; chez les femmes pauvres finalement. 
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qui développent une « paternité au rabais » (Jouannet, 2012)57�����&�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���O�H���F�D�V���S�R�X�U��
la mère de Zaya. Le père de Zaya part en République Dominicaine sans jamais donner de ses 
�Q�R�X�Y�H�O�O�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �V�D�� �P�R�U�W���� �0�D�L�V�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �F�{�W�p���� �L�O�� �\�� �D�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �U�H�I�X�V�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�Pmes de se 
�U�p�V�L�J�Q�H�U���j���U�H�V�W�H�U���G�D�Q�V���X�Q�H���U�H�O�D�W�L�R�Q���F�R�Q�M�X�J�D�O�H���L�Q�V�X�S�S�R�U�W�D�E�O�H�����9�\�q�M���G�L�W���T�X�¶�L�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U��
�j�� �Y�L�Y�U�H�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �K�R�P�P�H�� �T�X�L�� �Q�H�� �O�H�� �P�p�U�L�W�H�� �S�D�V���� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�R�X�F�L�H�X�[���� �F�R�P�S�U�p�K�H�Q�V�L�I����
responsable, utile. Elle refuse de se résigner face aux insultes, à la violence économique, à 
�O�¶�L�Q�I�L�G�p�O�L�W�p�����(�O�O�H���F�R�Q�V�H�L�O�O�H : « Tu ne dois pas laisser les hommes te piétiner, non ! Un homme, 
�V�¶�L�O���S�H�X�W���Y�L�Y�U�H���D�Y�H�F���W�R�L�����V�H���P�R�Q�W�U�H���D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�����W�X���H�V���D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�H���D�Y�H�F���O�X�L�����6�¶�L�O���Q�H���P�H���G�R�Q�Q�H���S�D�V��
�G�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���J�U�D�Y�H�����0�R�L�Q�V���G�H���F�K�L�H�Q�����P�R�L�Q�V���G�H���S�X�F�H�����6�L���W�X���P�¶�L�Q�V�X�O�W�H�V�����M�H���Q�H���Y�L�V���S�D�V��
�X�Q���M�R�X�U���D�Y�H�F���W�R�L�����1�H���S�U�H�Q�G�V���M�D�P�D�L�V���X�Q���K�R�P�P�H���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�U�p�Y�H�Q�D�Q�W���H�Q�Y�H�U�V���W�R�L ». 

�&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�R�Q�W���U�D�G�L�F�D�O�H�V�� �j�� �F�H�� �Q�L�Y�H�D�X���� �8�Q�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �U�H�I�X�V�H�� �G�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H�� �T�X�¶�X�Q�H��
femme puisse vivre av�H�F���X�Q�� �K�R�P�P�H���T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�R�F�F�X�S�H���S�D�V���G�¶�H�O�O�H�����D�Y�R�L�U���G�H�V���U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �V�H�[�X�H�O�O�H�V��
avec lui ou lui faire des enfants. Elle dit que tout cela est la faute des femmes qui ne 
�V�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W���S�D�V���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W�����,�O���V�H���W�U�R�X�Y�H���T�X�H���F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���H�V�W���F�H�O�O�H-là même qui a trouvé « le 
gros lot �ª���� �F�H�� �P�D�U�L�� �E�R�Q���� �O�H�D�G�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �2�1�*�� �H�W�� �T�X�L�� �S�D�U�W�D�J�H�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���� �(�O�O�H�� �D�� �H�X��
�E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V�� �P�D�L�V�� �D�Y�H�F�� �F�H�� �V�H�X�O�� �K�R�P�P�H���� �8�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�� �O�X�L�� �U�p�S�R�Q�G�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H��
�F�¶�H�V�W���S�R�X�U���G�H�V���U�D�L�V�R�Q�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V que les femmes se laissent faire:   

« Ce que tu dis existe effectivement. Certaines femmes, leur mari ne leur donne rien, et elles continuent 
à leur faire des enfants. On trouve beaucoup de cas comme ça dans mon quartier. Dans certains cas, le 
moment où la femme tombe enceinte correspond au moment le plus misérable pour elle. Parfois la 
�I�H�P�P�H���G�p�F�L�G�H���G�H���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�¶�H�Q�I�D�Q�W���D�Y�H�F���X�Q���K�R�P�P�H���� �P�D�L�V���F�H�W���K�R�P�P�H���F�K�R�L�V�L�W���T�X�D�Q�G���F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���D��
besoin de 25 gourdes, quand elle ne peut pas refuser ces 25 gourdes, pour lui propose de coucher avec 
lui. Cet homme ne lu�L���R�I�I�U�H���U�L�H�Q�����P�D�L�V���S�R�X�U���F�H�V���������J�R�X�U�G�H�V�����H�O�O�H���Y�D���O�X�L���I�D�L�U�H���X�Q���H�Q�I�D�Q�W�������«�����&�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V����
forcément son mari. Par exemple, une femme peut avoir 5 enfants de 5 pères différents, 6 enfants de 6 
pères différents. �-�H�� �I�D�L�V�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�q�U�H�� �T�X�L�� �P�¶�D�E�D�Q�G�R�Qne. Je vais alors accepter un 
�G�H�X�[�L�q�P�H���K�R�P�P�H���T�X�L���P�¶�D�L�G�H�U�D���j���P�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�X���S�U�H�P�L�H�U�����S�R�X�U���P�H���V�R�U�W�L�U���G�H���O�D���P�L�V�q�U�H���T�X�H���M�H���Y�L�V���D�Y�H�F���O�H��
premier. Et quand cet homme va me quitter, il ne me laissera pas sans me donner un enfant. Et quand il 
part, au moment où il pa�U�W�����O�H���S�U�H�P�L�H�U���T�X�H���M�¶�D�Y�D�L�V�����L�O���W�R�P�E�H���P�D�O�D�G�H���D�O�R�U�V���T�X�H���M�H���Q�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�D�V�����-�H���Q�H��
�I�D�L�V�� �S�D�V�� �X�Q�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �-�H�� �G�R�L�V�� �O�¶�H�P�P�H�Q�H�U�� �j�� �O�¶�K�{�S�L�W�D�O���� �R�X�� �M�H�� �G�R�L�V�� �D�O�O�H�U�� �F�K�H�]�� �O�H�� �K�R�X�Q�J�D�Q58. Un autre 
�K�R�P�P�H�� �P�¶�R�I�I�U�H�� ������ �J�R�X�U�G�H�V���� �-�H�� �S�U�H�Q�G�U�D�L�� �O�H�V�� ������ �J�R�X�U�G�H�V�� �S�R�X�U�� �V�D�X�Y�H�U�� �P�R�Q�� �H�Q�I�D�Q�W���� �3our sauver mon 

enfant, mais je paierai les conséquences après. Pourquoi ? Parce que je vais être à nouveau enceinte».  

Les hommes aident les femmes mais par conséquent essaient de recevoir des services sexuels 
de la part de ces femmes avec qui ils cohabitent ou non. Et comme pour « venger » leur argent 
qui sert alors à prendre en charge les enfants abandonnés par les premiers maris de cette 
�I�H�P�P�H���� �L�O�V�� �H�[�L�J�H�Q�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W���� �&�R�P�P�H�� �o�D���� �L�O�V�� �Q�H�� �G�p�S�H�Q�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �© en vain », rapporte 
cette femme. « Les hommes disent souvent ça : " �M�H���W�¶�D�L���D�L�G�p���j���p�O�H�Y�H�U���W�R�Q���H�Q�I�D�Q�W�����0�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W���W�X��
dois me faire un enfant" �ª���� �(�W�� �S�U�L�V�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�U�D�W�L�W�X�G�H���R�X�� �O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�Q�G�U�H���� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
leur font un enfant. Mais alors, aussi cynique que cela puisse paraître, ces hommes décampent 

                                                             
57 La paternité au rabais fait que les femmes soient dans bien des cas les seules à prendre en charge la survie 
�P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �/�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �P�R�Q�R�S�D�U�H�Q�W�D�O�H�V�� �j�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �I�p�P�L�Q�L�Q�H�� �V�¶�p�O�q�Y�H�Q�W�� �j�� �������� ���(�0�0�8�6-V, 2012). 
Cette proportion est plus importante dans les villes et surtout dans la capitale où ce c�K�L�I�I�U�H�� �V�¶�p�O�q�Y�H�� �j�� ���������� �(�Q��
�P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �G�H�� ���������� �&�H�� �F�K�L�I�I�U�H�� �T�X�L�� �p�W�D�L�W���j�� �O�D�� �E�D�L�V�V�H�� �D�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �D�X�J�P�H�Q�W�p���� �S�X�L�V�T�X�H�� �O�¶�(�&�9�0�$�6�� ��������������
note 45,5% de familles avec femme pour cheffe avec 38,8% en milieu rural. Anglade (1986) et Tardif (1991) 
critiquent la suresponsabilisation des femmes cheffes de famille. Dans ces « familles sans hommes », Anglade 
(1986) critique la raréfaction de la redistribution du travail domestique entre hommes et femmes. Celles-ci sont 
seules à assumer à la fois les rôles de caregiver et de breadwinner. Cela expliquerait la pauvreté de ces familles, 
pauvreté que regardent de manière critique Sorj et Fontes, 2008. 
58 En quelque sorte un chaman dans le vodou haïtien 
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�D�Y�D�Q�W�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W�� �Q�D�L�V�V�H���� �D�M�R�X�W�H�� �F�H�W�W�H�� �L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�U�L�F�H���� �&�H�W�W�H�� �U�p�D�F�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �j��
�F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���� �V�X�U�W�R�X�W�� �T�X�D�Q�G���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �F�H�� �T�X�H�� �G�L�W�� �F�H�W�W�H�� �I�H�P�P�H���� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �O�X�L-même qui 
demande un enfant. Jean-François (2011) signale que certains hommes « engrossent » leur 
compagne pour la tenir sous leurs griffes. Il expose : « En réalité la question de la 
planification, du consentement et de la possibilité de la prise en charge du nouveau-né ne se 
�S�R�V�H�� �S�D�V���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� ���S�U�H�Q�G�U�H�� �S�R�V�V�H�V�V�L�R�Q���� �V�\�P�E�R�O�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �Iemme, de la marquer en 
�T�X�H�O�T�X�H���V�R�U�W�H�����/�¶�H�Q�M�H�X���H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���X�Q�H���T�X�H�V�W�L�R�Q���G�¶�D�P�R�X�U���S�U�R�S�U�H�����j���G�p�I�D�X�W���G�H���S�R�X�Y�R�L�U���W�H�Q�L�U���X�Q�H��
�U�H�O�D�W�L�R�Q���Q�R�U�P�D�O�H���D�Y�H�F���O�D���I�L�O�O�H�����O�¶�H�Q�J�U�R�V�V�H�U���p�T�X�L�Y�D�X�W���j���V�D���Q�H�X�W�U�D�O�L�V�D�W�L�R�Q » (p. 213).  

Il nous est impossible de confirmer ce fait à partir des entretiens où au contraire les hommes, 
�F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �Q�H�� �G�p�V�L�U�H�Q�W���S�D�V�� �O�D�� �J�U�R�V�V�H�V�V�H���� �&�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �J�U�D�Q�G�H�P�H�Q�W���S�D�U�� �O�¶�p�F�K�H�F�� �G�X��
�S�O�D�Q�Q�L�Q�J���I�D�P�L�O�L�D�O���H�Q�F�R�U�H���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���H�Q���+�D�w�W�L�����(�0�0�8�6-�9�������������������,�O���H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���p�W�R�Q�Q�D�Q�W���G�H��
�Y�R�L�U�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�H�� �O�D��polyandrie en série et des maternités successives, les femmes 
parlent très peu de contraception. Pourtant, leur situation montre bien pourquoi les féministes 
occidentales de la deuxième vague mettaient la « libération sexuelle �ª���� �\�� �L�Q�F�O�X�V�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�D��
cont�U�D�F�H�S�W�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W���� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�H�X�U�� �O�X�W�W�H����Le MCFDF a proposé une loi sur la 
�G�p�S�p�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�D�U�W�L�H�O�O�H���G�H���O�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W�����H�Q���L�Q�V�L�V�W�D�Q�W���V�X�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�H�V���D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W�V���F�O�D�Q�G�H�V�W�L�Q�V��
sur la santé des femmes. Or, en 1986, Anglade critiquait les féministes haïtiennes qui 
�G�p�I�H�Q�G�D�L�H�Q�W���O�H���G�U�R�L�W���j�� �O�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W���H�Q�� �O�H�X�U���U�H�S�U�R�F�K�D�Q�W���G�H�� �Q�H���S�D�V�� �V�H���F�H�Q�W�U�H�U���V�X�U�� �O�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O : le 
travail des femmes. Pour elle, cette revendication était portée par un certain « féminisme de la 
richesse » qui ne prenait pas en compte le cas de�V���I�H�P�P�H�V���S�D�X�Y�U�H�V���Q�¶�D�\�D�Q�W���S�D�V���D�F�F�q�V���D�X�[���V�R�L�Q�V��
�G�H�� �V�D�Q�W�p�� �G�R�Q�F�� �Q�H�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �S�D�V�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �S�D�V�� �G�X�� �G�U�R�L�W�� �j�� �O�¶�D�Y�R�U�W�H�P�H�Q�W���� �6�D�E�L�Q�H��
Masson et Léo-Thiers Vidal (2002) appellent à ne pas survisibiliser la dimension sexuelle au 
�G�p�W�U�L�P�H�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V��comme le travail. Et en même temps, quand on regarde le poids 
�G�H�� �O�¶�K�p�W�p�U�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �V�X�U�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �D�S�S�D�X�Y�U�L�H�V�� �S�D�U�� �O�D�� �S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H�� �H�Q�� �V�p�U�L�H�� �H�W���O�H�V��
�P�D�W�H�U�Q�L�W�p�V���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V�����L�O���V�H�P�E�O�H���S�U�L�P�R�U�G�L�D�O���G�H���G�p�I�H�Q�G�U�H�����j���F�{�W�p���G�¶�X�Q�H���P�H�L�O�O�H�X�U�H���S�O�D�F�H���G�D�Q�V���O�H��
mond�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �T�X�L�� �S�X�L�V�V�H�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H��
prise sur leur vie.   

La libération des moyens contraceptifs et abortifs a au moins garanti une séparation entre 
sexualité et reproduction, même si, selon Ferrand et Jaspard (1987) et Ferrand (2001, 2004), 
�H�O�O�H���Q�¶�D���S�D�V���O�L�E�p�U�p���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�H���O�D���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H���j���O�¶�K�p�W�p�U�R�V�H�[�X�D�O�L�W�p���H�W���j���O�D���P�D�W�H�U�Q�L�W�p�����2�U���H�Q���+�D�w�W�L����
il existe un manque de connaissance sur la contraception59 qui accompagne une faible 
�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�R�Q�W�� �R�E�V�Hrvé Agurto et al. (1985) ou Brébant (1984) à propos 
�G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V���� �&�H�O�D�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �D�X�[�� �G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �J�H�Q�U�H�� �T�X�L�� �V�R�Q�W���T�X�H�� �O�D�� �V�H�[�X�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �I�L�O�O�H�V��
est méconnue et leur corps dénié (Gianini Belotti, 2009), alors que parallèlement la maternité 
leur est imposée comme étant indispensable à une entière féminité (Messant, Modak, Praz, 
�������������� �3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �H�Q�� �G�p�G�X�L�V�H�Q�W���T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �O�L�E�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �V�D�Q�V��
une libération des femmes (de Koninck, Saillant et Dunnigan, 1981). 

En outre, il est surprenant de voir comment, en cas de grossesse non-désirée les femmes 
�D�V�V�X�P�H�Q�W���M�X�V�T�X�¶�D�X���E�R�X�W���T�X�L�W�W�H���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���S�p�U�L�O���O�H�X�U���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���V�R�F�L�R-économique, alors que les 
hommes, sous prétexte de manque de moyens financiers ou de non-�G�p�V�L�U�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W����

                                                             
59 �/�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�Q�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �P�R�G�H�U�Q�H�� �p�W�D�L�W�� �X�Q�� �S�H�X�� �S�O�X�V�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�H�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �X�Q�L�R�Q��
résidant en milieu urbain (28 %) que parmi celles vivant en milieu rural (22 %) (EMMUS-IV, 2007). Mais cet 
écart entre les lieux de résidence semble diminuer : 34 % en milieu rural contre 36 % en milieu urbain 
(EMMUS-V, 2012). 
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abandonnent �I�H�P�P�H�V�� �H�W�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �© la paternité au rabais »60, un phénomène aussi 
�U�p�S�D�Q�G�X�� �T�X�H�� �O�D�� �S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H�� �H�Q�� �V�p�U�L�H���� �T�X�L�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�U�R�G�X�L�W���F�H�W�W�H�� �S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H���� �3�O�X�V�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V��
restent irresponsables économiquement face à leurs enfants, plus les femmes enchaînent des 
compagnons qui deviennent vite des co-géniteurs et qui, en boucle récursif, se montrent 
irresponsables face à leurs enfants. Et plus les femmes enchaînent des hommes, plus elles font 
�G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �© la maternité en série ». La surnatalité chez les femmes 
�S�D�X�Y�U�H�V�� �H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �D�V�V�H�]�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V���� �F�R�P�P�H�� �F�H�X�[�� �G�H�� �%�U�p�E�D�Q�W��
(1984) qui psychologise ce phénomène et prétend notamment que ces femmes choisissent la 
maternité pour combler un vide affectif. Dans les narrations des femmes rencontrées, on voit 
�S�O�X�W�{�W�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�X�U�� �I�p�F�R�Q�G�L�W�p���� �© �&�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�D�U�� �S�O�D�L�V�L�U��
mais par nécessité �ª�����G�L�W���j���O�¶�X�Q�L�V�V�R�Q���O�H���J�U�R�X�S�H�����© �&�¶�H�V�W���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���T�X�L���I�D�L�W���O�¶�D�F�W�L�R�Q », conclut 
systématiquement Zaya quand, pa�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �H�O�O�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �O�H�V�� �F�D�X�V�H�V�� �G�H�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��
femmes paysannes dans le service domestique à Port-au-Prince. Par situation, on entend la 
�S�D�X�Y�U�H�W�p�� �Y�R�L�U�H�� �O�¶�D�S�S�D�X�Y�U�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �(�W�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �O�D�� �P�D�W�H�U�Q�L�W�p��
ouvre souvent la porte à un appauvrissement systématique qui ne laisse parfois que le service 
domestique à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���F�R�P�P�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�����'�D�Q�V�� �O�D���S�O�X�S�D�U�W���G�H�V���K�L�V�W�R�L�U�H�V�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �O�D��
�P�D�W�H�U�Q�L�W�p���T�X�L���G�p�E�X�W�H���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�H�V���I�H�P�P�H�V�����P�D�L�V���F�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L���O�H���S�p�U�H�Q�Q�L�V�H�����&�¶�H�V�W��
�D�L�Q�V�L���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�L�V�H�Q�W���T�X�H���O�H�X�U���P�L�V�q�U�H���F�R�P�P�H�Q�F�H���D�Y�H�F���O�H�X�U���S�U�H�P�L�q�U�H���J�U�R�V�V�H�V�V�H�����/�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���G�H�V��
�I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���H�V�W���D�X�V�V�L���G�p�W�H�U�P�L�Q�p�H���S�D�U���O�H�X�U���F�O�D�V�V�H���G�H���V�H�[�H�����S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�R�L�H�Q�W���G�H�V��
femmes dans ce système sexiste qui produit des hommes irresponsables. Dans ce pays où 
�O�¶�(�W�D�W�� �Q�H�� �O�H�X�U�� �R�I�I�U�H�� �S�U�H�V�T�X�¶�D�X�F�X�Q�� �V�H�U�Y�L�F�H���� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V�� �G�¶�K�R�P�P�H�V��
irresponsables, et cette paternité au rabais les appauvrit. La faim les tient par le ventre. Et les 
hommes les tiennent par la faim.  

Plus loin da�Q�V�� �O�H�V�� �G�p�E�D�W�V���� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �I�D�X�W�� �S�D�V�� �Q�R�Q�� �S�O�X�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U�� �O�H�V��
femmes pauvres comme des irresponsables qui ne regardent que leur faim. Elles disent que 
face au cercle vicieux de la polyandrie en série, il vaut mieux se trouver un travail, partir 
chercher une place dans le service domestique à Port-au-Prince, faire un petit commerce, 
travailler la terre. La monoparentalité est ainsi présentée comme une alternative, voire un 
�F�K�R�L�[�����9�L�Y�U�H���V�H�X�O�H���S�H�U�P�H�W���G�H���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���X�Q���J�U�D�Q�G���Q�R�P�E�U�H���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V, même si cela suppose �± 
à cause de la paternité au rabais �± de subvenir toute seule aux besoins de ses premiers enfants. 
�$���F�H���Q�L�Y�H�D�X�����O�D���Y�L�H���G�H���F�R�X�S�O�H���H�V�W���H�P�E�D�U�U�D�V�V�D�Q�W�H�����&�¶�H�V�W���X�Q���S�H�X���F�H���T�X�H���Q�R�X�V���G�L�W���9�\�q�M���H�Q���������� : 
« �-�H���G�p�W�H�V�W�H���W�H�O�O�H�P�H�Q�W���P�¶�H�P�E�D�U�U�D�V�V�H�U���T�X�H���M�¶�H�Q���D�Y�D�L�V���X�Q���«���-�¶�H�Q���D�Y�D�L�V���X�Q�����P�D�L�V���T�X�D�Q�G���M�¶�D�L���Y�X��
�T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �U�L�H�Q�� �I�D�L�U�H�� �S�R�X�U�� �P�R�L���� �M�H�� �O�¶�D�L�� �T�X�L�W�W�p���� �-�H�� �U�H�V�W�H�� �W�R�X�W�H�� �V�H�X�O�H���� �-�H�� �O�¶�D�L�� �T�X�L�W�W�p�� �G�H�S�X�L�V��
décembre 2009. Depuis décembre je suis seule avec Dieu ». Des narratrices de toutes les 
catégories exposent ce côté négatif du couple : Sentàn, servante à Port-au-Prince ; Zoune, 
patronne haïtienne; Vanya, migrante à Paris. Mais comme le disent ces paysannes, la 
�P�R�Q�R�S�D�U�H�Q�W�D�O�L�W�p���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H���S�R�X�U���W�R�X�W�H�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����(�O�O�H�V���D�Q�D�O�\�V�H�Q�W���D�O�R�U�V���S�R�X�U�T�X�R�L��
les jeunes mères qui ont en plus des problèmes pour articuler une vie professionnelle avec leur 
responsabilité de « femmes seules �ª���R�Q�W���H�Q�F�R�U�H���P�R�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���j���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���H�W���V�R�Q�W��
�G�R�Q�F���S�O�X�V���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�H���F�R�Q�Q�D�v�W�U�H���O�D���S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H���H�Q���V�p�U�L�H�����6�L���X�Q�H���I�H�P�P�H���Q�¶�D pas une mère qui 
accepte de la remplacer dans le care, elle arrive difficilement à travailler, donc est plus 
�Y�X�O�Q�p�U�D�E�O�H���I�D�F�H���j���O�D���S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H���P�D�W�H�U�Q�L�W�p���H�Q���V�p�U�L�H�����7�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���Q�¶�H�V�W���G�R�Q�F���S�D�V���T�X�¶�X�Q���F�K�R�L�[���S�R�X�U��
elles, multiplier compagnons et enfants non plus, contrairement à ce que pensent certaines 

                                                             
60  Dolto (1988) analyse déjà chez les adolescentEs cette tendance qui fait que, face à la grossesse, les filles sont 
totalement engagées et les garçons indifférents.   
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patronnes de Port-au-Prince. Elles cèdent mais ne consentent pas forcément, aurait conclu 
Nicole-Claude Mathieu (1991) ou Moujoud (2007) qui renchérit que céder peut vouloir dire 
avoir conscience de la domination, ma�L�V���O�¶�D�F�F�H�S�W�H�U�����S�U�R�Y�L�V�R�L�U�H�P�H�Q�W�����F�R�P�P�H���Y�R�L�H���G�H���V�R�U�W�L�H�� 

On peut tirer de ce chapitre que les femmes sont surexploitées dans le travail domestique et la 
prise en charge des enfants dans ce milieu où les hommes partagent très peu les charges 
domestiques et familiales. Le plaçage présenté par Bastien (1951) et Moral (1961) comme le 
mode de relation conjugale le plus répandu dans la paysannerie haïtienne, porte en elle cette 
�S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H���P�D�W�H�U�Q�L�W�p�� �H�Q�� �V�p�U�L�H�� �T�X�D�Q�G�� �R�Q�� �F�R�Q�V�L�G�q�U�H�� �O�¶�L�U�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �&�H�W�W�H��
irresponsabilité traduite ici dans la paternité au rabais est un effet de la division sexuelle du 
travail, de ce principe qui suresponsabilise les femmes dans le care et porte les hommes à se 
surinvestir dans un projet de réussite socio-économique. Et tout cela détermine la vie 
économique des femmes, que ce soit leur implication ou non dans le travail agricole ou leur 
travail en tant que servante à Port-au-Prince. Il existe par exemple un lien étroit entre la 
�P�R�Q�R�S�D�U�H�Q�W�D�O�L�W�p�� �H�W�� �O�D�� �P�D�V�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�L�� �G�H�V��femmes (Anglade, 1986 ; Del Castillo, 
�������������� �/�H�� �Y�p�F�X�� �G�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �L�O�O�X�V�W�U�H�� �G�R�Q�F�� �O�H�� �O�L�H�Q�� �p�W�U�R�L�W�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�� �H�Q�W�U�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
femmes dans le travail productif et leur confinement dans le travail reproductif, et on peut 
conclure les rapports sociaux de sexe déterminent aussi la position de classe des paysannes 
�K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���� �(�W�� �V�L�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�P�H�X�U�H�� �O�¶�H�Q�M�H�X�� �G�H ces rapports���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �© �O�¶�D�P�R�X�U » (les 
relations amoureuses, sentimentales, conjugales entre les hommes et les femmes) qui fait le 
travail, du mo�L�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �/�H�V�� �G�H�X�[�� �V�¶�X�Q�L�V�V�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �G�H�V��
femmes, et on verra comment cette misère les porte à migrer vers Port-au-Prince. 

1.3. Misère ou exode 
La division sexuelle du travail paysan qui marque le travail agricole et le travail domestique 
des femmes plonge celles-ci dans une grande désolation qui cause leur migration. Ici on 
�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�D�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �G�H�V�� �L�Q�W�H�U�O�R�Futrices pour ensuite 
�U�H�J�D�U�G�H�U���F�R�P�P�H�Q�W���F�H�O�D���O�H�V���S�R�X�V�V�H���j���G�p�I�L�Q�L�U���O�¶�H�[�R�G�H���F�R�P�P�H���V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�H���V�X�U�Y�L�H���� 

1.3.1. Misère et survie 
Si le milieu paysan de manière générale est marqué par un appauvrissement, il existe un 
appauvrissement spécifique des femmes. (Anglade, 1986 ; Gilbert, 2001 ; Moujoud, 2007). 
Une femme du Centre affirme : « �4�X�R�L���T�X�¶�L�O���H�Q���V�R�L�W�����O�H�V���I�H�P�P�H�V���V�R�X�I�I�U�H�Q�W���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���T�X�H���O�H�V��
�K�R�P�P�H�V�����>�«�@���-�H���Q�H���G�L�V���S�D�V���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���Q�H���V�R�X�I�I�U�H�Q�W���S�D�V�����0�D�L�V���W�R�X�W�H���O�D���G�R�X�O�H�X�U���F�
�H�V�W���S�R�X�U��
les femmes ». Ce groupe du Centre qui, le matin, avait beaucoup discuté de la place de la 
polyandrie/maternité en série dans le dénuement des femmes paysannes, commence la 
�U�H�Q�F�R�Q�W�U�H���G�H���O�¶�D�S�U�q�V-midi par ce refrain tant significatif : 
  « Fanm malere  ou se poto mitan lavi a (femme pauvre, tu es le centre de la vie) 

Lakay la se ou jaden an ti komès la se ou menm (le domestique, le jardin, le commerce reposent sur toi)  
Fanm malere san ou lit la pa ka reyisi (femme pauvre, sans toi la lutte ne peut réussir)  
Mwen wete chapo ba devan ou (Je salue ton courage) ». 

 

1.3.1.1. �	�ƒ�‹�„�Ž�‡���”�‡�•�†�‡�•�‡�•�–���†�‡���Ž�ï�ƒ�‰�”�‹�…�—�Ž�–�—�”�‡ 
�/�D�� �W�H�U�U�H�� �Q�¶�D�� �S�O�X�V�� �D�X�F�X�Q�� �U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���� �V�H�� �S�O�D�L�Q�W-on depuis des décennies en Haïti. Ces 
agricultrices vivent les conséquences de cette plaie du milieu paysan signalée dans la plupart 
�G�H�V�� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�V���� �(�O�O�H�V�� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �G�¶�r�W�U�H�� �j�� �O�D�� �P�H�U�F�L�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�L�H�� �H�W�� �G�X��
mauvais temps, ce que Bastien (1951)  puis Moral (1961) déploraient pourtant depuis fort 
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longtemps en Haïti. Ces travailleuses agricoles insistent beaucoup sur les investissements qui 
�S�D�U�W�H�Q�W���D�S�U�q�V���X�Q���R�X�U�D�J�D�Q�����O�H�V���U�p�F�R�O�W�H�V���S�H�U�G�X�H�V���j���F�D�X�V�H���G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�L�U�U�L�J�D�W�L�R�Q�����O�H���F�K�D�Q�J�H�P�H�Q�W��
de climat qui les rend encore plus démuni face aux « saisons », etc. Vyèj se lamente dès le 
début : « Parfois tu te casses la tête, tu dépense�V���E�H�D�X�F�R�X�S���G�¶�D�U�J�H�Q�W���S�R�X�U���S�O�D�Q�W�H�U���D�O�R�U�V���T�X�H���W�X��
�S�R�X�U�U�D�L�V�� �I�D�L�U�H�� �D�X�W�U�H�� �F�K�R�V�H�� �D�Y�H�F�� �F�H�W�� �D�U�J�H�Q�W���� �$�S�U�q�V���� �W�X�� �Q�H�� �U�p�F�R�O�W�H�V�� �U�L�H�Q���� �0�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �D�U�J�H�Q�W���� �W�X��
�O�¶�D�V���M�H�W�p�����Q�¶�H�V�W-ce pas ? ». Le discours de cette femme montre aussi que, de plus en plus, avoir 
beaucoup de terres �H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���Q�H���I�D�L�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���p�F�K�D�S�S�H�U���j���O�D���P�L�V�q�U�H�����/�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q��
�G�X�� �S�U�L�[�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �I�H�U�W�L�O�H�V�� �T�X�H�� �G�H�V�� �F�L�W�D�G�L�Q�V�� �V�¶�D�U�U�D�F�K�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�D�� �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V���� �O�H��
manque de bras causé notamment par la scolarisation des enfants, et par-dessus tout 
�O�¶�L�U�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�(�W�D�W�� �I�D�F�H�� �j�� �F�H�� �P�L�O�L�H�X���� �W�R�X�W�� �F�H�O�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �F�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�H�� �U�H�Q�G�H�P�H�Q�W��
�D�J�U�L�F�R�O�H���� �&�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �Q�R�X�V�� �S�R�U�W�H�� �j�� �U�D�S�S�H�O�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W�� �W�R�X�F�K�p�H�V�� �S�D�U�� �F�H�O�D���� �S�D�V��
�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���H�Q���W�D�Q�W���T�X�H���I�H�P�P�H�V���G�H���S�D�\�V�D�Q�V���P�D�L�V���D�X�V�V�L���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�U�L�F�H�V. Mais elles sont 
touchées de manière spécifique puisque ce sont surtout elles qui gèrent le manger dans les 
�I�D�P�L�O�O�H�V�����'�¶�D�E�R�U�G�����F�H���V�R�Q�W���H�O�O�H�V���T�X�L���U�p�F�R�O�W�H�Q�W�����G�R�Q�F���H�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���E�L�H�Q���p�Y�D�O�X�H�U�� �O�H���G�p�I�L�F�L�W�����3�X�L�V��
ce sont elles qui vont vendre. Ce sont aussi elles qui se battent �± parfois contre leur 
partenaire�± pour garder suffisamment de denrées pour le repas quotidien. Ce sont elles qui 
cuisinent, qui donnent à manger. Et quand les denrées manquent, ce sont elles qui partent 
acheter à crédit, soulignent-elles. En cela, même celles qui ne travaillent pas la terre parce 
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �G�X�� �S�D�U�H�Q�W�D�J�H���� �V�R�Q�W�� �V�X�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�{�O�H�� �G�H�� �© pourvoyeuses ». 
�&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�H�� �G�p�S�O�R�U�H�� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �T�X�L�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �P�D�U�L�� �T�X�L�� �S�R�X�U�W�D�Q�W�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�X�O�� �j��
�J�D�J�Q�H�U���G�H�� �O�¶�D�Ugent attend que ce soit elle qui apporte à manger à la famille dans les périodes 
�G�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�p���� �&�¶�H�V�W�� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �G�R�L�W�� �D�F�K�H�W�H�U�� �j�� �F�U�p�G�L�W�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �© qui ne 
travaillent pas » ne sont donc pas que caregiver. Elles sont aussi breadwinner.  
 
Malgré le manque de rendement, certaines femmes continuent à travailler la terre. Une 
participante du Sud déclare : « �$�X���O�L�H�X���G�¶�D�W�W�H�Q�G�U�H�������J�R�X�U�G�H�V���G�H���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q�����M�H���S�U�p�I�q�U�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U��
�D�X�� �F�K�D�P�S���� ���«���� �0�r�P�H�� �V�L�� �M�H�� �S�H�U�G�V�� �O�D�� �U�p�F�R�O�W�H���� �M�¶�D�X�U�D�L�� �T�X�D�Q�G�� �P�r�P�H�� �O�D�� �I�H�X�L�O�O�H�� �G�Hs plantes. Je 
préfère travailler la terre �ª�����0�D�L�V���F�R�P�P�H���O�¶�D���H�[�S�O�L�T�X�p���9�\�q�M���G�q�V���O�H���G�p�E�X�W�����W�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�U�W�H�Q�W����
�H�W�� �H�Q�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �/�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�� �+�D�w�W�L�� �H�V�W�� �S�H�X�� �P�p�F�D�Q�L�V�p�H���� �F�H�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �E�U�D�V����
ceux des femmes et de leurs enfants, qui faisaient fructifier les terres. Ces femmes déplorent 
que tous ces bras fuient vers Port-au-Prince. « Tu fais des enfants, tu ne les trouves pas pour 
�W�¶�D�L�G�H�U », regrette une femme. Cette « fuite de bras » concerne aussi le travail domestique 
�F�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�¶�D�� �Y�X�� �S�O�X�V�� �K�D�X�W�� La détérioration de la vie paysanne qui produit la migration 
massive des jeunes augmente ainsi la pénibilité de leur travail, à la fois dans les champs et à la 
maison.  

1.3.1.2. Élevage et commerce 
Les femmes racontent que les récoltes ne suffisent plus à la subsistance de la famille. Elles 
�S�U�p�F�L�V�H�Q�W���T�X�H���S�R�X�U���V�X�U�Y�L�Y�U�H�����L�O���I�D�X�W���D�Y�R�L�U���X�Q�H���D�X�W�U�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���j���F�{�W�p���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����
�2�U�����O�H�V���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�V���V�R�Q�W���P�L�Q�F�H�V�����(�O�O�H�V���S�D�U�O�H�Q�W���W�U�q�V���S�H�X���G�H���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H, même pas de cet élevage 
de volailles assuré traditionnellement par les femmes. Vyèj se plaint des épidémies de fièvre 
�T�X�L�� �O�D�� �G�p�F�R�X�U�D�J�H�Q�W�� �P�r�P�H�� �G�¶�p�O�H�Y�H�U�� �G�H�V�� �S�R�X�O�H�V���� �(�W�� �G�H�� ���������� �j�� ������������ �H�O�O�H�V�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �j��
�U�H�J�U�H�W�W�H�U�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �D�Y�R�L�U�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �F�R�P�P�H�� �D�Y�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �/�H��
commerce est une activité typiquement féminine dans la paysannerie haïtienne et cette 
activité, selon les analystes (Bastien, 1951 ; Anglade, 1986) est fondamentale dans la survie 
�G�X�� �P�p�Q�D�J�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �S�H�W�L�W�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �G�¶�D�S�S�R�L�Q�W���� �S�R�X�U�� �O�D�� �Y�H�Q�W�H�� �G�H�� �P�L�Q�X�V�F�Xles 
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portions de sucre, cacahuètes, cassave, allumettes, barres de savon, sucreries, beurre 
�G�¶�D�U�D�F�K�L�G�H���� �H�W�F���� �/�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �Y�H�Q�G�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p���� �F�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�H�� �V�L�J�Q�D�O�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �O�H�V��
regards scientifiques ou artistiques portés sur le milieu paysan. Dans la séance de 
�S�K�R�W�R�O�D�Q�J�D�J�H�����=�D�\�D���F�K�R�L�V�L�W���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�X�Q�H���I�H�P�P�H���S�R�U�W�D�Q�W���V�R�Q���F�R�P�P�H�U�F�H���V�X�U���V�D���W�r�W�H�����L�P�D�J�H���T�X�L��
�O�¶�D���I�D�L�W���S�H�Q�V�H�U���j���V�D���S�U�R�S�U�H���P�q�U�H���T�X�L���S�R�U�W�D�L�W���V�X�U���V�D���W�r�W�H���X�Q���S�D�Q�L�H�U���U�H�P�S�O�L���G�H���E�D�Q�D�Q�H�V�����(�O�O�H���H�V�W�L�P�H��
�T�X�H���F�¶�H�V�W���G�H���O�D���P�L�V�q�U�H�����9�D�Q�\�D���j���3�D�U�L�V���H�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V interviewées en groupe à Port-au-
Prince reviennent sur la misère des commerçantes paysannes dans les marchés à ciel ouvert ou 
�D�X�� �E�R�U�G���G�X���F�K�H�P�L�Q�����S�R�V�D�Q�W���O�H�X�U�V���G�H�Q�U�p�H�V���V�X�U�� �O�H���V�R�O�����H�W�F�����&�¶�H�V�W���G�H�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H���G�L�V�H�Q�W-elles, de la 
misère pour ces travailleuses, et aussi pour les consommateur-trice-�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�X�U�R�Q�W���D�L�Q�V�L�� �G�U�R�L�W��
�T�X�¶�j�� �G�H�V�� �S�U�R�G�X�L�W�V�� �P�D�O�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�V���� �0�D�O�J�U�p�� �O�H�V�� �P�D�X�Y�D�L�V�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �F�H��
�V�H�F�W�H�X�U�����O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���U�H�V�W�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���F�R�P�P�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���V�X�U�Y�L�H���j���F�{�W�p���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����,�O���Y�D�X�W��
�P�L�H�X�[�� �V�¶�D�G�R�Qner à ces deux activités en même temps, exposent ces femmes. Mais 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L���� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �D�E�D�Q�G�R�Q�Q�H�Q�W�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �I�D�L�U�H�� �G�X�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U��
�F�R�P�P�X�Q�H�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�j�� �I�R�U�F�H�� �G�H�� �Y�H�Q�G�U�H�� �j�� �F�U�p�G�L�W���H�O�O�H�V�� �I�R�Q�W�� �I�D�L�O�O�L�W�H���� �4�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�V�� �R�Q�W���G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W����
elles préfèrent, ne serait-�F�H���T�X�H���G�D�Q�V�� �O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q���W�U�q�V���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�����D�O�O�H�U�� �Y�H�Q�G�U�H���j��
Port-au-�3�U�L�Q�F�H���R�•���O�¶�D�Q�R�Q�\�P�D�W���O�H�V���S�U�R�W�q�J�H���G�H���O�D���Y�H�Q�W�H���j���F�U�p�G�L�W���� 

1.3.1.3. La faim 
�$�Y�H�F�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�� �H�Q�� �G�p�F�O�L�Q�� �H�W�� �O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �V�X�U�Y�L�Y�U�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �R�X�� �O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H, les 
�I�H�P�P�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �J�p�U�H�U�� �O�D�� �I�D�L�P�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�X�� �P�D�Q�J�H�U�� Le 
manger revient beaucoup dans les entretiens. On est dans cette fixation sur « �O�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X��
vivant » que Jean-François (2011) décrit si bien. On dit souvent que la faim est impossible en 
�P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���j���F�D�X�V�H���G�H���O�D���S�U�R�[�L�P�L�W�p���D�Y�H�F���O�H�V���M�D�U�G�L�Q�V�����O�H�V���I�H�X�L�O�O�H�V���H�W���I�U�X�L�W�V�����0�D�L�V���M�¶�p�W�D�L�V���V�X�U�S�U�L�V�H��
�G�¶�H�Q�W�H�Q�G�U�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�U�O�H�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �I�D�L�P���� �9�\�q�M�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �S�D�U�I�R�L�V�� �H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �U�L�H�Q�� �j��
mettre sur le feu, ce qui me restait jusque-là impensable même en considérant la dégradation 
des conditions de vie de la population paysanne. Zaya se plaint aussi de la monotonie des 
repas, du maïs moulu qui revient quotidiennement sur la table. La vie est chère dit cette 
�I�H�P�P�H�� �T�X�L�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �G�R�L�W���D�F�K�H�W�H�U�� �S�D�V�� �P�D�O�� �G�H�� �Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H�� �D�X�� �P�D�U�F�K�p���� �O�H�� �S�R�W�D�J�H�U�� �Q�¶�p�W�D�Q�W��
pas suffisant pour nourrir la famille. Ces femmes sont suresponsabilisées dans la lutte contre 
�O�D���I�D�L�P�����H�W���F�¶�H�V�W���O�H�X�U���F�R�U�S�V���T�X�L���S�D�L�H���H�Q���S�p�U�L�R�G�H���G�H���G�L�V�H�W�W�H���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���G�R�Q�Qer à 
manger à leur compagnon, puis à leurs enfants, avant de penser à elles61. Elles sont ainsi 
particulièrement touchées par la malnutrition (EMMUS-V, 2012)62 �T�X�L�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �j��
�O�¶�p�S�X�L�V�H�P�H�Q�W���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���H�W���D�X���V�W�U�H�V�V���G�H���O�D���V�X�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���U�H�Q�G�U�H���P�D�Oades. 

1.3.1.4. La maladie  
Ces femmes, celles du Sud en particulier, se plaignent beaucoup de maladies. En 2009, elles 
�S�D�U�O�D�L�H�Q�W���G�¶�p�S�L�G�p�P�L�H���G�H�� �I�L�q�Y�U�H�� �H�W���G�H���G�R�X�O�H�X�U�V�����D�L�Q�V�L���T�X�H���G�H���F�R�Q�Y�D�O�H�V�F�H�Q�F�H���G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���R�X���G�H�V��
maris. Cela crée un manque de bras et augmente leur épuisement au travail. Elles critiquent 
�O�R�Q�J�X�H�P�H�Q�W���O�H���P�D�Q�T�X�H���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�H���V�D�Q�W�p���H�W���D�F�F�X�O�H�Q�W���O�¶�e�W�D�W���T�X�L���Q�H���V�H���S�U�p�R�F�F�X�S�H���S�D�V���G�X���E�L�H�Q-
être de ses citoyenNEs, qui ne leur garantit pas les droits économiques et sociaux, ces droits-
créances qui protègent �F�R�Q�W�U�H���O�H�V���U�L�V�T�X�H�V�����/�D���P�D�O�D�G�L�H���O�H�V���H�P�S�r�F�K�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���F�R�P�P�H���F�¶�H�V�W���O�H��
cas pour Vyèj qui est restée plusieurs mois sans travail agricole. Elle se plaint en disant : 
                                                             
61 Elles souffrent de faim chronique. Plus de quatre femmes sur cinq (46 %) sont anémiées, et elles sont 
�Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V�� �j�� �V�R�X�I�I�U�L�U�� �G�¶�X�Q�H�� �© déficience énergétique » (EMMUS-�,�9���� �������������� �� �&�H�O�D�� �V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U���O�H�� �I�D�L�W��
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �O�D�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �S�D�U�W�� �D�X�[�� �K�R�P�P�H�V���� �&�H�W�W�H�� �Uépartition des biftecks est soulignée aussi par Molinier 
(2003), et Gianini Belotti (2009) rappelle que dès la plus tendre enfance on nourrit plus les garçons que les filles. 
62 Selon cette enquête, la proportion de femmes atteintes de malnutrition a varié de 12 % en 2000 à 16 % en 
2005-�����������S�R�X�U���G�L�P�L�Q�X�H�U���S�D�U���O�D���V�X�L�W�H���H�W���V�¶�p�W�D�E�O�L�U���j�������������H�Q������������ 
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« �&�H�W�W�H�� �D�Q�Q�p�H�� �Q�¶�D�Q�Q�R�Q�F�H�� �U�L�H�Q�� �G�H�� �E�R�Q�� �S�R�X�U�� �P�R�L ». 
�&�R�P�P�H�� �=�D�\�D���� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �K�\�S�H�U�W�H�Q�G�X�H�� �H�W�� �Q�¶�D�� �Sas les 
moyens de se procurer les médicaments. Elle est 
obligée de laisser certaines activités économiques 
comme faire de la cassave (galette de farine de 
�P�D�Q�L�R�F���� �T�X�L�� �O�X�L�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H�� �G�p�S�H�Q�V�H�U�� �W�U�R�S�� �G�¶�p�Q�H�U�J�L�H����
�2�U�����H�O�O�H���G�L�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���O�H���F�R�P�P�H�U�F�H���G�H�� �O�D���F�D�V�V�D�Y�H����assez 
répandue dans sa commune, qui serait à sa portée vu 
ses moyens. De même, elle souffre de douleur au 
�S�R�L�J�Q�H�W�����F�H���T�X�L�� �O�¶�H�P�S�r�F�K�H���G�H�� �I�D�L�U�H�� �O�D�� �O�H�V�V�L�Y�H���� �F�H���T�X�L�� �O�D��
fait regretter de devoir abandonner tout espoir de 
retravailler comme servante. Et quand aprè�V���O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��
je lui fais mes au revoir, elle déclare: « �$�� �O�¶�D�Q�Q�p�H��
prochaine, si je ne meurs pas ! ».   

1.3.1.5. La mortalité  
La mortalité touche fortement ce milieu. En discutant de la maternité, les femmes font 
référence, quoique brièvement, à la mortalité maternelle. La mortalité infantile est encore 
assez présente dans ce milieu (EMMUS-V, 2012)63, y compris les avortements non-désirés, ce 
que racontent ces femmes dans les exercices sur la généalogie. Il y a aussi plusieurs cas de 
mortalité des maris, et ces femmes soulignent la grande misère des veuves obligées de 
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �S�O�X�V�� �S�p�Q�L�E�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�D�Y�D�Q�W���� �9�\�q�M�� �L�Q�V�L�V�W�H�� �J�U�D�Q�G�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�D�� �P�R�U�W�D�O�L�W�p���� �(�O�O�H�� �D�� �I�D�L�W��
intervenir ce sujet dès le début de la première rencontre en 2009. Elle exposait alors son 
désespoir et sa misère après la mort de son deuxième fils assassiné à Port-au-Prince. Cet 
�p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���U�H�Y�L�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�H�� �G�L�V�F�R�X�U�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �I�H�P�P�H�� �T�X�L�� �F�U�R�L�W���T�X�H�� �F�H�� �I�L�O�V�� �O�¶�D�X�U�D�L�W�� �I�D�L�W��
sortir de la misère. Elle critique ainsi la misère des paysans qui porte les enfants à migrer vers 
Port-au-Prince où ils se font assassiner. « En cherchant la vie, je perds la vie », commente-
elle souvent à propos de la migration vers Port-au-Prince, ce qui fait penser à ce texte de 
�O�¶�8�1�,�&�(�)����Germaine, chercher la vie64, qui expose la con�G�L�W�L�R�Q���G�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���U�X�U�D�O��
galérant à Port-au-Prince. Mais là encore, elle va pointer du doigt la paternité au rabais dans la 
migration �± et donc la mort �± des jeunes. En prenant en exemple le cas de son fils, elle 
explique : « Pourquoi il est mort �"�� �7�X�� �Y�R�L�V���� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �I�R�Q�W�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�¶�H�Q��
occupent pas, ce sont des voleurs ���� ���«���� �6�L�� �V�R�Q�� �S�q�U�H�� �V�¶�H�Q�� �R�F�F�X�S�D�L�W���� �L�O�� �Q�H�� �V�H�U�D�L�W�� �S�D�V�� �R�E�O�L�J�p��
�G�¶�D�O�O�H�U���j���3�R�U�W-au-Prince ». Ce père irresponsable était son deuxième mari. Lui aussi est mort. 
Heureusement, clame cette femme : « �,�O���Q�¶�D���S�D�V���S�U�L�V���V�R�L�Q���G�H���V�R�Q���I�L�O�V�����,�O���H�V�W���P�R�U�W���O�X�L���D�X�V�V�L�����O�X�L��
qui a fait mourir mon fils à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �P�R�Q�� �I�L�O�V�� �T�X�L�� �D�� �P�L�J�U�p�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �Y�R�X�O�D�L�W�� �S�D�V��
�V�¶�H�Q���R�F�F�X�S�H�U�����,�O���H�V�W���P�R�U�W���O�X�L���D�X�V�V�L ! ».  

Mais la mortalité ne touche pas que les « méchants ». Elle est partout dans ce milieu délaissé 
�S�D�U�� �O�¶�(�W�D�W����Et cette population abandonnée, dans sa lutte pour sa survie, se voit construire sa 
propre mort, par le déboisement par exemple.  

                                                             
63 La mortalité infantilo-juvénile, ainsi que la mortalité maternelle, sont particulièrement élevés en Haïti. Les 
femmes de 15-������ �D�Q�V�� �D�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�T�X�r�W�H�� �(�0�0�8�6-V (2012) ont donné naissance, en moyenne, à 1,9 
�H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�D�U�P�L�� �O�H�V�T�X�H�O�V�� �������� �V�R�Q�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �H�Q�� �Y�L�H���� �F�H�� �T�X�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �T�X�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� ������ ���� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �V�R�Q�W�� �G�p�F�p�G�p�V����
�$�Q�J�O�D�G�H�� �������������� �H�W�� �*�L�O�E�H�U�W�� �������������� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�� �P�R�U�W�D�O�L�W�p�� �L�Q�I�D�Q�W�L�O�H�� �T�X�L�� �D�X�J�P�H�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Fouches 
populaires urbaines où les femmes pauvres se surinvestissent au travail. (EMMUS-V, 2012). 
64 UNICEF (1993). Germaine ou chercher la vie. Port-au-Prince: Imprimeur II. 

Lors de la restitution en 2012, �M�¶�D�L�� �G�€��
accompagner une participante au 
dispensaire puisque sur le chemin elle 
a eu un accident de moto-taxi. Au 
retour, cette même femme blessée a pris 
la moto avec deux autres participantes 
et le chauffeur. Quatre sur une moto, 
�F�¶�H�V�W�� �G�H�� �O�D�� �I�R�O�L�H���� �D�L-je pensé ���� �&�¶�H�V�W��
�V�X�U�W�R�X�W�� �G�H�� �O�¶�X�U�J�H�Q�F�H���� �$�� �W�U�R�L�V���� �H�O�O�H�V��
paient beaucoup moins et économisent 
alors la moitié des frais de transport 
que je leur ai offert. 
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1.3.1.6. ���ï�—�”�‰�‡�•�…�‡ 
Vyèj se lamente : « �6�L���M�¶�D�Y�D�L�V���T�X�H�O�T�X�H�V���D�U�E�U�H�V�����M�H���I�H�U�D�L�V���G�X���F�K�D�U�E�R�Q �ª�����(�O�O�H���H�[�S�O�L�T�X�H���T�X�H���F�¶�H�V�W��
à cause des circonstances économiques que les paysanNEs coupent les arbres. « Tu ne peux 
�S�D�V�� �Q�H�� �S�D�V�� �F�R�X�S�H�U�� �O�¶�D�U�E�U�H���� �F�R�P�P�H�Q�W�H���X�Q�H�� �I�H�P�P�H���G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �G�X�� �6�X�G���� �&�¶�H�V�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�U�E�U�H��
que tu as �ª���� �(�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�O�R�U�V�� �F�H�� �J�U�D�Q�G�� �S�D�U�D�G�R�[�H�� �T�X�L�� �F�R�Q�V�L�V�W�H�� �j�� �F�R�X�S�H�U�� �O�H�� �S�H�X�� �G�¶�D�U�E�U�H�V�� �Tui 
�U�H�V�W�H�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�H�Y�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�W�p�J�H�U���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�p�S�O�R�U�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�� �I�D�L�W�� �T�X�H���� �D�Y�H�F��
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �D�U�E�U�H�V���� �P�r�P�H�� �O�H�X�U�� �S�R�W�D�J�H�U�� �Q�H�� �U�p�V�L�V�W�H�� �S�O�X�V�� �j�� �O�D�� �S�O�X�L�H�� �H�W�� �D�X�[�� �Y�H�Q�W�V���� �/�H�� �J�U�D�Q�G��
�S�D�U�D�G�R�[�H���F�¶�H�V�W���T�X�H�����H�Q�� �F�K�H�U�F�K�D�Q�W���O�D�� �Y�L�H�����F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���V�¶�D�W�W�H�O�O�H�Q�W���D�X�� �M�R�X�U�� �Oe jour à détruire leur 
�Y�L�H���� �/�¶�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W�� �O�H�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q���� �H�W�� �O�¶�X�U�J�H�Q�F�H�� �O�H�V�� �S�R�U�W�H�� �V�\�V�W�p�P�D�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �j�� �D�J�L�U�� �j��
�O�¶�H�Q�F�R�Q�W�U�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �L�Q�W�p�U�r�W���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �V�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �O�D�� �S�R�O�\�D�Q�G�U�L�H�� �H�Q�� �V�p�U�L�H���� �W�H�O�O�H��
�T�X�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �O�¶�R�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W�p�H�����(�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���G�H��toute urgence donner à manger à un enfant 
�R�X���O�X�L���G�R�Q�Q�H�U���G�H�V���V�R�L�Q�V���G�H���V�D�Q�W�p�����H�W���P�r�P�H���V�L���O�¶�D�L�G�H���G�¶�X�Q���K�R�P�P�H���G�p�E�R�X�F�K�H�U�D���V�X�U���X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H��
�J�U�R�V�V�H�V�V�H���� �H�O�O�H�V�� �F�q�G�H�Q�W���� �9�H�Q�W�U�H�� �D�I�I�D�P�p�� �Q�¶�D�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �W�r�W�H���� �S�R�X�U�U�D�L�W-�R�Q�� �G�L�U�H���� �/�¶�X�U�J�H�Q�F�H�� �G�H�Y�L�H�Q�W��
comme une « culture », plus encore que la débrouillardise. Et elle explique en Haïti la folie 
�F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H�� �T�X�¶�R�Q�� �S�H�X�W�� �Y�R�L�U�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �E�L�G�R�Q�Y�L�O�O�H�V���� �O�H�V�� �O�R�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�H�Q�W�H�V��
dangereuses, les maisons en béton qui pullulent dans les lits des rivières asséchées. Tout cela 
fait penser à un « suicide collectif », entrepris par des personnes pleinement conscientes du 
danger mais qui disent �± et avec raison �± �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �F�K�R�L�[���� �/�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���� �H�Q��
Haïti et en France, parlent des madan Sara, ces femmes qui font le commerce inter-urbain et 
passent beaucoup de temps entassées avec leurs produits dans des transports de fortune au 
�S�p�U�L�O�� �G�H�� �O�H�X�U�� �Y�L�H���� �1�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�¶�(�W�D�W�� �Q�H�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �U�R�X�W�H�V�� �T�X�L�� �G�p�V�H�Q�F�O�D�Y�H�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�V��
communes, mais il ne contrôle pas ces types de transp�R�U�W���� �,�O�� �Q�H�� �I�D�F�L�O�L�W�H�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �D�X��
logement pour les pauvres, et/donc il ne fait rien pour interdire ces constructions dangereuses 
qui font que, chaque cyclone voire un séisme, coûte la vie à un nombre important de 
personnes. Et à chaque fois, quand on compte les morts, la population invisibilisée est encore 
cette population paysanne qui compte des disparues après chaque grande pluie en province ou 
chaque catastrophe qui touche les zones urbaines.  

1.3.1.7. Les micro -crédits  
�/�¶�(�W�D�W���S�U�R�S�R�V�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W���S�H�X���G�H�� �G�p�E�R�X�F�K�p�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �D�X�[�� �S�D�\�V�D�Q�1�(�V���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�H�Q��
�S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�����G�L�V�H�Q�W���T�X�¶�L�O���S�R�X�U�U�D�L�W���D�X�� �P�R�L�Q�V�� �O�H�X�U���S�U�R�S�R�V�H�U���G�H�V��crédits plus convenables que ceux 
offerts par les banques. Ces femmes qui avant faisaient des tontines (sòl ou sabotay) ou au 
pire prenaient un ponya ���S�U�r�W���j���X�V�X�U�H�����F�K�H�]���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�\�V�D�Q�1�(�V���D�L�V�p�(�V�����R�Q�W���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���D�F�F�q�V��
à des microcrédits (Gilbert, 2001). Ces crédits sont offerts par leurs organisations, ou des 
�E�D�Q�T�X�H�V���� �R�X�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�D�L�V�V�H�V���� �=�D�\�D�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�p�� �G�¶�X�Q�� �F�U�p�G�L�W�� �G�H�� �V�R�Q�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q pour la 
�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�D�� �P�D�L�V�R�Q���� �0�D�L�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �+�H�G�Z�L�J�H Peemans-Poullet (2000) sur cet 
endettement des femmes en analysant le cas du Bengladesh, les paysannes haïtiennes se disent 
ruinées par ces crédits. Pourtant, elles expriment en avoir besoin, notamment pour la scolarité 
�G�H�� �O�H�X�U�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �,�O�� �H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �F�R�Q�V�R�P�P�H�Q�W���S�O�X�V�� �T�X�¶�D�Y�D�Q�W���� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���S�O�X�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V��
�S�H�W�L�W�V�� �F�R�P�P�H�U�F�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �j�� �F�R�X�Y�U�L�U�� �G�H�V�� �I�U�D�L�V�� �G�H�� �P�D�O�D�G�L�H�� �R�X�� �G�H�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p���� �H�W��
�I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���Q�¶�D�U�U�L�Y�H�Q�W���S�D�V���j���U�H�P�E�R�X�U�V�H�U���O�H�X�U���G�Htte. La famille doit alors vendre du bétail ou le 
�S�H�X���G�H���O�R�S�L�Q�V���T�X�L���U�H�V�W�H���T�X�D�Q�G���H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�p�S�R�V�V�p�G�p�H���S�R�X�U���p�S�R�Q�J�H�U���O�H�V���G�H�W�W�H�V�����:�L�O�W�D disait en 
2008 : « �6�L���W�X���Q�¶�D�U�U�L�Y�H�V���S�D�V���j���S�D�\�H�U�����R�Q���W�H���P�H�W���H�Q���S�U�L�V�R�Q�����R�X���L�O�V���W�H���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���W�R�X�W���F�H���T�X�H���W�X���D�V����
Or moi, je n�¶�D�L���U�L�H�Q�����$�K �����-�H���Q�¶�D�L���U�L�H�Q ! ». Au pire des cas, elles doivent fuir leur communauté 
et aller se cacher à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �&�H�� �S�H�W�L�W�� �F�U�p�G�L�W�� �T�X�L�� �U�p�S�R�Q�G�� �j�� �O�¶�X�U�J�H�Q�F�H�� �U�X�L�Q�H�� �D�X�V�V�L����
�F�R�Q�I�L�U�P�H�Q�W���F�H�V���I�H�P�P�H�V���T�X�L���F�R�Q�F�O�X�H�Q�W���T�X�¶�L�O���Y�D�X�W���P�L�H�X�[���O�H�V���p�Y�L�W�H�U�����(�O�O�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�Q�W���Tue ce soit 
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�O�¶�(�W�D�W���T�X�L���J�q�U�H���F�H�V���F�U�p�G�L�W�V�����0�D�L�V���F�R�P�P�H���O�H���U�D�S�S�H�O�O�H�Q�W���0�D�G�X�Q�D�J�X�����������������R�X���)�D�O�T�X�H�W�������������������F�H��
serait absurde que les Etats endettent les femmes pour leur permettre de mieux payer ces 
�V�H�U�Y�L�F�H�V���T�X�¶�L�O�V���G�H�Y�U�D�L�H�Q�W���R�I�I�U�L�U���J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W�� 

1.3.1.8. Ces gestionnaires  
Pour faire face à la misère et survivre, les femmes paysannes doivent se comporter en 
véritables gestionnaires. Comme le précise les femmes du Centre, ce sont surtout elles qui 
�V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �J�H�V�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V���� �0�r�P�H�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �Q�H gagnent rien sont portées à 
�J�p�U�H�U�����'�¶�D�X�W�U�H�V���J�q�U�H�Q�W���j���O�D���I�R�L�V���O�H�X�U���D�U�J�H�Q�W���P�D�L�V���D�X�V�V�L���F�H�O�X�L���G�H���O�H�X�U���F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�����/�H���I�D�L�W���H�V�W���T�X�H��
ce sont elles qui gèrent toutes les dépenses, qui économisent, qui réinvestissent en faisant de 
�O�¶�p�O�H�Y�D�J�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �(�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V�� �H�O�O�H�V�� �V�¶�D�W�W�H�Q�G�H�Q�W���j�� �F�H�� �T�X�H�� �O�H�X�U�� �F�R�P�S�D�J�Q�R�Q�� �O�H�X�U�� �G�R�Q�Q�H�� �G�H��
�O�¶�D�U�J�H�Q�W���� �P�r�P�H�� �S�R�X�U�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L���� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �V�H�� �G�p�E�U�R�X�L�O�O�H�Q�W�� �S�R�X�U��
�J�D�J�Q�H�U�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W���� �3�R�X�U�� �H�O�O�H�V���� �O�H�� �P�L�H�X�[�� �V�H�U�D�L�W�� �T�X�H�� �F�H�� �V�R�L�W�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �J�q�U�H�Q�W��
�O�¶�D�U�J�H�Q�W���G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�H�� �U�p�Y�q�O�H�Q�W���G�H�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�V�� �J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V���� �5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�V��
�K�R�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�V���J�D�J�Q�H�Q�W���S�O�X�V���T�X�H���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����,�O�V���R�Q�W���S�O�X�V���D�F�F�q�V���D�X�[���D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�H�V���G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p��
comme le travail dans les organisations, eux qui sont en moyenne plus instruits que leur 
�I�H�P�P�H�����(�Q���H�I�I�H�W�����S�D�U�P�L�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�X�� �P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���������������Q�¶�R�Q�W���D�X�F�X�Q�H�� �L�Q�V�W�U�X�F�W�Lon contre 14 
% en milieu urbain; chez les hommes, ces proportions sont respectivement de 26 % et de 8 %. 
(EMMUS-V, 2012). Plusieurs travaux (monter dans un arbre, couper du bois, faire du 
charbon), par la division sexuelle du travail, sont réservés aux hommes, ce qui leur constitue 
�X�Q���V�X�U�S�O�X�V���G�H���U�H�Y�H�Q�X���D�X�T�X�H�O���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���D�F�F�q�V���O�H�V���I�H�P�P�H�V�����,�O�V���S�H�X�Y�H�Q�W���D�X�V�V�L�����G�H���W�H�P�S�V���H�Q���W�H�P�S�V����
faire un 6 pour 6, ce travail de 6 heures du matin à 6 �K�H�X�U�H�V�� �G�X�� �V�R�L�U�� �T�X�¶�R�Q�� �Q�¶�R�I�I�U�H�� �S�D�V�� �D�X�[��
�I�H�P�P�H�V�� �T�X�L���� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���� �V�H�U�D�L�H�Q�W�� �L�Q�F�D�S�D�E�O�H�V�� �G�H�� �V�¶�\�� �P�H�W�W�U�H�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�V�� �S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �G�H��
conciliation. Et quand on y ajoute les inégalités de salaire pour le travail dans les champs, les 
femmes ont vraiment moins de revenus que les hommes, même si elles ne travaillent pas 
moins comme elles le précisent. Mais les interviewées préfèrent quand ce sont elles qui gèrent 
le revenu du ménage puisque, selon elles les hommes gaspillent. Ils se gardent leur argent de 
�S�R�F�K�H���T�X�¶�L�O�V���J�D�V�S�L�Olent, disent-�H�O�O�H�V�����D�X�� �M�H�X���D�Y�H�F���G�H�V���D�P�L�V�����G�D�Q�V�� �O�¶�D�O�F�R�R�O���H�W���O�H���W�D�E�D�F�����R�X���T�X�¶�L�O�V��
�G�R�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�H�P�P�H�V���� �© �,�O�V�� �J�D�V�S�L�O�O�H�Q�W�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �G�H�V�� �U�p�F�R�O�W�H�V », déplorent-elles. On peut 
alors parler de comportement irresponsable. Mais en plus, il faut ajouter leur manque de 
débrouillardise que ces interviewées leur reproche. Ils sont incapables de gérer la 
quotidienneté, de faire bouillir la marmite. Les enfants souffrent trop, disent certaines, quand 
ce sont les hommes qui gèrent. Pour tout cela, il faut que ce soit les femmes qui gèrent la 
�W�R�W�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �J�D�L�Q�V���� �2�U���� �U�D�U�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �R�•�� �F�H�� �V�R�L�W�� �O�H�� �F�D�V���� �6�H�O�R�Q�� �O�¶�(�0�0�8�6-V (2012), 
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� ������ ���� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �X�Q�L�R�Q�� �R�Q�W�� �G�p�F�O�D�U�p�� �G�p�F�L�G�H�U�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X��
revenu de leur conjoint. Dans 51 % des cas, la décis�L�R�Q�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W��
�J�D�J�Q�p���S�D�U�� �O�¶�K�R�P�P�H���H�V�W���S�U�L�V�H���G�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �F�R�Q�M�R�L�Q�W�H���H�W�����G�D�Q�V�������������G�H�V���F�D�V�����F�¶�H�V�W���O�¶�K�R�P�P�H�� �O�X�L-
même qui décide principalement. Aucune des interviewées ne déclare gérer le revenu de son 
mari. Il y a même des cas où les hommes veulent gérer non seulement les revenus provenant 
�G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� ���O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H������ �Y�R�L�U�H�� �G�H�V�� �U�D�U�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
gagnent de leur propre activité (leur commerce par exemple). Les femmes, Vyèj par exemple, 
parlent beaucoup �G�¶�K�R�P�P�H�V�� �T�X�L�� �O�p�V�L�Q�H�Q�W���� �T�X�L�� �O�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�X�U�� �I�H�P�P�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �E�H�V�R�L�Q���� �'�D�Q�V�� �O�H��
sociodrame du Centre, le mari furieux qui ne trouve pas à manger, pour spécifier à sa femme 
�T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �O�X�L�� �G�R�L�W�� �U�L�H�Q���� �O�X�L�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �D�Y�H�F�� �D�U�U�R�J�D�Q�F�H : « Est-ce-moi ton père ? ». Ces femmes 
s�¶�L�Q�G�L�J�Q�H�Q�W�� �I�D�F�H�� �j�� �F�H�� �S�U�R�S�R�V�� �T�X�L���� �V�H�O�R�Q�� �H�O�O�H�V���� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �U�p�S�D�Q�G�X���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�H�O�O�H�V��
�U�H�I�X�V�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���G�H�V���© femmes-cochons » qui, comme le disait cette femme dans sa présentation 
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�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H���� �D�W�W�H�Q�G�H�Q�W�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �O�H�X�U�� �W�H�Q�G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q���� �8�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �G�X��groupe narre : 
« Dans les familles où les femmes sont mieux traitées, tu peux voir que les femmes ont des 
�G�U�R�L�W�V�����H�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���J�p�U�H�U���O�H�V���G�H�Q�U�p�H�V���U�p�F�R�O�W�p�H�V�����H�O�O�H�V���S�H�X�Y�H�Q�W���G�p�F�L�G�H�U���G�H���F�H���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���I�D�L�U�H���R�X��
�S�D�V�����0�D�L�V���G�D�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H�V���H�Q�G�U�R�L�W�V�����O�H�V���K�R�P�P�H�V���R�Q�W���O�D clé du dépôt, la clé de la petite pièce en 
main. Ce sont eux qui décident de donner ou non aux femmes ». Même les petites graines sont 
alors comptées. Vyèj, dans le Sud, a vécu ça de la part de quelques compagnons qui pourtant 
lui avaient fait des enfants. Son troisième compagnon qui lui a fait trois enfants, était dur avec 
elle. Un jour, il a compté 8 marmites65 de maïs et lui a dit : « Viens, prends ça et va me le 
vendre ! �ª���� �9�\�q�M�� �V�¶�L�Q�G�L�J�Q�H : « �,�O�� �Y�L�H�Q�W�� �P�H�V�X�U�H�U�� �G�H�V�� �G�H�Q�U�p�H�V�� �H�W�� �P�¶�R�U�G�R�Q�Q�H�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �O�H�� �Y�H�Q�G�U�H��
m�D�U�F�K�p�����d�D���F�¶�H�V�W���X�Q���P�D�Q�T�X�H���G�H���U�H�V�S�H�F�W �����d�D���F�¶�H�V�W���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H���T�X�¶�L�O���D�X�U�D�L�W���G�€���U�p�V�H�U�Y�H�U���D�X�[��
gens qui lésinent comme lui �ª���� �(�O�O�H�� �D�� �U�H�I�X�V�p���� �O�X�L�� �D�� �G�H�P�D�Q�G�p�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �O�H�� �Y�H�Q�G�U�H�� �O�X�L-même. Elle 
justifie sa réaction en ces mots :  

« �&�¶�H�V�W���P�R�L���T�X�L���D�L���S�U�R�G�X�L�W���O�H���P�D�w�V����Et tu veux que je te laisse me contrôler dans son utilisation ? En plus 
�W�X���P�¶�R�U�G�R�Q�Q�H�V���G�¶�D�O�O�H�U���O�H���Y�H�Q�G�U�H pour toi? 
-Myrlie �����&�¶�H�V�W���W�R�L���T�X�L���O�¶�D�V���S�U�R�G�X�L�W ? 
-Oui ! Tu creuses la terre et moi je sème les graines �������«�����(�W���D�S�U�q�V���W�X���O�H���P�H�V�X�U�H�V�����W�X���P�¶�R�U�G�R�Q�Q�H�V���G�¶�D�O�Oer 
�O�H���Y�H�Q�G�U�H���H�W���G�H���W�H���U�D�P�H�Q�H�U���O�¶�D�U�J�H�Q�W ? Je suis donc ta domestique! Quel manque de respect! ».  

 

�(�O�O�H�� �Y�H�X�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�R�Q�� �Y�D�O�R�U�L�V�H���V�R�Q���D�S�S�R�U�W���G�D�Q�V�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���G�H�Q�U�p�H�V�����S�X�L�V���H�O�O�H���D�M�R�X�W�H���T�X�H��
�F�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W���H�O�O�H���± ou les femmes en général �± qui travaille à les récolter. Cette 
non-�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�R�U�W�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �H�W�� �V�¶�D�P�S�O�L�I�L�H�� �D�X�V�V�L�� �D�Y�H�F�� �O�H��
�I�D�L�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �F�H�W�� �D�S�S�R�U�W�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V�� �r�W�U�H�� �p�Y�D�O�X�p�� �P�R�Q�p�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H��
partie du travail des femmes étant grat�X�L�W�H���� �/�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �S�H�Q�V�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�Q�W�� �O�H�V�� �V�H�X�O�V��
à « donner �ª�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�L�O�V���D�U�U�L�Y�H�Q�W�����D�S�U�q�V���X�Q�H���U�X�S�W�X�U�H�����j���P�H�W�W�U�H���j���O�D���S�R�U�W�H���X�Q�H���I�H�P�P�H���T�X�L����
selon les interviewées, a participé à la construction de la maison familiale. Ils donnent de 
�O�¶�D�U�J�H�Q�W���R�X���Ges denrées à leur compagne comme on fait de la charité, ce qui indigne Vyèj. Une 
�I�H�P�P�H���D���G�€���Y�R�O�H�U���G�X���P�D�w�V���G�X���G�p�S�{�W���G�H���V�R�Q���P�D�U�L���S�R�X�U���O�H���Y�H�Q�G�U�H���H�W���D�F�K�H�W�H�U���O�¶�X�Q�L�I�R�U�P�H���V�F�R�O�D�L�U�H��
�G�H���O�H�X�U���H�Q�I�D�Q�W�����'�H���P�r�P�H�����9�\�q�M���p�W�D�L�W���R�E�O�L�J�p�H���G�H���Y�R�O�H�U���O�H���F�D�I�p���G�H���V�R�Q���S�q�U�H���T�X�¶�H�O�O�H���Y�Hndait pour 
�O�H�X�U�� �D�F�K�H�W�H�U�� �j�� �P�D�Q�J�H�U���� �/�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �P�D�U�L�V�� �H�W�� �S�q�U�H�V���� �O�p�V�L�Q�H�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �V�R�X�V-estiment les 
�E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H���� �,�O�V�� �O�p�V�L�Q�H�Q�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �M�D�P�D�L�V�� �D�S�S�U�L�V�� �j�� �J�p�U�H�U�� �O�H�� �T�X�R�W�L�G�L�H�Q���� �(�W��
quand ce sont eux qui gèrent, ils lésinent encore. Tout devient un cercle vicieux. Et bien 
entendu, ils reprochent aux femmes de gaspiller. Une femme du Centre raconte : « Les 
�T�X�H�O�T�X�H�V���J�U�D�L�Q�H�V���T�X�¶�L�O�V���G�R�Q�Q�H�Q�W���S�R�X�U���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����L�O�V���G�L�V�H�Q�W���T�X�H���F�H�O�D���G�R�L�W���U�H�V�W�H�U���M�X�V�T�X�¶�D�X���P�R�L�V��
�G�¶�D�Y�U�L�O�����(�W���T�X�D�Q�G���F�¶�H�V�W���I�L�Q�L�����L�O�V���G�L�V�H�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�D�U�F�H���T�X�H���W�X���Q�H���V�D�L�V���S�D�V���J�p�U�H�U ».  

Dans le groupe du Centre, on a largement discuté de cette image de femmes qui gaspillent, les 
fanm gaspiya. Une femme a commencé à critiquer les femmes dépensières qui méritent que 
�O�H�V���K�R�P�P�H�V�� �O�p�V�L�Q�H�Q�W�����-�¶�D�L��mené la discussion en leur posant quelques questions : que font les 
�I�H�P�P�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W ?66 ; quelle part du revenu les femmes consacrent-elles à leurs besoins 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�V�"���3�D�U�I�R�L�V���� �O�H�V�� �P�D�U�L�V���T�X�L���G�R�Q�Q�H�Q�W���G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W���D�X�[�� �I�H�P�P�H�V���S�R�X�U���D�O�O�H�U���D�X�� �P�D�U�F�K�p�� �O�H�X�U��
reprochent de tout dépenser. « Lajan pa janm ase pou fanm �ª�����O�¶�D�U�J�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���M�D�P�D�L�V�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W��
pour les femmes), disent-ils. Ils sous-évaluent le prix du kérosène et des allumettes, eux qui ne 
vont jamais les acheter au marché. Dans le milieu paysan et en Haïti en général, les courses 

                                                             
65  Une marmite vaut environ 3.10 kg de maïs. 
66 Gilbert (2001) expose que 70% du revenu des femmes est consacré à la famille contre 40% de celui des 
hommes. 
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restent un travail de femme : �������������G�H���I�H�P�P�H�V���F�R�Q�W�U�H���������������S�R�X�U���O�H�V���K�R�P�P�H�V���V�¶�H�Q���F�K�D�U�J�H�Q�W��
(ECVMAS, 2014). Ce sont elles qui, quand elles partent au marché vendre les denrées, 
�U�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���� �/�¶�L�P�D�J�H�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �H�V�W��
justement cet argent du pé�W�U�R�O�H�� �O�D�P�S�D�Q�W�� �H�W�� �G�H�V�� �D�O�O�X�P�H�W�W�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �Q�H�� �I�D�X�W�� �M�D�P�D�L�V�� �D�Y�R�L�U�� �j��
demander à un homme. En plus, les interviewées insistent sur le fait que les femmes achètent 
surtout pour les enfants et leur compagnon. En outre, les hommes critiquent le fait que les 
femmes dép�H�Q�V�H�Q�W�� �D�X�W�D�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �P�D�Q�J�H�U���� �8�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �O�H�� �S�U�R�S�R�V�� �G�¶�X�Q��
homme à sa femme : « Toi, quand tu vas au marché, ton argent ne passe jamais à la rue des 
belles choses, mais toujours à la rue des choses à manger ». Cette participante déplore 
�O�¶�L�Qjustice du propos en rappelant que ce sont les hommes qui ont toujours la plus grosse part 
de tout ce qui sort de la marmite. Tout cela montre que les femmes dépensent effectivement 
plus que le voudraient leur mari, mais moins pour elles que pour les autres, y compris ces 
maris qui trouvent toujours à redire et qui sont  pingres. Je les ai menées à conclure que 
�O�¶�D�U�J�H�Q�W���G�H�V���K�R�P�P�H�V���T�X�¶�L�O�V���G�R�Q�Q�H�Q�W���D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���F�D�G�H�D�X���T�X�¶�L�O�V�� �O�H�X�U���R�I�I�U�H�Q�W���P�D�L�V��
un capital à gérer, et que cette gestion est en soi un véritable travail. Pourtant, dans ce 
contexte où les hommes irresponsables, dépensiers et pingres semblent être si nombreux, les 
hommes qui donnent voire ceux qui « donnent tout » font un réel cadeau à leur famille, à leur 
femme. Et peut-on dire que ceux qui gagnent plus donnent plus à leur famille ? Comment 
mesurer ce plus �"�� �(�Q�� �F�R�P�S�W�D�Q�W�� �O�D�� �T�X�D�Q�W�L�W�p�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�R�Q�Q�H�Q�W�� �R�X�� �O�H�� �S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�� �T�X�H�� �F�H�� �© don » 
représente par rapport à leur gain ? Le fait est que les femmes qui se montraient les plus 
satisfaites par rapport à leur mari, celles qui disaient que leur mari prenait bien soin de leurs 
�H�Q�I�D�Q�W�V�����V�R�Q�W���O�H�V���I�H�P�P�H�V���G�H���O�H�D�G�H�U�V���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���T�X�L�����M�X�V�W�H�P�H�Q�W�����J�D�J�Q�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W��
plus que les autres paysans. 

1.3.1.9. Les ONG et la survie 
�/�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���Q�H���V�¶�R�Fcupent pas uniquement du travail reproductif et du productif lié 
�j�� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �$�� �F�{�W�p�� �G�H�V�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �E�p�Q�p�Y�R�O�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V���� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �G�H�V��
�H�P�S�O�R�\�p�H�V���G�H���O�¶�(�W�D�W�����G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V���S�U�L�Y�p�H�V���H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�H�V���2�1�*�����-�X�V�T�X�¶�D�X���V�p�L�V�P�H���G�X���������M�D�Q�Y�L�H�U��
qui a entraîné une concentration des aides sur Port-au-Prince, il y avait plusieurs projets des 
ONG implantés dans le milieu paysan. Il était étonnant de voir comment la paysannerie était 
�O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �F�L�E�O�p�H�� �S�D�U�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�2�1�*�� ���F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�V�� �Ges bidonvilles) 
même si leur siège social était à Port-au-Prince et que leurs cadres vivaient à la capitale. Et 
dans le milieu paysan, plusieurs personnes étaient recrutées pour faire marcher les projets. 
Des cadres paysanNEs émergeaient de ces nombreuses années de vie des projets de 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�D�L�U�H�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �0�r�P�H�� �H�Q�� �J�D�U�G�D�Q�W�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V����
plusieurs hommes et femmes vivaient de leur travail dans ces organisations. Le niveau de vie 
�V�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�L�W�� �H�W�� �G�p�S�D�V�V�D�L�W�� �O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�V�� �D�X�Wres paysans. Des femmes étaient aussi 
impliquées dans ces projets, aussi parce que certains bailleurs imposent la participation des 
�I�H�P�P�H�V�� �F�R�P�P�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���� �D�Y�H�F�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
projets portée par plusieurs bailleurs �F�R�P�P�H�� �O�D���F�R�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���F�D�Q�D�G�L�H�Q�Q�H�����-�R�V�H�S�K�������������������&�¶�H�V�W��
�D�X�V�V�L���G�D�Q�V���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���T�X�¶�L�O���I�D�X�W���L�Q�V�F�U�L�U�H���O�D���V�X�U�Y�L�H���G�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���H�Q���+�D�w�W�L���D�Y�H�F���G�¶�X�Q���F�{�W�p���F�H�O�O�H�V��
�T�X�L�� �p�W�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�U�H�� �O�H�V�� �H�P�S�O�R�\�p�H�V�� �G�H�� �F�H�V�� �2�1�*���� �(�W�� �G�D�Q�V��
beaucoup de c�D�V���� �F�¶�H�V�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�r�P�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �T�X�H�� �V�H�� �F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�L�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�P�S�O�R�\�p�(�V���� �/�H�V��
responsables des organisations de femmes sont ainsi, souvent, les femmes des hommes cadres 
�G�H���F�H�V���2�1�*�����&�H�O�D���D���F�U�p�p���O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���G�H���W�R�X�W���X�Q���F�R�X�S�O�H���R�X���G�H���W�R�X�W�H���X�Q�H���I�D�P�L�O�O�H���H�W���D��fait 
�D�F�F�U�R�v�W�U�H�� �O�H�V���p�F�D�U�W�V���H�Q�W�U�H���F�H�V���V�D�O�D�U�L�p�V�� �H�W���O�H���U�H�V�W�H���G�H�V���S�D�\�V�D�Q�1�(�V�����&�¶�H�V�W���G�D�Q�V���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���R�•���V�H��
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�P�p�O�D�Q�J�H�Q�W���V�X�U�Y�L�H���H�W���D�F�W�L�R�Q���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�H���T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���L�Q�V�F�U�L�U�H�� �O�H���G�L�V�F�R�X�U�V���G�H���F�H�V�� �I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V��
�D�L�Q�V�L���T�X�H���O�H�V���W�H�Q�V�L�R�Q�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���R�Q�W���H�[�S�U�L�P�p���G�D�Q�V���O�¶�X�Q�H���G�H���Q�R�V rencontres. Elles expliquent alors 
�F�R�P�P�H�Q�W���O�D���V�X�U�Y�L�H���G�H�V���X�Q�H�V���S�H�X�W���V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���V�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�X�W�U�H�V��
dans ces projets communautaires. 

Dès la première rencontre en 2009, les participantes du Sud ont exprimé leur mécontentement 
face à ces initiatives de réunir les femmes. Alors que, les femmes du Centre, pendant toutes 
�O�H�V�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�V���� �I�D�L�V�D�L�W�� �O�¶�p�O�R�J�H�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�� �H�W�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V���� �3�R�X�U��
�H�O�O�H�V���� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �V�H�� �I�R�U�P�H�U���� �Ge discuter de leur 
�S�U�R�E�O�q�P�H�� �H�W�� �G�¶�D�J�L�U�� �H�Q�V�H�P�E�O�H���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�X�� �6�X�G���� �P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �S�R�U�W�H�Q�W�� �X�Q�� �G�L�V�F�R�X�U�V��
�I�p�P�L�Q�L�V�W�H���� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �T�X�L���� �G�¶�D�S�U�q�V�� �H�O�O�H�V���� �Q�H�� �V�H�U�Y�H�Q�W�� �T�X�¶�j��
�O�¶�H�Q�U�L�F�K�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �0�r�P�H�� �X�Q�H�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X��
Sud formule ces mêmes propos. Les ONG creuseraient ainsi les inégalités dans le milieu 
paysan en construisant ou en renforçant une élite « alors que les pauvres deviennent plus 
pauvres », disent-elles. Des femmes élues déléguées parlent au nom des autres sans jamais les 
écouter, ce qui fait que leur discours ne pose pas les problèmes concrets des paysans. Elles 
habitent désormais à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���H�W���V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W���G�H���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���G�H���O�H�X�U���F�R�P�P�H�U�F�H���D�X���O�L�H�X��
de revenir discuter avec les �D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �E�D�V�H���� �&�H�V�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�V�� �V�H�� �S�O�D�L�J�Q�H�Q�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �p�W�p��
�L�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�O�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V�� �H�W�� �S�D�U�O�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�X�W�L�O�L�W�p�� �G�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �I�p�P�L�Q�L�Q�H�V-
féministes face à leurs besoins socio-économiques.  

Dans le groupe du Sud, les participantes relient ces propos à ma recherche ou à ma présence 
�G�D�Q�V���F�H�V���J�U�R�X�S�H�V���F�R�Q�V�W�L�W�X�p�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���W�H�U�U�D�L�Q�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W����
elles se disent contentes de ma présence et me félicite de cet intérêt porté à leur point de vue. 
Vyèj dit: « �&�¶�H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �T�X�¶�X�Q�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Y�L�H�Q�Q�H�� �Q�R�X�V�� �S�R�V�H�U�� �G�H�V�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�V�� �V�X�U�� �Q�R�W�U�H��
�P�L�V�q�U�H���«�����7�X���G�R�L�V���Y�D�O�R�U�L�V�H�U���O�H�V���J�H�Q�V���T�X�L���V�H���G�p�S�O�D�F�H�Q�W���S�R�X�U���Y�H�Q�L�U���W�H���S�D�U�O�H�U ». Une participante 
ajoute : « Les femmes seront toujours après les hommes, car les femmes dirigeantes ne 
reviennent pas parler à la base �ª���� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �P�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �I�D�L�V�D�L�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �V�X�V�S�L�F�L�R�Q�V����
�P�r�P�H���V�L���G�q�V���O�H���G�p�E�X�W���M�¶�D�L���H�V�V�D�\�p���G�H���E�L�H�Q���p�W�D�E�O�L�U���O�D���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H���H�Q�W�U�H���P�R�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�H���U�H�F�K�H�U�F�K�H���H�W��
�F�H�U�W�D�L�Q�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�H�V���2�1�*�����8�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �Q�¶�D���S�D�V�� �P�k�F�K�p���V�H�V�� �P�R�W�V���H�W���D���G�L�W���j���S�U�Rpos des repas 
servis dans les rencontres des organisations : « �&�H���T�X�L���Q�R�X�V���P�H�W���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���P�L�V�q�U�H���F�¶�H�V�W���S�D�U�F�H��
que nous avons mangé des collations dans les groupes de rencontre sans maîtriser la 
provenance du financement ». Ces femmes se sentent à la fois lésées dans ces groupes de 
�I�H�P�P�H�V���� �H�W�� �H�Q�� �P�r�P�H�� �W�H�P�S�V�� �H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �V�R�L�I�� �G�¶�H�V�S�D�F�H�� �R�•�� �D�Q�D�O�\�V�H�U�� �O�D�� �F�D�X�V�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �G�H�V��
femmes et discuter entre femmes. Cette participante très sceptique dit finalement : « Mais si tu 
veux manger des poules, tu ne dois pas regarder �O�H�V���V�D�O�H�W�p�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���P�D�Q�J�H�Q�W. �&�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�W�W�H��
raison que je continue à venir dans les groupes ». Les femmes partagent ce point de vue et 
déclarent être prêtes à sacrifier même des jours de travail, de marché ou de rencontres 
religieuses pour participer aux groupes que je proposerais. Dans le groupe du Centre, le 
propos est différent aussi parce plusieurs femmes ont une activité rémunérée dans cette 
organisation qui investit plus que celui du Sud dans des activités de développement 
économique des femmes.  

Au �'�D�Q�V�� �O�H�� �6�X�G���� �O�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �V�H�P�E�O�H�� �r�W�U�H�� �S�O�X�V�� �S�R�U�W�p�� �V�X�U�� �G�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �G�U�R�L�W�� �G�H�V��
femmes, et trop peu sur leur réalité socio-économique. Les ONG qui disent travailler avec les 
femmes séparent souvent les « besoins économiques » et les « intérêts stratégiques » des 
femmes, séparation critiquée par Caroline Moser (2000). Dans le Centre, à côté des 
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formations sur les droits des femmes, on privilégierait aussi la participation des femmes aux 
formations sur les techniques agricoles. Aussi ont-elles un a�X�W�U�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
�T�X�L�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �F�R�Q�F�U�q�W�H�P�H�Q�W�� �O�H�X�U�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�V�� �H�Q�� �O�H�X�U�� �R�I�I�U�D�Q�W�� �X�Q��
travail. Il en résulte une différence entre ces deux groupes de femmes au niveau des modes de 
�V�X�U�Y�L�H���H�W���G�X���U�H�J�D�U�G���V�X�U���O�¶�D�F�W�L�R�Q���F�R�O�O�H�F�Wive.  

Les ONG permettent aussi à ses leaders de se déplacer davantage, y compris pour des activités 
à Port-au-Prince, ce qui, paradoxalement, a pour effet de mieux les armer pour la migration 
interne. Dans la plupart des cas, ils gardent un pied à terre dans le milieu paysan et y habitent 
le temps de la durée du projet. Après, ceux-celles qui ont accumulé suffisamment de 
« richesses » peuvent continuer à faire fructifier leur terre, tout en restant dans un va-et-vient 
entre leur commune et la capitale. Les �I�H�P�P�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�L�Q�V�L�� �V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �Y�D-et-vient 
�F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�� �S�O�X�V�� �D�Y�D�Q�W�D�J�H�X�[�� �T�X�¶�X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H�� �H�Q�� �P�L�O�L�H�X�� �U�X�U�D�O���� �(�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �F�H�W�W�H��
ascension permet à ces familles de mieux assurer la subsistance de leurs enfants à Port-au-
Prince. Ces enfants figurent p�D�U�P�L�� �O�H�V�� �U�D�U�H�V�� �j�� �S�R�X�Y�R�L�U�� �D�O�O�H�U�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �E�R�X�W�� �G�H�� �O�H�X�U�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p��
alors que la plupart des paysans envoient leurs enfants à Port-au-Prince. Plus que les autres, 
ces familles comptent des enfants ayant passé le bac et fréquentant les « universités » de plus 
en plus nombreuses à Port-au-Prince. On les retrouve aussi dans les universités étrangères, en 
République Dominicaine par exemple. 

�,�O�� �H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H�V�� �2�1�*�� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �O�¶�D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�� �G�¶�X�Q�� �J�U�R�X�S�H�� �G�H��
paysanNEs, par la formation dans un ensemble de séminaires sur des thèmes diverses y 
�F�R�P�S�U�L�V�� �O�H�� �J�H�Q�U�H���� �H�W�� �S�D�U�� �O�¶�H�P�S�O�R�L���� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �I�D�F�H�� �j�� �O�D�� �Y�L�V�p�H�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W�L�V�W�H�� �G�H�� �F�H�V��
�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �R�Q�W�� �U�D�G�L�F�D�O�H�P�H�Q�W�� �F�K�D�Q�J�p�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L��
continuent par exemple à manquer des services sociaux de base. Mais elles vivent mieux que 
les femmes qui ne sont que les bénéficiaires des programmes de ces organisations et qui 
�Y�L�Y�H�Q�W���G�R�Q�F���G�D�Q�V���O�D���P�L�V�q�U�H�����&�¶�H�V�W���F�H���T�X�L���O�H�V���S�R�U�W�H���j���S�D�U�W�L�U������ 

1.3.2. Condition des paysannes et migration intern e forcée 
�/�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���S�D�\�V�D�Q�Q�H���H�V�W���D�V�V�H�]���F�U�L�W�L�T�X�H�����F�H���T�X�L���F�U�p�H���O�¶�H�[�R�G�H���U�X�U�D�O�����(�Q���+�D�w�W�L�����O�D���F�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�R�Q��
�X�U�E�D�L�Q���U�X�U�D�O�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �j�� �F�H�� �S�D�\�V�� �U�D�Q�J�H�� �O�D�� �Y�L�H�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�V��
haïtiennes parmi les plus misérables du monde entier. Et cette confrontation est assez 
fondamentale dans la situation sociale en Haïti, ce pays essentiellement agricole. 

Ce rapport ville/campagne très injuste pour la population paysanne est très critiqué dans les 
analyses sur la société haïtienne (Rémy Bastien, Paul Moral, Mireille Neptune Anglade,  
Gérard Barthélemy, Myrtha Gilbert, Lenz Jean-François)���� �(�W�� �G�H�� �S�O�X�V�� �H�Q�� �S�O�X�V���� �O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H��
�V�¶�H�V�V�R�X�I�I�O�H�����H�V�W���W�U�q�V���F�R�Q�F�X�U�U�H�Q�F�p�H���S�D�U�� �O�H�V�� �L�P�S�R�U�W�D�W�L�R�Q�V���S�U�R�Y�H�Q�D�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H�� �O�D���U�p�S�X�E�O�L�T�X�H��
voisine (la République Dominicaine) ou des Etats-�8�Q�L�V�� �G�¶�$�P�p�U�L�T�X�H���� �F�H�� �T�X�L�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�� �j�� �V�R�Q��
�D�I�I�D�L�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W���� �3�R�X�U�W�D�Q�W���� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�F�R�U�H���� �O�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �X�U�E�D�L�Q���U�X�U�D�O�� �S�H�U�G�X�U�H��
�S�X�L�V�T�X�¶�R�Q���F�R�Q�W�L�Q�X�H���j���F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�U���W�R�X�V���O�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���p�W�D�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���Y�L�O�O�H�V�� 

Les villes en général et particulièrement la capitale sont une grande attraction pour les femmes 
paysannes67. Déjà, toutes jeunes plusieurs y ont été placées en domesticité. Et devenues 
�D�G�X�O�W�H�V���� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �Y�R�Q�W�� �\�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �F�R�P�P�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���� �&�H�W�W�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�H��
service �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�X�V�V�L�� �T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �O�¶�(�&�9�0�$�6�� ���������������� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
                                                             
67  �&�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���H�Q�W�U�H���D�X�W�U�H�V���S�D�U���O�D���G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�F�W�H�X�U���D�J�U�L�F�R�O�H���T�X�L���D�X�J�P�H�Q�W�H���O�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���G�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V����
�(�Q���S�O�X�V�����O�¶�H�[�R�G�H���U�X�U�D�O���G�p�W�H�U�P�L�Q�H���O�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���E�L�G�R�Q�Y�Llles Tardif (1991).   
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paysannes migrent plus que les hommes. Après, certaines retournent à la campagne où elles 
�V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���Y�L�H���G�H���F�R�X�S�O�H�����G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�U�W�H�Q�W���G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�P�H�Q�W���j���3�R�U�W-au-Prince, et plusieurs 
�G�¶�H�Q�W�U�H�V���H�O�O�H�V���I�R�Q�W���O�H���Y�D-et-vient entre les deux milieux, surtout pour celles qui ont des enfants 
�j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �j�� �3�R�U�W-au-Prince. Mais il est difficile pour une femme qui a vécu longtemps à la 
�F�D�S�L�W�D�O�H�� �G�H�� �U�H�W�R�X�U�Q�H�U�� �Y�L�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-pays, explique �6�H�Q�W�j�Q���� �X�Q�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H��
paysanne qui vit désormais à la capitale : « Même quand tu dis que tu vas repartir en 
province, quand tu es déjà habituée à Port-au-Prince, tu ne pourras pas rester en province, 
�Q�R�Q�������«�����7�X���Q�H���S�H�X�[���S�D�V���U�H�V�W�H�U�����0�R�L���M�H���Q�H���S�H�X�[ pas. Je vois que je dois être à Port-au-Prince, 
Ah ah ah ���� ���«���� �3�R�X�U�� �U�H�V�W�H�U�� �H�Q�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H���� �M�H�� �G�R�L�V�� �r�W�U�H�� �V�€�U�� �G�H�� �W�U�R�X�Y�H�U�� �X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �S�X�L�V�V�H��
�Y�U�D�L�P�H�Q�W�� �P�¶�D�L�G�H�U ». Vyèj qui a longtemps travaillé à Port-au-Prince avant de revenir 
�V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U�� �G�D�Q�V�� �V�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�� �O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �T�X�L���� �D�S�U�q�V�� �O�H��
séisme notamment, sont revenues à Port-au-Prince quelques semaines plus tard. « Ils ne 
�U�H�V�W�H�U�D�L�H�Q�W�� �S�D�V���� �4�X�¶�H�V�W-�F�H�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �L�F�L ? Ah ���� �,�F�L�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �U�L�H�Q ���� ���«���� �4�X�D�Q�G�� �O�H�V�� �J�H�Q�V�� �V�R�Q�W��
habitués à vivre à Port-au-Prince, ils ne restent pas ici ». Cette femme dit par exemple 
préférer que ses enfants vivent à Port-au-�3�U�L�Q�F�H�� �T�X�¶�D�X�S�U�q�V�� �G�¶�H�O�O�H�� �H�Q�� �S�U�R�Y�L�Q�F�H���� �P�r�P�H�� �V�L�� �F�¶�H�V�W��
elle-même qui a commencé dans le groupe à se plaindre de la « fuite de bras ». Avec le séisme 
�G�X�� ������ �M�D�Q�Y�L�H�U�� ���������� �H�W�� �O�¶�p�O�D�Q�� �G�H�� ���U�H���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �D�� �V�X�L�Y�L���� �O�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�X�� �P�R�Q�G�H�� �U�X�U�D�O��
continuent à passer après les préoccupations urbaines, y compris dans les programmes des 
�2�1�*�����&�H�O�D���D���S�R�X�U���H�I�I�H�W���G�¶�D�F�F�p�O�p�U�H�U���O�¶�H�[�R�G�H���U�X�U�D�O���D�O�R�U�V���T�X�¶�R�Q���S�H�Q�V�D�L�W���T�X�¶�Ll allait diminuer. Au 
�F�R�Q�W�U�D�L�U�H�����D�Y�H�F���O�D���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�L�G�H���V�X�U���3�R�U�W-au-Prince et les promesses de logement des 
acteurs nationaux et étrangers, la migration interne a augmenté. Parmi cette foule attirée par 
Port-au-Prince et fuyant la misère des campagnes il faut compter les femmes. Elles fuient le 
�P�D�Q�T�X�H���G�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���V�H�U�Y�L�F�H�V�����(�W���O�D���T�X�r�W�H���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V���X�Q�H���F�D�X�V�H���G�H��
migration, pour elles ou pour leurs enfants. 

1.3.2.1. ���‡���•�›�–�Š�‡���†�‡���Ž�ï�±�†�—�…�ƒ�–�‹�‘�•�� 
En racontant leur histoire et notamment la centralité de la terre dans les activités féminines, 
�O�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O�� �\�� �D�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �W�H�P�S�V�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�W�� �P�R�L�Q�V�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�H���� �&�H�O�D��
explique que, dans le groupe du Sud où les femmes sont plus âgées, la plupart ne savent ni lire 
ni écrire. Les parents avaient peur des enfants scolarisés qui voleraient leurs terres, racontent-
elles. Pour les filles, les pères disaient que si elles savaient lire elles écriraient aux garçons. Et 
�j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q�� �V�F�R�O�D�L�U�H�� �O�L�p�V�� �j�� �O�D�� �J�U�R�V�V�H�V�V�H�� �S�U�pcoce, on priorisait les garçons. 
�/�H�V���I�L�O�O�H�V���V�R�Q�W���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W���J�D�V�S�L�O�O�p����pitit fi se lajan pèdi), disaient les parents68�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���F�H��
qui explique que dans ce milieu, les hommes soient en moyenne plus instruits (voir Bastien, 
1951; Celestin-Saurel, 2000)69. �9�\�q�M�� �Q�¶�D�� �M�D�P�D�L�V���p�W�p���j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �=�D�\�D�� �Q�¶�\�� �D���p�W�p���T�X�H���S�H�Q�G�D�Q�W���X�Q��
temps. Dans le photolangage, celle-ci commente une photo de salle de classe et dit que ça lui 
fait penser à son illettrisme et à ses efforts pour faire avancer ses enfants dans leur éducation. 
Dans le sociodrame du mari furieux, elle qui a joué la femme insultée a analysé 
particulièrement les échos des propos du mari dans sa propre histoire, surtout quand celui-ci 

                                                             
68 �'�D�Q�V���F�H���F�D�V�����O�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W���V�X�U�W�R�X�W���O�D���J�U�R�V�V�H�V�V�H���S�U�p�F�R�F�H���S�D�U�P�L���O�H�V���F�D�X�V�H�V���G�¶�D�E�D�Q�G�R�Q���V�F�R�O�D�L�U�H�����3�R�X�U�W�D�Q�W����
�W�R�X�W���H�Q���U�D�S�S�H�O�D�Q�W���F�H���I�D�F�W�H�X�U�����$�Q�J�O�D�G�H�����������������H�W���*�L�O�E�H�U�W�����������������U�D�S�S�H�O�O�H�Q�W���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�L�O�O�H�V��
dans le travail domestique sur leur moindre performance scolaire. La déperdition scolaire chez les filles est aussi 
�D�Q�D�O�\�V�p�H�� �S�D�U�� �0�\�U�W�K�R�� �&�p�O�H�V�W�L�Q�� �6�D�X�U�H�O�� ���������������� �7�R�X�W�H�I�R�L�V���� �O�¶�(�&�9�0�$�6�� �������������� �Q�R�W�H�� �X�Q�H�� �I�p�P�L�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �Q�L�Y�H�D�X��
secondaire marquée par une plus grande proportion (42.6%) de filles de 12-17 ans fréquentant une école 
secondaire comparativement à leurs homologues garçons du même âge (33.9%).  
69 �3�O�X�V�L�H�X�U�V�� �D�X�W�H�X�U�H�V�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �I�D�F�H�� �j�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �E�D�V�H�� �H�W�� �O�D��
formation supérieure. Et Suzy Casto�U�� �������������� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�[�L�V�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�H�V�� �I�D�Y�R�U�L�V�D�Q�W�� �O�D��
leur création intellectuelle. 
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dit à sa femme : « �-�H�� �Q�H�� �V�X�L�V�� �S�D�V�� �F�R�P�P�H�� �W�R�L���� �0�R�L���� �P�H�V�� �S�D�U�H�Q�W�V�� �P�¶�R�Q�W�� �H�Q�Y�R�\�p�� �j�� �O�¶�p�F�R�Oe ». Et 
�G�D�Q�V���O�H���S�V�\�F�K�R�G�U�D�P�H���p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O���G�H���������������H�O�O�H���P�¶�D���F�K�R�L�V�L�H���P�R�L���S�R�X�U���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�U���V�D���P�q�U�H���j���T�X�L��
�H�O�O�H���U�H�S�U�R�F�K�D�L�W�����H�Q���S�O�H�X�U�D�Q�W�����G�H���Q�H���S�D�V���O�¶�D�Y�R�L�U���H�Q�F�R�X�U�D�J�p�H���G�D�Q�V���V�R�Q���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����$�X���6�X�G���F�R�P�P�H��
au Centre, plusieurs femmes reprochent à leurs parents, et parfois leurs mères, pour cette 
même raison. Après, elles analysent la situation en évitant tout anachronisme, replaçant ainsi 
�F�H�W�W�H�� �D�W�W�L�W�X�G�H�� �G�H�� �O�H�X�U�� �P�q�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�Q�W�H�[�W�H�� �G�H�� �F�H�� �W�H�P�S�V�� �S�D�V�V�p���� �/�H�V�� �U�H�S�U�R�F�K�H�V�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�H�Q�W��
surtout aux pères �± parfois aux beaux-pères �± qui, quand les mères le voulaient, ont refusaient 
�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U���G�D�Q�V���O�H�X�U���p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����$�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����F�H�V���I�H�P�P�H�V���V�R�Q�W���D�Q�L�P�p�H�V���S�D�U���F�H���T�X�H���M�¶�D�S�S�H�O�O�H�U�D�L�V��
le « �P�\�W�K�H���G�H���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q �ª�����'�¶�D�E�R�U�G�� elles expliquent leur misère par le fait de ne pas savoir 
lire et �p�F�U�L�U�H�����9�\�q�M���G�L�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�O�D���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���S�H�X�W���S�O�X�V���R�V�H�U���V�H���S�U�p�V�H�Q�W�H�U���S�R�X�U���X�Q���S�R�V�W�H��
dans le service domestique à Port-au-Prince, chez les particuliers ou dans un restaurant. Elle 
affirme : « �6�L�� �M�H�� �V�D�Y�D�L�V�� �O�L�U�H�� �H�W�� �p�F�U�L�U�H���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�j�� �>�G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �P�Lsère] que je me 
trouverais �ª���� �:�L�O�W�D�� �T�X�L�� �L�O�O�X�V�W�U�D�L�W�� �V�R�Q�� �L�O�O�H�W�W�U�L�V�P�H�� �S�D�U�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �D�V�V�H�]�� �F�R�X�U�D�Q�W�H�� �G�X�� �© je suis 
aveugle des deux yeux �ª�� �S�H�Q�V�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �Y�p�F�X�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�H��
paysanne pauvre et que finalement elle est devenue servante à Port-au-Prince. Anderfuhren 
���������������V�R�X�O�L�J�Q�H���U�{�O�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W���G�X���P�D�Q�T�X�H���G�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�D�Q�V�� �O�D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���G�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���G�X��
Brésil. Toutefois, il est peut-�r�W�U�H���H�[�D�J�p�U�p���G�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�U���W�R�X�V���O�H�V���p�F�K�H�F�V���G�D�Q�V���O�H���P�L�O�L�H�X���S�D�\�V�D�Q���S�D�U��
�O�¶�L�O�O�H�W�W�U�L�V�P�H���H�W���O�¶�D�Q�D�O�S�K�D�E�p�W�L�V�P�H�����(st-ce par exemple ce qui explique le faible rendement actuel 
des terres ? 

Comme on le verra avec Madanpas, une patronne à Port-au-Prince qui était agricultrice, les 
femmes paysannes sont convaincues que « la terre ne vaut rien », du moins à côté de 
�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �G�R�Q�Q�H�U�� �j�� �O�H�X�U�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �F�H��
�T�X�H�� �O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V�� �Q�H�� �O�H�X�U���D�Y�D�L�W���S�D�V�� �O�p�J�X�p�����(�O�O�H�V���V�D�F�U�L�I�L�H�Q�W���W�R�X�W���j���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���T�X�L���G�H�Y�L�H�Q�W���O�¶�X�Q�H��
des premières causes du déboisement. La scolarité reste une charge extrêmement lourde pour 
�F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� ���*�L�O�E�H�U�W���� ������������ �H�W�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�D�� �S�U�H�P�L�q�U�H�� �F�D�X�V�H�� �G�H�V�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�V�� �L�Q�W�H�U�Q�H�V�� �G�¶�D�S�U�q�V��
�&�R�O�H�W�W�H���/�H�V�S�L�Q�D�V�V�H���G�X���*�$�5�5�����*�U�R�X�S�H���G�¶�$�S�S�X�L���D�X�[���5�D�S�D�W�U�L�p�V���H�W���5�p�I�X�J�L�p�V��70. Les écoles sont 
�p�O�R�L�J�Q�p�H�V���G�H�V���P�D�L�V�R�Q�V���F�H���T�X�L���U�H�W�D�U�G�H���O�¶�k�J�H���G�X���G�p�E�X�W���G�H���O�D scolarisation et épuise les enfants sur 
�O�H�� �F�K�H�P�L�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �H�O�O�H�V�� �Q�H�� �G�p�S�D�V�V�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �Q�L�Y�H�D�X�� �S�U�L�P�D�L�U�H����
Madanpas, cette ancienne agriculture explique que face à tout cela, les parents qui « voient 
plus loin » migrent à Port-au-Prince avec leurs enfants. Là ils ont moins à manger mais 
�W�U�R�X�Y�H�Q�W���X�Q�� �P�H�L�O�O�H�X�U�V���D�F�F�q�V���D�X�[���V�H�U�Y�L�F�H�V���F�R�P�P�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����'�D�Q�V���F�H���F�R�Q�W�H�[�W�H���� �L�O���H�V�W���S�D�U�I�R�L�V��
plus facile pour la famille que tous ses membres migrent tant il est difficile économiquement 
de nourrir une �I�D�P�L�O�O�H���W�U�D�Q�V�U�p�J�L�R�Q�D�O�H�����8�Q�H���I�H�P�P�H���G�X���&�H�Q�W�U�H���H�[�S�O�L�T�X�H���F�R�P�P�H�Q�W���F�¶�H�V�W���G�L�I�I�L�F�L�O�H��
pour elle et son mari de nourrir trois maisons : celle des enfants plus grands à Port-au-Prince, 
celle dans le chef-lieu de leur département pour ceux qui sont en secondaire, et la leur maison 
�H�Q�� �P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���S�U�R�F�K�H���G�H�V���W�H�U�U�H�V���T�X�¶�L�O�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�����/�¶�(�W�D�W���p�F�K�R�X�H���j���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���G�H�V���p�F�R�O�H�V���G�H��
proximité pour les paysanNEs, ce qui les fait migrer, les éloignant ainsi de la terre. En même 
�W�H�P�S�V���� �O�H�X�U�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �H�V�W�� �G�¶�D�V�V�X�U�H�U�� �O�D�� �P�R�E�L�O�L�W�p�� �V�R�F�L�D�Oe rêvée en éloignant leurs enfants de 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����$�O�R�U�V���T�X�¶�D�Y�D�Q�W���R�Q���H�Q�F�R�X�U�D�J�H�D�L�W���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���O�D���W�H�U�U�H���F�R�P�P�H���R�Q���O�H���Y�R�L�W��
dans le laboureur mourant de La Fontaine, maintenant, les femmes semblent dire à leurs 
enfants : « Partez. La terre ne vaut rien ».  

�/�H�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �F�R�X�S�� �G�R�Q�Q�p�� �j�� �O�D�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�U�L�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �P�\�W�K�H�� �G�H�� �O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���� �$�X�� �O�L�H�X��
�G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�X�U�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�L�H���H�Q���O�H�X�U���R�I�I�U�D�Q�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���X�Q�H���p�G�X�F�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�R�[�L�P�L�W�p�����D�X��

                                                             
70 Les écoles sont insuffisantes dans la plupart  des communes (ECVMAS, 2014).  
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�O�L�H�X���G�H���O�H�V���D�L�G�H�U���j���G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H�����R�Q���O�H�X�U���I�D�L�W���F�U�R�L�U�H���T�X�H���F�¶�H�V�W���O�H�X�U���L�O�O�H�W�W�U�L�V�P�H���T�X�L���H�V�W��
�j���O�D���E�D�V�H���G�H���W�R�X�V���O�H�X�U�V���P�D�O�K�H�X�U�V�����/�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���P�L�J�U�H�Q�W���S�R�X�U���O�¶�p�F�R�O�H�����H�W���W�U�q�V���S�H�X���D�U�U�L�Y�H�Q�W���j���D�O�O�H�U��
�M�X�V�T�X�¶�D�X���E�D�F�����G�D�Q�V���F�H���S�D�\�V���R�•���O�D���I�R�U�P�D�W�L�R�Q���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���H�V�W���P�p�S�U�L�V�p�H���H�W���R�•�����G�H���S�O�X�V���H�Q���S�O�X�V����
il faut un « diplôme dit universitaire �ª�� �S�R�X�U�� �P�p�U�L�W�H�U�� �O�¶�H�V�W�L�P�H���� �3�H�X�� �G�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W���O�H�X�U�V��
enfants qui arrivaient au bac finalement71. Et ce sont surtout les enfants des 
leaders/travailleurs des organisations qui arrivaient plus loin dans leurs études. Les autres 
rentraient d�D�Q�V�� �O�H���S�H�W�L�W���F�R�P�P�H�U�F�H���H�Q���F�H���T�X�L���F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �O�H�V�� �I�L�O�O�H�V�����'�¶�D�X�W�U�H�V�����D�S�U�q�V���X�Q�H���J�U�R�V�V�H�V�V�H��
par exemple, devenaient servantes à Port-au-�3�U�L�Q�F�H�����(�W���G�D�Q�V���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�D�V�����H�O�O�H�V���D�U�U�r�W�H�Q�W���G�¶�D�O�O�H�U��
�j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �H�W�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W��restavèk ou servantes à Port-au-Prince. Et même quand les enfants 
finissent leur formation, très peu trouvent du travail. Les interlocutrices avouent finalement 
que si elles visent un changement économique pour leur famille, la formation ne doit pas être 
une « fin en soi » sans la garantie de travailler apr�q�V�� �O�H�V���G�L�S�O�{�P�H�V�����/�H���F�R�P�E�D�W���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���T�X�H��
ces jeunes diplômés trouvent un emploi et que, comme le précise une participante, les filles ne 
�V�R�L�H�Q�W���S�D�V���R�E�O�L�J�p�H�V���G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�U���O�H�X�U���F�R�U�S�V���F�R�Q�W�U�H���X�Q���S�R�V�W�H���R�•���H�Q���S�O�X�V���H�O�O�H�V���J�D�J�Q�H�Q�W���P�R�L�Q�V���T�X�H��
les hommes.  

�/�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q de proximité allègerait le poids économique des familles prises actuellement dans 
�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���S�D�U�� �O�D�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�����(�O�O�H���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���J�D�U�G�H�U���O�H�V�� �M�H�X�Q�H�V���S�D�\�V�D�Q�V���S�U�q�V���G�X��
�W�U�D�Y�D�L�O���D�J�U�L�F�R�O�H���T�X�¶�L�O�V���S�R�X�U�U�D�L�H�Q�W���F�R�Q�F�L�O�L�H�U���D�Y�H�F���O�H�X�U���V�F�R�O�D�U�L�W�p�����0�D�L�V���S�R�X�U���F�H�Oa, il ne faudrait pas 
opposer les deux �����O�D���W�H�U�U�H���G�¶�X�Q���F�{�W�p���H�W���O�D���W�r�W�H���G�H���O�¶�D�X�W�U�H���� 

1.3.2.2. ���ï�ƒ�–�–�”�ƒ�…�–�‹�‘�•���†�‡�•���˜�‹�Ž�Ž�‡�• 
Parmi les restavèk à Port-au-Prince mais aussi dans les bourgs et villes de province, il faut 
compter toutes ces filles à qui leur mère veu�W���V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W���R�I�I�U�L�U���X�Q�H���p�G�X�F�D�W�L�R�Q���T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�¶�R�Q�W��
pas les moyens de leur donner. En même temps, la ville ne constitue pas uniquement le lieu 
�G�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �V�F�R�O�D�L�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�H�� �R�•�� �O�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �D�S�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �I�H�P�P�H���� �j��
acquérir de bonnes manières en vue de la vie conjugale future. Port-au-Prince est la ville qui 
leur permet de devenir eklere (dégourdies, dégrossies) comme on le dit. Port-au-Prince est 
ainsi une « ville lumière » qui permettrait aux filles de devenir pleinement femmes. En ce 
sens, il y a une migration massive de jeunes paysannes vers la capitale. Quand je demande à 
Sò Nana pourquoi elle est venue à Port-au-Prince, elle me dit, entre autres : « Parce que je 
vois que toutes les jeunes filles viennent ici pour travailler, je suis venue moi aussi ». Il faut 
insister sur ces formes de migration où ces femmes pauvres partent « seules �ª���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D��
souligné Moujoud (2007�����G�D�Q�V���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�Q�H���D�X���0�D�U�R�F�����/�H���S�U�R�M�H�W���H�V�W���S�D�U�I�R�L�V���G�¶�D�F�T�X�p�U�L�U��
�j���O�D���I�R�L�V���O�H�V���E�R�Q�Q�H�V���P�D�Q�L�q�U�H�V���P�D�L�V���D�X�V�V�L���G�H���O�¶�D�U�Jent pour se marier ou se placer. La migration 
est aussi comme un « rite de passage �ª���G�H���O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���Y�H�U�V���O�¶�k�J�H���D�G�X�O�W�H�����Y�H�U�V���O�D���Y�L�H��
�G�H�� �F�R�X�S�O�H���� �3�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U�� �O�D�� �P�D�W�H�U�Q�L�W�p�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�D�V�V�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W���� �G�H��
�O�¶�H�Q�I�D�Q�F�H���D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H���j�� �X�Q�H�� �Y�L�H�� �G�¶�© adulte �ª���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�R�Q�W���D�Q�D�O�\�V�p�� �$�J�X�U�W�R�� �H�W���D�O���� �������������� �G�D�Q�V��
certaines familles pauvres. La maternité porte quelques-unes comme Vyèj à retourner dans le 
�P�L�O�L�H�X���S�D�\�V�D�Q�����W�D�Q�G�L�V���T�X�¶�H�O�O�H���S�R�X�V�V�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�H���=�D�\�D���j���S�D�U�W�L�U���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���j���3�R�U�W-au-Prince. 
�&�¶�p�W�D�L�W���D�X�V�V�L���O�H���F�D�V���S�R�X�U���6�z���1�D�Q�D���T�X�L�����F�R�P�P�H���=�D�\�D�����D���p�W�p���H�Q�F�H�L�Q�W�H���S�H�Q�G�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H���p�W�D�L�W���H�Q�F�R�U�H��
en domesticité: « Quand je voulais partir pour Port-au-Prince, on ne voulait pas que je parte. 
�0�D�L�V���M�¶�D�L���Y�X���T�X�H���M�¶�D�Y�D�L�V���X�Q���H�Q�I�D�Q�W���H�W���T�X�¶�L�O���Q�¶�p�W�D�L�W���S�O�X�V���F�R�Q�Y�H�Q�D�Ele que je reste encore chez les 

                                                             
71 �/�H���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���H�V�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���W�R�X�F�K�p���S�D�U���O�H���I�D�L�E�O�H���D�F�F�q�V���j���O�¶�pducation en Haiti, ainsi que les femmes et 
les pauvres (ECVMAS, 2014). Les enfants pauvres des deux sexes sont victimes de la non-responsabilisation de 
�O�¶�(�W�D�W���I�D�F�H���j���O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�����/�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���P�R�Q�R�S�D�U�H�Q�W�D�O�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���W�R�X�F�K�p�H�V���S�D�U���F�H�W�W�H���L�Q�M�X�V�W�L�F�H���T�X�L augmente 
leur pauvreté connaissent, pour Gilbert (2001) un taux élevé de redoublement. 
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gens en domesticité. Tu comprends �"�� �3�D�U�F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �G�L�W�� �T�X�H�� �j�� �S�D�U�W�L�U�� �G�X�� �P�R�P�H�Q�W�� �R�•�� �W�X�� �D�V�� �X�Q��
�H�Q�I�D�Q�W�����G�q�V���T�X�H���W�X���F�R�P�P�H�Q�F�H�V���j���D�Y�R�L�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����W�X���Q�¶�H�V���S�O�X�V���X�Q���H�Q�I�D�Q�W �ª�����&�¶�H�V�W���D�L�Q�V�L���T�X�¶�H�O�O�H��
est partie travailler à Port-au-Prince, c�R�P�P�H�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �G�H�� �V�R�Q�� �P�L�O�L�H�X���� �'�¶�D�X�W�U�H�V��
�S�D�U�W�H�Q�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �S�R�X�U�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �D�X�W�R�Q�R�P�H�V���� �D�Y�D�Q�W�� �P�r�P�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �'�D�Q�V�� �F�H�W�W�H��
�G�p�P�D�U�F�K�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �H�O�O�H�V�� �I�L�Q�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�U�� �D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �S�H�X�W-être un mari, soit en 
restant à Port-au-Prince c�R�P�P�H�� �F�¶�p�W�D�L�W���O�H���F�D�V���S�R�X�U���=�D�\�D�����R�X���H�Q���U�H�S�D�U�W�D�Q�W���H�Q���S�U�R�Y�L�Q�F�H���F�R�P�P�H��
�9�\�q�M�����(�W���G�D�Q�V���W�R�X�V���O�H�V���F�D�V�����F�¶�H�V�W���V�X�U�W�R�X�W���O�H���I�D�L�W���G�¶�D�Y�R�L�U���X�Q���H�Q�I�D�Q�W���R�X���S�D�V���T�X�L���G�p�W�H�U�P�L�Q�H�U�D���V�L���H�O�O�H�V��
restent à Port-au-Prince ou si elles retournent en province.  

�3�D�U�W�L�U���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �F�H�U�Waines une manière de refuser la vie de paysanne. Sò Nana 
expriment cela : « Je ne voulais pas me mettre en couple dans cet endroit où ma mère vivait, 
�R�•���O�H�V���J�H�Q�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�H�Q�W���O�D���W�H�U�U�H�������«�����-�¶�D�L���F�R�P�S�U�L�V���T�X�H���V�L���M�H���F�R�P�P�H�Q�o�D�L�V���j���D�Y�R�L�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��
dans ce mili�H�X�����M�H���Q�¶�D�X�U�D�L�V���D�X�F�X�Q���D�Y�H�Q�L�U ». Elle ajoute : « Par exemple, si je prends un homme 
de ce milieu où vivait ma mère  et je fais un enfant avec lui, que deviendra cet enfant ? Il 
�Q�¶�D�X�U�D�L�W���D�X�F�X�Q���D�Y�H�Q�L�U�����D�Y�H�F���X�Q�H���P�q�U�H���T�X�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���O�D���W�H�U�U�H���H�W���X�Q���S�q�U�H���T�X�L���W�U�D�Y�Dille la terre. Et 
peut-être que cette  fille fera comme moi, elle me voit travailler la terre et elle aussi, devenue 
grande, prendra un homme de la zone, qui travaille la terre lui aussi. Tu vois ? Tu vois ce que 
je veux te dire ? �ª���� �&�H�W�W�H�� �I�H�P�P�H�� �F�R�P�P�H�� �G�¶�D�Xtres dévalorise le travail agricole. Surtout pour 
les filles qui, comme elles, deviennent très tôt des enfants domestiques dans une grande ville, 
�O�D���W�H�U�U�H���Q�¶�D���D�X�F�X�Q�H���Y�D�O�H�X�U�����&�¶�H�V�W���j���V�H���G�H�P�D�Q�G�H�U���V�L���H�O�O�H�V���Q�H���S�U�p�I�q�U�H�Q�W���S�D�V���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H��
au travail agricole.   

Finalement, toutes ces raisons portent les paysannes à partir. Le manque de service dans les 
zones rurales rend les villes �± la capitale particulièrement �± plus attractives. La fixation sur 
�O�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �I�D�L�W�� �P�L�J�U�H�U�� �G�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �H�Q�W�L�q�U�H�V���� �\�� �F�R�P�S�U�L�V���G�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�D�U�U�r�W�H�Q�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �H�Q��
�F�K�H�P�L�Q�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�R�V�V�H�V�V�H�� �Q�R�Q-�G�p�V�L�U�p�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�O�D�F�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �G�q�V��
leur enfance comme mineurs en domesticité pour acquérir les bonnes manières. Après elles 
deviennent travailleuses domestiques, et rapidement mères, ce qui les fait rester dans le 
service domestique à Port-au-Prince ou retourner dans le milieu paysan. Mais même après des 
années de vie dans ce milieu, les paysannes peuvent à tout moment repartir vers les villes, 
pour faire face à la misère et répondre aux besoins de leurs enfants, notamment leur éducation. 
�(�Q���������������M�¶�D�L���S�U�R�S�R�V�p���X�Q���V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���j���F�K�D�F�X�Q���G�H�V���G�H�X�[���J�U�R�X�S�H�V���G�H���I�H�P�P�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�����'�D�Q�V��
la scène, une femme expose son choix de partir pour Port-au-Prince. Une amie partage son 
choix et une autre lui conseille de rester. Après le débat, chaque femme du groupe rentre dans 
la scène et lui conseille de manière argumentée à son tour de partir ou de rester. Au Sud ou au 
Centre, la scène ne se déroule pas forcément pareillement, et les femmes du Sud argumentent 
plus en faveur du départ ou un va-et-vient entre leur campagne et la capitale, tandis que les 
femmes du Centre lui proposent de rester. Ce tableau résume un peu les arguments évoqués 
surtout dans le Sud.  
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 Partir Rester Va-et-vient 
enfants   - Tu dois partir pour leur chercher la vie. Les voisines leur 

donneront même une banane à ta place. Tu dois te résigner et les 
laisser dans la misère, parce que même quand tu restes avec eux, 
�W�X���Q�H���S�H�X�[���O�H�V���D�L�G�H�U���H�Q���U�L�H�Q�������«�����7�X���D�F�K�q�W�H�V���j��crédit, tu prends un 
�S�U�r�W���j���X�V�X�U�H���� �P�D�L�V���F�H�O�D���Q�H���W�H���P�q�Q�H���j���U�L�H�Q�������«���9�D�V-y, fais un petit 
commerce. Tu pourras alors leur envoyer ne serait-ce que des 
�S�U�R�G�X�L�W�V�� �G�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q���� �7�X�� �G�R�L�V�� �S�D�\�H�U�� �O�D�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p���� �O�H�X�U�� �D�F�K�H�W�H�U�� �O�H�V��
�I�R�X�U�Q�L�W�X�U�H�V���F�O�D�V�V�L�T�X�H�V�«�$�O�R�U�V�����Y�D�V-y ! (Sud) 
- Tu as de nombreux enfants. Tout ton argent passera dans les 
dépenses quotidiennes, sauf si tu rentres dans une tontine. Il vaut 
mieux partir pour Port-au-Prince. (Sud) 
-�3�D�U�V���� �9�L�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �P�L�Q�F�H�� �D�I�I�D�L�U�H���� ���«���� �7�X��
�O�H�X�U���H�Q�Y�H�U�U�D�V���G�H���O�¶argent. (Sud) 
- Tu dois y aller, surtout si tu veux aider tes enfants qui sont 
�V�F�R�O�D�U�L�V�p�V�����/�H�V���F�D�K�L�H�U�V�����O�H�V���V�W�\�O�R�V�����O�H�V���F�U�D�\�R�Q�V���j���D�F�K�H�W�H�U�«�����6�X�G������ 

-Tu peux partir pour aider les enfants à vivre mieux. Mais 
�Q�¶�R�X�E�O�L�H�V�� �S�D�V�� �T�X�H�� �W�X�� �S�D�U�V�� �S�R�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���� �S�D�V�� �S�R�Xr autre chose. 
(Zaya, Centre) 

-Ne laisse pas les enfants seuls.  
  
 

-Vas-y, mais ne reste 
pas là-bas (Sud) ; 
-« Mouche gason 
dèyè. Mouche gason 
se bèt ki s
•�W���� �« » (Tu 
pars en les laissant à 
leur père. Or les 
hommes sont des 
animaux insensés). 
Alors vas-y mais ne 
reste pas à Port-au-
Prince. (Vyèj, Sud) 
 
 

Famille  - �7�X�� �Q�¶�D�V�� �S�D�V�� �G�H�� �I�D�P�L�O�O�H�� �j�� �3�R�U�W-au-
�3�U�L�Q�F�H���� �7�X�� �Q�¶�D�X�U�D�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �S�R�X�U��
�W�¶�D�L�G�H�U���V�¶�L�O���W�¶�D�U�U�L�Y�H���T�X�H�O�T�X�H���F�K�R�V�H�����6�X�G���� 

 

Communauté - Vas-y ! Quand tu enverras quelque chose, cela arrangera tout le 
monde, y compris moi. (Sud)   
- �&�H�� �T�X�H�� �W�X�� �D�V�� �O�¶�K�D�E�L�W�X�G�H�� �G�H�� �P�H�� �U�D�P�H�Q�H�U�� �T�X�D�Q�G�� �W�X�� �U�H�Y�L�H�Q�V���� �Q�H��
�O�¶�R�X�E�O�L�H���S�D�V���F�H�W�W�H���I�R�L�V���H�Q�F�R�U�H���������6�X�G�� 
-�1�¶�R�X�E�O�L�H�� �S�D�V�� �G�H�� �U�D�P�H�Q�H�U�� �G�H�V�� �F�D�K�L�H�U�V���� �V�W�\�O�R�V�� �H�W�� �F�U�D�\�R�Q�V�� �S�R�X�U tes 
�H�Q�I�D�Q�W�V���� �7�X���H�Q���U�D�P�q�Q�H�U�D�V���D�X�V�V�L�� �S�R�X�U���O�H�V�� �P�L�H�Q�V���� �1�¶�R�X�E�O�L�H���S�D�V�� �Q�R�Q��
�S�O�X�V���O�H�� �E�R�X�L�O�O�R�Q�� �0�D�J�J�L���� �O�¶�R�L�J�Q�R�Q���� �W�X�� �S�D�U�W�D�J�H�U�D�V���D�Y�H�F�� �O�H�V���Y�R�L�V�L�Q�H�V����
�6�L���W�X���S�D�U�V�����F�¶�H�V�W���E�L�H�Q�����S�D�U�F�H���T�X�H���W�X���Q�¶�R�X�E�O�L�H�U�D�V���S�D�V���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� 

- Ne pars pas. Tu peux compter sur la 
solidarité dans la communauté 
paysanne. (Sud) 
 

 

Argent /travail - A Port-au-Prince, tu vis dans la misère. Tu fais des va-et viens 
�V�R�X�V�� �O�H�� �V�R�O�H�L�O���� �0�D�L�V�� �W�X�� �J�D�J�Q�H�V�� �T�X�D�Q�G�� �P�r�P�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W���� �,�F�L����
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Q�H�� �W�H�� �G�R�Q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W���� �7�X�� �Q�¶�D�V�� �T�X�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H���� �2�U�� �W�X��
plantes à la merci du mauvais temps. Et un homme travailleur 
journalier coûte cher. Pour en payer un, tu dois avoir 100 gourdes 
par jour, soit 5 marmites de maïs. La vente de friperie dans les 
�P�R�U�Q�H�V�� �Q�H�� �U�D�S�S�R�U�W�H�� �U�L�H�Q���� �6�L�� �W�X�� �H�V�� �F�R�X�W�X�U�L�q�U�H���� �W�X�� �Q�¶�D�V�� �S�D�V�� �G�H��
machine à coudre. Alors vas-y ! 
- Il vaut mieux partir. Même si ce sera encore de la misère, mais 
ce ne sera pas la même misère. Ici, tu travailles pour rien. Il vaut 
mieux partir. 
-Tu peux partir pour aider les enfants à vivre mieux. Mais 
�Q�¶�R�X�E�O�L�H�V�� �S�D�V�� �T�X�H�� �W�X�� �S�D�U�V�� �S�R�X�U��travailler, pas pour autre chose. 
(Zaya, Centre) 
 

- �&�¶�H�V�W�� �O�D�� �P�L�V�q�U�H���� �O�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H��
ambulant. (Sud) 
- il y a des gens qui volent ton 
commerce. vaut mieux faire un prêt 
chez les voisines et rester (Sud). 
-Quand tu pars à Port-au-Prince, tu 
seras obligées de travailler chez les 
dames, des femmes comme qui 
�W�¶�K�X�P�L�O�L�H�Q�W���� �W�H�� �U�D�E�D�L�V�V�H�Q�W���� �0�L�H�X�[�� �Y�D�X�W��
rester (Centre).  
  

-Vas-y, mais ne reste 
pas. Tu apporteras ce 
que tu trouves en 
province pour le 
vendre à Port-au-
Prince. Tu achèteras à 
Port-au-Prince ce que 
tu ramèneras en 
�S�U�R�Y�L�Q�F�H���� �� ���«���� �'�L�H�X��
�W�¶�D�L�G�H�U�D�� �T�X�D�Q�G�� �P�r�P�H��
à faire des bénéfices. 
Dieu est un blanc 
puissant, il fait ce 
�T�X�¶�L�O���Y�H�X�W���F�R�P�P�H���L�O���O�H��
�Y�H�X�W���� ���«���� �,�O��
�W�¶�p�S�D�U�J�Q�H�U�D�� �W�R�X�W��
malheur et tout 
accident (Vyèj, Sud) 

Misère/dépenda
nce 

-Tu ne peux pas rester ici à compter sur les hommes. Parce que si 
�W�X���D�W�W�H�Q�G�V���O�H�V���K�R�P�P�H�V�����W�X���Q�H���S�R�X�U�U�D�V���P�r�P�H���S�D�V���O�D�Y�H�U���O�¶�R�X�U�O�H�W���G�H���W�D��
jupe (Sud).   
 

- �1�¶�\�� �Y�D�V�� �S�D�V���� �/�D�� �P�L�V�q�U�H�� �j�� �3-au-P est 
trop grande. (Sud).  
 
 

 

beauté  -Tu enverras du savon. (Sud) 
 

  

Terre  - �1�H�� �W�¶�H�Q�� �Y�D�V�� �S�D�V���� �7�R�X�W�� �F�H�� �T�X�H��nous 
�V�D�Y�R�Q�V�� �I�D�L�U�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�H�� �O�D�� �W�H�U�U�H����
(Sud) 

 

 

Dans le Sud, à part la femme qui a été choisie pour jouer le rôle de celle qui conseille de 
rester, quasiment toutes les autres participantes penchent pour le départ, même si plusieurs 
proposent plutôt une migration temporaire. Cela paraissait très surprenant, y compris pour une 
�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H�����3�R�X�U�W�D�Q�W�����G�D�Q�V���O�H�X�U�V���D�U�J�X�P�H�Q�W�V�����O�H�V���I�H�P�P�H�V���S�D�U�O�D�L�H�Q�W���Y�U�D�L�P�H�Q�W���G�¶�H�O�O�H�V���D�X���V�H�Q�V���R�•��
�L�O�� �\�� �D�Y�D�L�W�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�H�� �O�L�H�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�X�U�V�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�Y�D�L�H�Q�W�� �U�D�F�R�Q�Wés de leur 
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histoire dans la première partie de la rencontre. La femme qui dit que si on compte sur les 
�K�R�P�P�H�V�� �R�Q�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H�� �P�D�Q�T�X�H�U�� �P�r�P�H�� �G�H�� �T�X�R�L�� �O�D�Y�H�U�� �O�¶�R�X�U�O�H�W�� �G�H�� �V�D�� �M�X�S�H���� �F�¶�H�V�W�� �F�H�O�O�H�� �T�X�L�� �V�H��
�S�O�D�L�J�Q�D�L�W�� �G�¶�r�W�U�H�� �P�q�U�H�� �D�X�� �I�R�\�H�U���� �G�H�� �Q�H�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �T�X�H�� �G�X�� �V�R�L�Q�� �G�H�V�� �W�Rut petits enfants, alors 
�T�X�¶�H�O�O�H���Y�L�W���D�Y�H�F���X�Q���K�R�P�P�H���W�U�R�S���S�H�X���G�p�E�U�R�X�L�O�O�D�U�G�����0�D�L�V���O�j���R�•���L�O���\���D���F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q���F�¶�H�V�W���T�X�¶�H�O�O�H��
�G�L�V�D�L�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �G�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �S�H�W�L�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �P�L�J�U�H�� �S�D�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H��
sociodrame elle est la première à parler des �H�Q�I�D�Q�W�V���H�W���j���G�L�U�H���T�X�¶�D�X���O�L�H�X���G�H���U�H�V�W�H�U���D�X�S�U�q�V���G�¶�H�X�[��
sans pouvoir les aider, il vaut mieux partir. En même temps, cette contradiction est 
probablement sa situation actuelle : elle hésite entre partir travailler à la capitale en laissant les 
enfants à un mar�L�� �Q�p�J�O�L�J�H�D�Q�W���H�W���U�H�V�W�H�U���D�X�S�U�q�V���G�¶�H�X�[���V�D�Q�V���S�R�X�Y�R�L�U�� �O�H�X�U���G�R�Q�Q�H�U���j�� �P�D�Q�J�H�U�����&�H�W�W�H��
�F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�D�U�H�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �P�q�U�H�V�� �S�D�X�Y�U�H�V���� �)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �U�H�V�W�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H����
les femmes « choisissent �ª���� �V�¶�D�U�U�r�W�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �V�H�X�O�H�� �L�G�p�H�� �H�W�� �L�F�L�� �S�O�X�W�{�W�� �F�H�O�O�H�� �G�X�� �G�p�S�Drt. Mais 
dans la réalité, il est fort probable que la plupart vivent constamment dans ce déchirement 
�H�Q�W�U�H���O�¶�H�Q�Y�L�H���G�H���U�H�V�W�H�U���G�D�Q�V���O�D���P�L�V�q�U�H���G�X���P�R�Q�G�H���U�X�U�D�O���H�W���O�D���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H���J�D�J�Q�H�U���O�H�X�U���Y�L�H���G�D�Q�V��
cette capitale où elles risquent de la perdre. Si on écoute certaines interviewées, le service 
domestique reste à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���O�D���S�O�X�V���D�F�F�H�V�V�L�E�O�H���H�W���O�D���P�R�L�Q�V���G�D�Q�J�H�U�H�X�V�H���S�R�X�U���O�H�V��
femmes paysannes.  

Ce ne sont pas uniquement les rapports sociaux de classe causant leur pauvreté et la 
confrontation urbain/rural rendant la capitale plus attrayante qui font migrer les femmes 
paysannes. Ce sont aussi les rapports sociaux de sexe qui les mettent à la merci des paysans 
�P�r�P�H���O�H�V���S�O�X�V���R�S�S�U�L�P�p�V�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���j���F�D�X�V�H���G�H���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���S�D�\�V�D�Q���T�X�¶�H�O�O�Hs 
migrent. Et comme elles deviennent systématiquement des travailleuses domestiques à Port-
au-Prince, on pourrait ajouter à la phrase « Sans le paysan aurais-tu du pain ? » de Jean 
Aicard, en celle-ci : « Sans le paysan aurais-tu ta bonne ? ». Les femmes paysannes partent 
�G�¶�D�E�R�U�G�� �G�q�V�� �O�H�X�U�� �S�O�X�V�� �M�H�X�Q�H�� �k�J�H�� �S�R�X�U�� �G�H�Y�H�Q�L�U�� �P�L�Q�H�X�U�� �H�Q�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �G�H��
province ou à la capitale. Presque toutes les paysannes du Sud ont connu cette condition. Et 
souvent, elles deviennent par la suite des bonnes, ce qui r�H�Q�G�� �W�U�q�V�� �M�X�V�W�H�� �O�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �G�H��
« petites bonnes » utilisée par Mélanie Jacquemin (2002) pour parler des fillettes en 
�G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���j�� �$�E�L�G�M�D�Q�����'�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�U�W�H�Q�W���S�O�X�W�{�W���j���O�¶�k�J�H���D�G�X�O�W�H���H�W���G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���E�R�Q�Q�H�V���j���3�R�U�W-au-
Prince. La migration et donc le service domestique des femmes paysannes est causée par de 
multiples facteurs comme les rapports sociaux de sexe, de classe, et les confrontations 
rural/urbain. Il faut donc questionner dans leur existence soit comme travailleuses agricoles 
dans le milieu paysan ou comme travailleuses domestiques en ville à la fois la division 
�V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���� �O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���H�W���F�H���T�X�H�� �M�¶�D�S�S�H�O�O�H�� �O�D�� �© division nationale du travail ». 
La division nationale fondée sur le rapport urbain/rural transforme les femmes pauvres issues 
de migration interne en travailleuses domestiques à Port-au-Prince. Cette transformation des 
�S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �E�R�Q�Q�H�V�� �H�[�L�V�W�H�� �G�H�S�X�L�V�� �W�U�q�V�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V�� �H�W���D�� �P�D�U�T�X�p�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�X�� �P�R�Q�G�H���� �&�¶�H�V�W�� �O�H��
�F�D�V���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���S�R�X�U�� �O�¶�(�X�U�R�S�H�����j���H�Q���F�U�R�L�U�H�� �)�D�X�Y�H-Chamoux (2001) et Gubin (200���������H�W���F�¶�H�V�W��
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �G�H�V�� �S�D�\�V�� �O�D�W�L�Q�R-américains (Anderfuhren, 2002; Rodríguez Romero, 
2005 ; Sánchez Néstor, 2005). Les histoires de vie de S
• Nana et de Sentàn illustrent bien le 
confinement des migrantes paysannes dans le service domestique à Port-au-Prince. 

*****  

Tout compte fait la vie des femmes paysannes est construite autour de différentes formes de 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �Y�L�Y�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�H�� �P�L�V�q�U�H�� �T�X�L�� �O�H�V�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �P�L�J�U�H�U���� �'�D�Q�V�� �O�¶�X�Q�L�W�p�� �G�H��
�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���I�D�P�L�O�L�D�O�H�����H�O�O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W���H�Q���W�D�Q�W���T�X�¶épouses ou femmes placées après avoir quitté 
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�O�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�D�U�H�Q�W�V���� �(�O�O�H�V�� �°�X�Y�U�H�Q�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �F�R�P�P�H�� �D�J�U�L�F�X�O�W�U�L�F�H�V���� �j�� �F�{�W�p�� �G�H�� �O�H�X�U�� �P�D�U�L����
dans des associations traditionnelles de travail (eskwad/konbit et awoyo fanm) ou en tant 
�T�X�¶�R�X�Y�U�L�q�U�H�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���G�¶�X�Q�H organisation. La division sexuelle du travail marque leurs tâches, 
différenciées de celles des hommes par les outils utilisés. Elle marque aussi leur temps de 
travail ainsi que leur salaire qui est deux fois inférieur à celui des hommes quand leur force de 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�R�X�W�� �V�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�� �H�[�S�O�R�L�W�p�H�� �J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W���� �(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H�V�� �S�U�H�P�L�q�U�H�V��
�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���T�X�¶�H�O�O�H�V���W�H�Q�W�H�Q�W���G�¶�D�U�W�L�F�X�O�H�U���D�Y�H�F���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���D�J�U�L�F�R�O�H���G�H��
�S�U�R�[�L�P�L�W�p���R�•���H�O�O�H�V���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W���X�Q���S�R�W�D�J�H�U�����V�¶�D�G�R�Q�Q�H�Q�W���j���O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���Ht à la transformation des 
�S�U�R�G�X�L�W�V�� �D�J�U�L�F�R�O�H�V���� �3�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���� �H�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�H�V��
parents âgés qui �± les grand-mères surtout �± leur donnent un coup de main dans le care quand 
elles sont valides. Les enfants constituent une charge mais sont également des bras pour le 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �G�q�V�� �T�X�¶�L�O�V�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �J�U�D�Q�G�V���� �(�Q�� �R�X�W�U�H���� �O�H�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �H�W��
familiales des femmes rurales sont sous-évaluées et leur complète gratuité ne facilite pas 
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Y�L�H���P�D�U�T�X�p�H par la faim, la maladie voire la mortalité. Elles doivent donc 
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���G�¶�D�X�W�U�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�H���V�X�U�Y�L�H�����D�X�V�V�L���S�R�X�U���S�D�O�O�L�H�U���O�H���I�D�L�E�O�H���U�H�Q�G�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H����
�/�H�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �O�¶�p�O�H�Y�D�J�H���� �O�H�V�� �P�L�F�U�R�F�U�p�G�L�W�V�� �R�X�� �O�H�� �V�D�O�D�U�L�D�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �2�1�*�� �O�H�V�� �D�L�G�H�Q�W�� �H�Q�� �F�H�� �V�H�Q�V����
Mais malgré tout, la stratégie la plus répandue reste la migration définitive ou temporaire, 
pour celles qui ont suffisamment de moyens pour partir et pas suffisamment de confort pour 
�U�H�V�W�H�U���� �/�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�H�� �E�D�V�H�� �H�W�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�p�G�X�F�D�Wion reste alors le 
mobile de la migration des jeunes, y compris des jeunes filles qui, en plus, partent en masse 
pour acquérir « les bonnes manières » et devenir pleinement femmes. Cette migration 
constitue un passage vers la vie adulte pour ces jeunes filles qui deviennent vite mères. La 
�S�D�W�H�U�Q�L�W�p���D�X���U�D�E�D�L�V���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���V�X�E�Y�H�Q�L�U���V�H�X�O�H�V���D�X�[���E�H�V�R�L�Q�V���G�H���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����F�H���T�X�L���O�H�V��
pousse vers la polyandrie en série et la maternité en série. Ces maternités successives 
appauvrissent les femmes et les por�W�H�Q�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W���� �S�R�X�U�� �F�H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�U�� �V�X�U�� �O�¶�D�L�G�H��
des grand-mères, à travailler en tant que domestiques à Port-au-Prince. 

Cette partie témoigne de la suresponsabilisation des femmes dans tous les aspects de la vie 
�T�X�R�W�L�G�L�H�Q�Q�H���� �(�O�O�H�V�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �G�H�� �W�Rut le travail domestique et familial dans ces familles où 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H�V���K�R�P�P�H�V���H�V�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�����(�O�O�H�V���U�p�D�O�L�V�H�Q�W���S�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V��
�D�X�W�U�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���H�W���S�D�U�I�R�L�V���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�Q�W���G�D�Q�V���G�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�L�W�V���P�D�V�F�X�O�L�Q�V�����O�H���W�U�D�Y�D�L�O���D�J�U�L�F�R�O�H���S�D�U��
exemple) où elles ne sont jamais traitées comme les hommes. Leur apport est constamment 
�Q�L�p�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �D�X�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �U�X�U�D�O�H���� �T�X�H�O�O�H�� �V�R�L�W�� �I�D�P�L�O�L�D�O�H�� �R�X��
�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �/�H�X�U�� �W�U�q�V�� �I�D�L�E�O�H�� �U�H�Y�H�Q�X�� �O�H�V�� �P�H�W�� �F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�X�U�J�H�Q�Fe, 
les portant ainsi à faire des choix souvent compliqués faute de latitude. Elles arrivent 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W���j���V�H���I�R�U�J�H�U���X�Q�H���S�O�D�F�H���G�D�Q�V���F�H�W���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���K�R�V�W�L�O�H�����7�R�X�W���F�H�O�D���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�D��
confrontation urbain/rural qui empêche la population paysanne de se construire 
individuellement ou collectivement. Mais la situation particulière des femmes résulte aussi du 
�I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�D�L�H�Q�W���O�H���S�U�L�[���p�W�D�Q�W���F�R�Q�V�W�D�P�P�H�Q�W���X�W�L�O�L�V�p�H�V���F�R�P�P�H���P�D�U�F�K�H�S�L�H�G�����2�Q���H�V�W���G�R�Q�F���I�D�F�H���j��
un patriarcat rural qui profite de privilèges grâce au travail des femmes. Pour que ce système 
fonctionne, le travail des femmes doit être nié. Nombre de phénomènes comme la grossesse 
�V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �P�D�Q�T�X�H�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�D�� �F�R�Q�W�U�D�F�H�S�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �0�D�L�V�� �O�D�� �J�U�R�V�V�H�V�V�H��
participe aussi au maintien des femmes en s�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�W�U�r�P�H���S�U�p�F�D�U�L�W�p�����G�R�Q�F���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H��
dépendance face aux hommes qui deviennent ainsi à la fois des exploiteurs (par la division 
�V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H���� �H�W���X�Q�� �U�H�F�R�X�U�V�� �I�D�F�H�� �j�� �O�D�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �H�W�� �O�¶�X�U�J�H�Q�F�H���� �$�L�Q�V�L�� �W�R�X�W���X�Q��
système maintient l�H�� �F�R�U�S�V�� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �j�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �S�R�X�U�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U�� �V�R�X�V�� �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �I�R�U�P�H�V��
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�S�R�V�V�L�E�O�H�V�����G�D�Q�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���D�J�U�L�F�R�O�H�����G�D�Q�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�W���G�D�Q�V���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V������
En plus, la situation est paradoxale : les femmes qui seraient alors mieux seules, peuvent 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H�P�H�Q�W�� �V�¶�H�Q�� �V�R�U�W�L�U�� �V�D�Q�V�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �&�H�X�[-ci sont quasiment les seuls à gagner de 
�O�¶�D�U�J�H�Q�W�����F�H���T�X�L���U�H�Q�G�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V���G�¶�H�X�[�� �P�D�O�J�U�p�� �O�H�X�U���V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���D�X���W�U�D�Y�D�L�O����
�(�W�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�V�� �D�F�F�R�U�G�H�Q�W�� �D�X�[�� �I�H�P�P�H�V�� �H�V�W�� �F�K�q�U�H�P�H�Q�W�� �S�D�\�p���� �S�D�U�� �O�H�V�� �P�D�W�H�U�Q�Ltés successives 
notamment. Ces femmes présentent une très grande lucidité face à leur situation, mais leur 
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q est très limitée. Leur destin semble être scellé, ce qui explique que leur 
perspective de changement se vit dans le mouvement : la migration. Elles ne se font pas 
�G�¶�L�O�O�X�V�L�R�Q���V�X�U���O�D���Y�L�H���H�Q���Y�L�O�O�H���P�D�L�V���P�H�V�X�U�H�Q�W���O�H�V���W�U�q�V���I�D�L�E�O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�H���P�R�E�L�O�L�W�p���V�R�F�L�D�O�H���G�D�Q�V��
leur milieu. Ne pouvant plus rêver à une répartition plus juste du travail global (domestique et 
non-domestique) et du travail de gestion des ressources, la migration vers la ville devient la 
seule voie possible vers une (sur)vie meilleure.  

En effet, si en milieu rural les femmes sont prises comme dans un étau avec des possibilités 
�W�U�q�V�� �O�L�P�L�W�p�H�V���� �O�H�X�U�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �P�H�L�O�O�H�X�U�H�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H��
débouchés professionnels qui les pousse au travail domestique, y compris pour les plus 
�M�H�X�Q�H�V���� �2�Q�� �H�V�W�� �G�R�Q�F�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X�� �S�U�H�P�L�H�U�� �P�D�L�O�O�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�K�D�v�Q�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W�� �G�H�� �P�L�J�U�D�W�L�R�Q�� �T�X�L��
marque la mondialisation néo�O�L�E�p�U�D�O�H�����&�H���S�U�H�P�L�H�U���P�D�L�O�O�R�Q���H�V�W���F�H�W�W�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���R�•����
à cause des rapports sociaux, les femmes paysannes deviennent domestiques en ville. La 
migration interne des femmes qui transforme les paysannes en domestiques dans les villes est 
déterminée simultanément par �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�D�Q�V�� �V�H�V�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�V�� �H�W���O�¶�D�P�R�X�U���� �(�W�� �F�¶�H�V�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��
des femmes rurales pauvres du Sud qui explique celle des migrantes plus aisées du Sud vers le 
Nord, lesquelles sont également poussées vers le domestique. Dans le chapitre suivant, je 
regarderai la trajectoire de �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�� �T�X�L�� �P�L�J�U�H�Q�W�� �H�Q��ville. La vie de 
Sentàn et S
• Nana illustreront le destin des paysannes pauvres comme Vyèj et Zaya que je 
�Y�L�H�Q�V���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U��   
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CHAPITRE II  : LE SERVICE DOMESTIQUE A PORT-AU-
PRINCE 
Il existe très peu de recherche sur le service domestique en Haïti. Sylvain-Bouchereau (1957), 
Anglade (1986) ou Gilbert (2001) le mentionnent dans leurs recherches sur les femmes 
�K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V���P�D�L�V���V�D�Q�V���Y�U�D�L�P�H�Q�W���O�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�����,�O���H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W��fondamental de regarder ce travail 
�T�X�L�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���� �D�S�U�q�V�� �O�¶�D�X�W�R-investissement dans le secteur informel, le travail de la plus 
grande partie de la population féminine en Haïti72���� �,�F�L���� �M�H�� �U�H�J�D�U�G�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�¶�L�P�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
filles et femmes paysannes dans cett�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H���� �(�Q�V�X�L�W�H���� �M�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �F�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�� �H�Q�� �P�¶�D�W�W�D�U�G�D�Q�W���V�X�U�� �O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W���V�R�Q�� �D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �Y�L�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H��
�G�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���� �3�X�L�V�� �M�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�V�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V��
femmes employeuses présentes voire harcelantes ou avec les hommes absents du travail 
domestique. Finalement, je regarde ce que représente ce travail dans la misère des 
travailleuses domestiques à Port-au-Prince. Tout cela permet de comprendre sur quoi se fonde 
le �V�X�U�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �p�O�L�W�H�� �X�U�E�D�L�Q�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�R�Q-domestique, et 
�G�¶�D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U���O�H���G�H�V�W�L�Q���G�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���S�D�X�Y�U�H�V���j���O�D���F�D�S�L�W�D�O�H�� 

2.1. Servir 
Dans les débats publics, on regarde surtout le travail des petites filles, les restavèk. 
�/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H de tenir compte du sort de ces travailleuses mineures73 est que la plupart des 
�V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���S�D�\�V�D�Q�Q�H���R�Q�W���G�¶�D�E�R�U�G���p�W�p��restavèk. Le service domestique à Port-au-Prince 
�V�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�O�D�V�V�H���G�H���V�H�[�H�����O�H�V���I�H�P�P�H�V�����P�D�Ls aussi sur 
�F�H�O�O�H���G�H�V���S�O�X�V���M�H�X�Q�H�V�����F�H���T�X�¶�R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���L�F�L���T�X�D�O�L�I�L�H�U���G�¶�k�J�L�V�P�H����Mathieu, 1970). Il est important 
�G�H�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H�U�� �V�X�U�� �O�H�� �F�D�V�� �G�H�� �F�H�V�� �I�L�O�O�H�V�� �T�X�L�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�H�� �O�D�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H��
domestique en Haïti.  

2.1.1. Sexisme et âgisme 
�&�R�P�P�H�� �M�H�� �O�¶�D�L�� �H�[�S�O�L�T�X�p�� �H�Q�� ������������ �W�R�X�W�H�V�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V�� �Q�H�� �G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W��
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���H�Q���Y�L�O�O�H�����0�D�L�V���S�O�X�V���H�O�O�H�V���V�R�Q�W���S�D�X�Y�U�H�V�����P�R�L�Q�V���H�O�O�H�V���G�L�V�S�R�V�H�Q�W���G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�V���I�D�F�H���j��
�F�H�W�W�H�� �D�F�W�L�Y�L�W�p���� �(�W�� �F�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�¶�D�� �Y�X�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���� �G�D�Q�V�� �Oes familles pauvres 
rurales, les petites filles sont exploitées dans le service domestique dès leur plus jeune âge, au 
service des familles plus aisées du milieu rural et souvent dans les villes. Ce sont les restavèk, 
notion qui provient des mots « rester » et « avec » et qui désigne donc ces enfants placés. 
�'�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H���� �)�D�X�Y�H-Chamoux (2001) notait déjà la place 
�G�p�W�H�U�P�L�Q�D�Q�W�H�� �G�H�V�� �M�H�X�Q�H�V�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �0�D�L�V�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �0�L�O�G�U�H�G�� �$�U�L�V�W�L�G�H�� ���������������� �H�Q��
Haïti on peut  tout à fai�W�� �S�D�U�O�H�U�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �T�X�D�O�L�I�L�p�H�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H�� �S�D�U�� �G�H�V��
�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V�� �H�W�� �L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O�H�V���� �&�H�� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �H�[�L�V�W�H�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �S�D�\�V��
�F�R�P�P�H���O�¶�D���G�p�P�R�Q�W�U�p���0�p�O�D�Q�L�H���-�D�F�T�X�H�P�L�Q�����������������H�Q���U�H�J�D�U�G�D�Q�W���O�H���F�D�V���G�H�V���© petites bonnes » ou 
des « petites nièces » à Abidjan. Les restavèk sont majoritairement des filles (70% en 200674), 
�H�W�� �H�O�O�H�V�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�� �J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �G�H�V�� �I�D�P�L�O�O�H�V�� �H�W�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �j��
�F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�U�R�G�X�F�W�L�Y�H�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �S�H�W�L�W���F�R�P�P�H�U�F�H�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���� �&�¶�H�Vt entre classe et 
sexe �T�X�¶�R�Q���G�R�L�W���S�O�D�F�H�U���F�H���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���P�D�U�T�X�p���D�X�V�V�L���S�D�U���O�¶�k�J�L�V�P�H. 
                                                             
72 Voir ECVMAS (2014). 
73 La loi du 13 mai 2003 a abrogé le chapitre 9 du Code du Travail traitant « des enfants en service ». Cette loi 
�U�H�F�R�Q�Q�D�v�W���W�R�X�W�H�I�R�L�V���T�X�¶�X�Q���H�Q�I�D�Q�W���S�H�X�W���r�W�U�H���F�R�Q�I�L�p���j���X�Q�H���I�D�P�L�O�O�H���G�¶�D�F�F�X�H�L�O���V�R�X�V���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W��
�p�J�D�O�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �G�H�� �O�D�� �I�D�P�L�O�O�H���� �0�D�L�V�� �p�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �F�H�W�W�H�� �O�R�L�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �U�H�V�S�H�F�W�p�H�� �H�W�� �S�H�X�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W��
�S�U�L�V�H�V���S�R�X�U���T�X�¶�H�O�O�H���V�R�L�W���F�R�U�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���D�S�S�O�L�T�X�p�H�� 
74 Alter Presse, 28 aout 2006.  
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Ce service domestique est largement critiqué par les femmes paysannes, notamment celles qui 
�O�¶�R�Q�W���Y�p�F�X���G�D�Q�V���O�H�X�U���S�U�R�S�U�H���H�Q�I�D�Q�F�H�����0�D�L�V���F�R�P�P�H���H�O�O�H�V���O�H���G�L�V�H�Q�W�����F�¶�H�V�W���S�D�U�I�R�L�V���O�H���© choix » des 
�S�D�U�H�Q�W�V���� �O�H�V�� �P�q�U�H�V�� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �/�D�� �P�q�U�H�� �G�H�� �=�D�\�D�� �D�� �D�L�Q�V�L�� �F�K�R�L�V�L�� �G�H�� �O�D�� �S�O�D�F�H�U�� �F�R�P�P�H��
restavèk dans la ville la plus proche. Comme le disaient aussi certaines paysannes du Sud, sa 
mère voulait alors lui épargner le harcèlement sexuel dans cette zone qui, disait-�R�Q�����Q�¶�p�W�D�L�W���S�D�V��
�S�U�R�S�L�F�H�� �j�� �O�¶�p�S�D�Q�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �I�L�O�O�H���� �8�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �U�D�L�V�R�Q�� �p�Y�R�T�X�p�H�� �H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �P�q�U�H�V�� �Y�H�X�O�H�Q�W��
que leur fille maîtrise le savoir-faire domestique, ce qui doit les transformer en bonnes 
épouses ou, dans le cas de Vyèj, en servantes expérimentées. Cette paysanne qui a aussi 
travaillé comme restavèk et servante à Port-au-Prince dit : « Parfois, il y a des choses que ta 
mère ne peut pas te montrer. Chez les autres, tu les apprends ». Elle ajoute : « Tu vois moi, je 
�Q�¶�D�L�� �M�D�P�D�L�V�� �p�W�p �j�� �O�¶�p�F�R�O�H���� �0�D�L�V�� �P�D�� �P�q�U�H�� �P�¶�D�� �S�O�D�F�p�H�� �j�� �E�H�D�X�F�R�X�S�� �G�¶�H�Q�G�U�R�L�W�V���� �H�W�� �M�H�� �O�X�L�� �H�Q��
�U�H�P�H�U�F�L�H�����7�X���Y�R�L�V�����O�j���P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�W�����V�L���M�H���Q�H���V�X�L�V���S�D�V���P�D�O�D�G�H�����M�H���S�H�X�[���I�D�L�U�H���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���F�K�R�V�H�V�«��
���«�������-�H���V�D�L�V���I�D�L�U�H���E�H�D�X�F�R�X�S���G�H���F�K�R�V�H�V �ª�����(�O�O�H���V�¶�p�W�D�O�H���D�X�V�V�L���V�X�U���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�F�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V��tâches 
domestiques en campagne où les maisons sont marquées par le dénuement de la population 
paysanne et les tâches domestiques en ville. Cela touche par exemple la cuisine, comme le 
décrit aussi S
• Nana, servante à Port-au-Prince. Elle cite alors la sauce anglaise, la 
mayonnaise, la sauce piquante (Tabasco), la sauce tomate (ketchup), pour valoriser la cuisine 
urbaine par rapport à la cuisine rurale. Vyèj remercie alors ces patronnes chez qui elle a 
�V�p�M�R�X�U�Q�p�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �V�D�� �P�q�U�H���� �&�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�W�W�H�� �P�r�P�H�� �U�D�L�V�R�Q �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �H�O�O�H-même placé sa fille 
comme restavèk �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �G�p�S�O�R�U�H�� �O�D�� �P�D�O�W�U�D�L�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �F�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �,�O�� �H�V�W�� �j�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H�� �G�D�Q�V��
beaucoup de cas (Zaya par exemple) les filles ne veulent pas devenir restavèk, par peur de la 
maltraitance et à cause de la séparation avec leur famille. Et les mères ne « choisissent » pas 
�I�R�U�F�p�P�H�Q�W���� �P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W�� �O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �G�q�V�� �O�D�� �W�H�Q�G�U�H��
enfance. Elles sont obligées de céder pour des raisons économiques, comme le disent les 
interviewées. Ce sont encore ces raisons qui forcent les anciennes restavèk, elles qui avaient 
souffert parfois de maltraitance, à placer leurs enfants en domesticité. Comme Vyèj, Zaya qui 
vit dans la misère depuis la mort de son mari, a placé deux de ses enfants, chez son frère en 
République Dominicaine. Le plus âgé rapporte les violences physiques de son patron à sa 
mère qui lui dit : « �&�¶�H�V�W�� �W�R�Q�� �R�Q�F�O�H���� �L�O�� �Q�H�� �W�H�� �W�X�H�U�D�� �S�D�V ». Pourtant, cette situation lui fend le 
�F�°�X�U���H�W���H�O�O�H���H�Q���U�H�S�U�R�F�K�H���V�R�Q���I�U�q�U�H : « Je lui ai dit que je �Y�R�L�V���T�X�¶�L�O���H�V�W���H�Q���W�U�D�L�Q���G�¶�K�X�P�L�O�L�H�U���P�H�V��
�H�Q�I�D�Q�W�V�����H�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�D�U�F�H���T�X�H���O�H�X�U���S�q�U�H���H�V�W���P�R�U�W���T�X�H�«���6�L�Q�R�Q�����O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���D�X�U�D�L�H�Q�W���S�X���O�X�L���r�W�U�H��
�X�W�L�O�H�V�� �G�¶�X�Q�H�� �I�D�o�R�Q�� �R�X�� �G�¶�X�Q�H�� �D�X�W�U�H���� �P�D�L�V�� �M�D�P�D�L�V�� �L�O�V�� �Q�H�� �Y�L�H�Q�G�U�D�L�H�Q�W�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �F�K�H�]�� �O�X�L���� �&�¶�H�V�W��
parce que leur père est mort �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L ». La plus jeune est une fille adolescente. Elle 
participe au ménage, à la lessive, à la cuisine et au repassage chez cet oncle qui, en 
contrepartie, lui paie la scolarité. Elle aussi est maltraitée, ce qui porte son grand frère à 
demander à Zaya : « �0�D�P�D�Q���� �W�X�� �Q�¶�D�V�� �S�D�V�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�H�� �/�L�] ? ���7�X�� �Q�¶�D�L�P�H�V�� �S�D�V�� �/�L�] ?) ». Zaya 
�U�D�S�S�R�U�W�H�� �F�H�V�� �G�p�F�O�D�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �S�U�p�F�L�V�D�Q�W�� �T�X�H�� �F�H�V�� �P�R�W�V�� �O�X�L�� �I�H�Q�G�H�Q�W�� �O�H�� �F�°�X�U���� �&�H�W�W�H�� �I�H�P�P�H�� �H�V�W��
déchirée entre le fait de céder en plaçant ses enfants en domesticité et le fait de savoir que leur 
situation est insupportable. Comme un destin, les souffrances et pauvretés se reproduisent de 
�J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �H�Q�� �J�p�Q�p�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�Q�W�� �%�U�p�E�D�Q�W�� �������������� �R�X�� �/�X�F�F�K�L�Q�L�� �������������� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
familles pauvres. Et les mères vivent dans la culpabilité de ne pas pouvoir épargner à leurs 
enfants ces souffrances qui ont rayé leur enfance.   

�&�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H�Q�W���V�X�U�� �O�D�� �P�D�O�W�U�D�L�W�D�Q�F�H�� �T�X�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W���O�H�V�� �D�Q�D�O�\�V�W�H�V�� ���$�U�L�V�W�L�G�H���� ������������ �D�L�Q�V�L��
�T�X�H�� �O�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� ���8�1�,�&�(�)������ �&�H�W�W�H�� �P�D�O�W�U�D�L�W�D�Q�F�H�� �P�D�U�T�X�H�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V���� �,�O �V�¶�D�J�L�W�� �S�D�U��
�H�[�H�P�S�O�H���G�X���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���G�H���F�K�D�U�J�H�V���O�R�X�U�G�H�V���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�D�P�L�O�O�H�V���H�Q��
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�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H�����F�H���T�X�L���I�D�L�W���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�L�U���O�H���P�D�Q�T�X�H���G�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���E�L�H�Q�V���H�W���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�D�Q�V���O�H�V���F�D�X�V�H�V���G�H���O�D��
�G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���H�Q���+�D�w�W�L�����$���F�H�O�D���V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���Y�L�R�O�H�Qces physiques comme la bastonnade qui, 
si elle est répandue en Haïti comme mode de « correction » des parents, peut prendre une 
�S�U�R�S�R�U�W�L�R�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�H�� �S�X�Q�L�U�� �O�H�V��restavèk �T�X�¶�R�Q�� �F�K�H�U�F�K�H�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �j��
soumettre et humilier, à rendre dociles donc corvéables à merci. Les violences sont donc aussi 
�S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�T�X�H�V�� �H�W�� �$�U�L�V�W�L�G�H�� �������������� �S�D�U�O�H�� �D�O�R�U�V�� �G�H�� �F�U�X�D�X�W�p�V�� �P�H�Q�W�D�O�H�V���� �$�� �F�H�O�D�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�Q�W�� �O�H�V��
violences sexuelles qui participent aussi à la grossesse précoce en Haïti. Les interlocutrices 
insistent aus�V�L���V�X�U���O�¶�L�V�R�O�H�P�H�Q�W���G�H���F�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���V�p�S�D�U�p�V���G�H���O�H�X�U���I�D�P�L�O�O�H���F�R�P�P�H���G�¶�X�Q�H���Y�L�R�O�H�Q�F�H���H�Q��
�V�R�L���� �=�D�\�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �U�H�F�R�Q�Q�X�� �V�H�V�� �S�H�W�L�W�V�� �I�U�q�U�H�V�� �H�W�� �V�°�X�U�V�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�� �V�¶�H�V�W��
�V�D�X�Y�p�H���G�H���F�K�H�]���V�D���S�D�W�U�R�Q�Q�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���U�H�W�U�R�X�Y�H�U���V�D���P�q�U�H�����6�H�V���I�U�q�U�H�V���H�W���V�°�X�U�V���D�X�V�Vi la prenaient 
pour une étrangère et sont allés dire à sa maman : « Maman, viens voir ! Il y a une fille cachée 
sous le lit ! �ª�����'�D�Q�V���O�H���S�V�\�F�K�R�G�U�D�P�H���p�P�R�W�L�R�Q�Q�H�O�����=�D�\�D���U�H�S�U�R�F�K�H���j���V�D���P�q�U�H���G�H���O�¶�D�Y�R�L�U���I�D�L�W�H���V�R�U�W�L�U��
�G�H�� �V�R�X�V�� �O�H�� �O�L�W�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�D�Y�R�L�U�� �U�D�P�H�Q�p�H�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H�� �F�K�H�]�� �O�D�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H���� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Q�H�� �U�r�Y�D�L�W�� �T�X�H�� �G�H��
retourner vivre avec sa mère. Ici, la mère prend le visage de la personne maltraitante en 
devenant une mère qui abandonne, repousse, maintient sa fille dans la maltraitance et 
�O�¶�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� 

Le drame de la condition de restavèk �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�H��traitement différentiel que décrit si bien 
�0�D�X�U�L�H�� �6�L�[�W�R�� �T�X�D�Q�G�� �L�O�� �F�D�P�S�H�� �O�¶�L�G�p�D�O-type des restavèk (Ti Sentaniz) humiliée, méprisée et 
déshumanisée, face à celui des enfants des patronNEs (Chantoutou) dorlotéEs et 
surconsidéréEs.  La violence pour les restavèk �H�V�W���L�F�L���G�¶�r�W�U�H���W�R�X�M�R�X�U�V���F�R�Q�I�U�R�Q�W�p�H���j���F�H���T�X�H���V�H�U�D�L�W��
leur vie si la patronne était leur mère. Des patronnes de Port-au-Prince réunies en groupe en 
2012 analysent ce traitement différentiel. Et dans un psycho-drame émotionnel, une femme 
expose la culpabilité éprouvée par certains enfants dans la posture de Chantoutou. Dans cette 
�F�X�O�S�D�E�L�O�L�W�p�� �V�¶�H�Q�W�U�H�P�r�O�H�Q�W�� �X�Q�� �V�H�Q�W�L�P�H�Q�W�� �G�¶�L�Q�M�X�V�W�L�F�H�� �p�S�U�R�X�Y�p�� �S�D�U�� �F�H�V�� �© enfants-Chantoutou » 
face aux restavèk maltraitées par leurs parents-patronNEs, et un conflit de loyauté face à ces 
�S�D�U�H�Q�W�V���T�X�L���O�H�V���J�k�W�H�Q�W���P�D�L�V���T�X�¶�L�O�V���G�R�L�Y�H�Q�W���F�R�Q�G�D�P�Q�H�U�� 

Vyèj critique le traitement différentiel et la maltraitance des restavèk qui est son premier 
�P�R�G�H���G�¶�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q :  

« �2�U�� �'�L�H�X�� �Q�H�� �G�L�W�� �S�D�V���o�D���� �,�O���W�H�� �G�L�W�� �G�¶�D�L�P�H�U���W�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�� �H�W�� �G�¶�D�L�P�H�U���F�H�X�[�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �3�D�Uce que quand il 
�I�R�X�H�W�W�H�����L�O���Q�H���G�L�V�W�L�Q�J�X�H���S�D�V���O�H�V���J�U�D�Q�G�V���G�H�V���S�H�W�L�W�V�������«�����4�X�D�Q�G���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���S�O�D�F�H���F�K�H�]���W�R�L���V�R�Q���H�Q�I�D�Q�W�����W�X��
�G�R�L�V���O�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�H�U���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���T�X�H���O�H�V���W�L�H�Q�V���� �3�D�U�F�H���T�X�H���O�H���W�L�H�Q���Y�D���I�D�L�U�H���V�D���W�R�L�O�H�W�W�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���j�� �O�¶�p�F�R�O�H����
���«�����&�¶�H�V�W���O�D���U�H�V�W�D�Y�q�N���T�X�L���G�R�L�W���U�D�Q�J�H�U���D�S�U�q�V���H�O�O�H�����6�D���F�X�O�R�W�W�H���U�H�V�W�H���S�D�U���W�H�U�U�H�����F�¶�H�V�W���O�D���U�H�V�W�D�Y�q�N���T�X�L���Y�L�H�Q�G�U�D��
�O�D�� �U�D�P�D�V�V�H�U���� �&�¶�H�V�W�� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �E�D�O�D�L�H���� �F�¶�H�V�W�� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �I�D�L�W�� �O�D�� �Y�D�L�V�V�H�O�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �o�D�� �T�X�H�� �E�H�D�X�F�R�X�S��
�G�¶�H�Q�I�D�Q�W�V���Q�¶�D�S�S�U�H�Q�Q�H�Q�W���U�L�H�Q���F�K�H�]���O�H�X�U�V���S�D�U�H�Q�W�V�����/�H�V���S�D�U�H�Q�W�V���O�H�V���G�R�U�O�R�W�H�Q�W�����,�O�V ne leur demandent pas de 
�I�D�L�U�H���O�D���Y�D�L�V�V�H�O�O�H�����G�H���V�H���O�H�Y�H�U���W�{�W���H�W���G�H���S�U�p�S�D�U�H�U���O�H�X�U���S�H�W�L�W���G�p�M�H�X�Q�H�U���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�O�O�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�������«�����&�¶�H�V�W���O�D��

domestique qui doit se lever pour leur préparer à manger ».  

Les autres enfants apprennent vite les hiérarchisations sociales dans ces maisons où la 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�� �F�R�P�P�H�� �H�X�[���� �,�O�V�� �D�S�S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �P�p�S�U�L�V�H�U�� �H�W�� �j�� �O�D�� �P�D�O�W�U�D�L�W�H�U����
�&�¶�H�V�W���S�R�X�U���F�H�O�D���T�X�H���0�D�G�D�Q�S�D�V�����X�Q�H���S�D�W�U�R�Q�Q�H���G�H���3�R�U�W-au-�3�U�L�Q�F�H���T�X�L�� �Q�¶�D�Y�D�L�W���S�D�V���G�¶�D�U�J�H�Q�W���S�R�X�U��
employer une servante a refusé de prendre une restavèk���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �G�D�Q�V�� �F�H�W�W�H�� �D�W�W�L�W�X�G�H��
�P�p�S�U�L�V�D�Q�W�H���T�X�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���J�D�U�o�R�Q�V�����j���O�¶�D�G�R�O�H�V�F�H�Q�F�H�����H�[�H�U�F�H�Q�W���X�Q���© droit de cuissage » (viol, abus 
sexuel) sur les restavèk���� �P�r�P�H���V�L���F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���S�D�U�O�H�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���G�¶�D�P�R�X�U���j���F�H���Q�L�Y�H�D�X-
là. Elles en parlent com�P�H�� �G�¶�X�Q�� �D�P�R�X�U�� �L�Q�W�H�U�G�L�W�� �S�D�U�� �O�H�V�� �E�D�U�U�L�q�U�H�V�� �V�R�F�L�D�O�H�V���� �S�K�p�Q�R�P�q�Q�H�� �T�X�H��
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Richard Sénécal (2001) décrit dans le film Barikad75. Une servante a connu cette situation qui 
�O�¶�D���I�R�U�F�p���j���P�L�J�U�H�U���Y�H�U�V���3�R�U�W-au-Prince où elle est devenue servante. Elle explique cette barrière 
de classe en ces termes :  

« �/�H�X�U���I�L�O�V���H�V�W���L�Q�V�W�U�X�L�W�����,�O�V���Q�H���W�H���O�D�L�V�V�H�U�R�Q�W���S�D�V���Y�L�Y�U�H���D�Y�H�F���O�X�L�������«�������7�X���V�D�L�V ? Laisse-moi te dire : quand 
�W�X���H�V���U�H�V�W�D�Y�q�N���F�K�H�]���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����V�R�Q���I�L�O�V���H�V�W���L�Q�V�W�U�X�L�W�����H�O�O�H���Q�¶�D�F�F�H�S�W�H�U�D���M�D�P�D�L�V���T�X�H���W�X���I�D�V�V�H�V���W�D���Y�L�H���D�Y�H�F��
son fils. Ceci dit, la personne qui est compréhensive pourrait ne pas regarder sur ces différences. Mais 
�W�X���V�D�L�V�����O�H�V���J�H�Q�V���T�X�L���V�R�Q�W�«�����L�O�V���Q�H���V�H�U�R�Q�W���S�D�V���G�¶�D�F�F�R�U�G�����$�L�Q�V�L�����M�¶�D�L���D�F�F�R�X�F�K�p���H�W���L�O�V���R�Q�W���S�U�L�V���O�¶�H�Q�I�D�Q�W�����$�L�Q�V�L����
je ne leur demande pas de changer de mentalité, tu comprends �"���/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���H�V�W���T�X�H���M�¶�D�L���H�X���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���H�W��

�T�X�¶�L�O�V���Q�H���P�¶�R�Q�W���S�D�V���O�D�L�V�V�p���J�D�O�p�U�H�U���D�Y�H�F���O�H���E�p�E�p�����L�O�V���R�Q�W���S�U�L�V���O�H�X�U���E�p�E�p ! ».  

�(�Q�F�R�U�H���X�Q�H���I�R�L�V�����F�¶�H�V�W���V�X�U���O�H���P�D�Q�T�X�H���G�H���V�F�R�O�D�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���T�X�¶�R�Q���V�H���I�R�Q�G�H���S�R�X�U���O�H�V��
traiter différemment. Pourtant, c�¶�H�V�W���D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �O�H�X�U�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�D�Y�D�Q�F�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q��
�T�X�H���O�H�V���P�q�U�H�V���S�O�D�F�H�Q�W���F�H�V���I�L�O�O�H�V���H�Q���G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p�����(�W���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���V�R�X�V���S�U�p�W�H�[�W�H���G�¶�D�L�G�H�U���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��
�S�D�X�Y�U�H�V�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �U�X�U�D�O�H�� �j�� �D�Y�D�Q�F�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �R�Q�W�� �G�H�V��
restavèk. Pour mieux exploiter leur force de travail, on ne les scolarise pas, et cette 
exploitation, paradoxalement, permet la reproduction sociale dans certaines catégories 
sociales en Haïti. 

Quand on écoute Madanpas, cette patronne de Port-au-�3�U�L�Q�F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �Vuffisamment 
�G�¶�D�U�J�H�Q�W���S�R�X�U���V�H���S�D�\�H�U���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�¶�X�Q�H���V�H�U�Y�D�Q�W�H�����O�D���G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���D�S�S�D�U�D�L�W���F�R�P�P�H���X�Q���© système 
�G�¶�D�L�G�H���j���O�D���V�F�R�O�D�U�L�W�p �ª�����(�O�O�H���H�V�W���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�G�p�H���T�X�H���O�D���G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���H�V�W���X�Q���V�\�V�W�q�P�H���j���E�D�Q�Q�L�U�����© Les 
gens qui disent ça ne comprennent pas », conteste-t-e�O�O�H�����3�R�X�U���H�O�O�H�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�H���V�\�V�W�q�P�H���H�Q��
�V�R�L�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W�� �U�H�P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �P�D�L�V�� �O�D�� �P�D�O�W�U�D�L�W�D�Q�F�H���� �(�O�O�H�� �D�M�R�X�W�H�� �P�r�P�H�� �T�X�H�� �© Certains 
enfants sont mieux chez les autres que chez leurs parents », se référant ainsi à la misère des 
familles pauvres qui ne peuvent subvenir aux besoins de cette progéniture importante 
construite dans le cadre de la maternité en série. Cette patronne ajoute :  

« Comment on traite les enfants �"�� �,�O�� �Y�D�� �j�� �O�¶�p�J�O�L�V�H���� �L�O�� �F�K�D�Q�W�H�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �J�U�R�X�S�H�V���� �L�O�� �D�� �X�Q�H�� �Y�L�H�� �V�R�F�L�D�O�H����
�&�R�P�P�H���V�¶�L�O���p�W�D�L�W���F�K�H�] �V�D���P�q�U�H�����7�X���O�¶�D�L�G�H�V���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���H�V�W���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���F�R�P�P�H�«���0�r�P�H���V�L���W�X���Q�H���S�H�X�[���S�D�V��
�G�L�U�H���T�X�H���W�X���I�D�L�V���S�R�X�U���O�X�L���j���F�H�Q�W���S�R�X�U���F�H�Q�W���W�R�X�W���F�H���T�X�H���W�X���I�D�L�V���S�R�X�U���W�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����W�X���O�¶�D�L�G�H�V���j���Y�L�Y�U�H���F�R�P�P�H��

�X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�����7�X���O�¶�D�L�G�H�V�������«�����/�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���H�Q���H�V�F�O�D�Y�D�J�H�����,�O���D �G�H�V���G�U�R�L�W�V�« ».  

Elle ne serait donc pas radicalement contre un traitement différentiel, tant que le traitement 
réservé aux restavèk est humain. A propos de la scolarité, elle dit par exemple : « �,�O���Q�¶�H�V�W���S�D�V��
�R�E�O�L�J�p���G�¶�D�O�O�H�U���G�D�Q�V���O�D���P�r�P�H���p�F�R�O�H���T�X�H���P�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����/�¶�H�V�V�H�Q�W�L�H�O���H�V�W���T�X�¶�L�O���Y�D���j���O�¶�p�F�R�O�H ». 

Le système de restavèk �V�H���I�R�Q�G�H���D�X�V�V�L���V�X�U���O�D���U�p�F�L�S�U�R�F�L�W�p���V�H�O�R�Q���F�H�W�W�H���I�H�P�P�H���T�X�L���P�H�W���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H��
au centre du système des restavèk. Les restavèk offre leur service (ou plutôt leur mère les 
place au service des autres), �H�W���H�Q���U�H�W�R�X�U���R�Q���O�H�X�U���R�I�I�U�H���X�Q���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���H�W���V�X�U�W�R�X�W���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�����3�R�X�U��
elle, il faut considérer les deux demandes et les deux offres qui se rencontrent et créent 
�O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���G�D�Q�V���F�H���V�\�V�W�q�P�H���G�H���W�U�D�Y�D�L�O�����&�H�W�W�H���I�H�P�P�H���H�[�S�R�V�H���W�R�X�W�H���X�Q�H���V�p�U�L�H���G�H���U�q�J�O�H�V���S�R�X�U���I�D�L�U�H 
du système de restavèk quelque chose qui serait bénéfique à la fois pour les patronnes et pour 
les restavèk. Mais elle insiste surtout sur les bienfaits de ce système pour les restavèk et en 
�F�H�O�D���I�D�L�W���O�¶�p�O�R�J�H���G�H���O�D���G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p����« Si seulement chaque Haïtien voyait la chose comme ça et 
cherchait un enfant à aider sans que ce soit les blancs (étrangers) qui viennent aider 
�O�¶�H�Q�I�D�Q�W ���� �6�L�� �W�X�� �Q�¶�D�V�� �S�O�X�V�� �j�� �S�D�\�H�U�� �O�D�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p�� �G�H�� �W�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �D�L�G�H�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �H�Q�I�D�Q�W ! Aide cet 
enfant qui est dans le besoin ! », Clame cette femme qui ajoute : « Si les parents pauvres 
                                                             
75 SENECAL, Richard (2001). Barikad  
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�W�U�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �D�L�G�H�U�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �H�Q�I�D�Q�W���� �O�¶�(�W�D�W���G�H�Y�U�D�L�W���U�H�P�H�U�F�L�H�U�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�1�(�V��». 
�&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�L�Q�G�L�J�Q�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �G�H�P�D�Q�G�H�Q�W�� �O�¶�D�E�R�O�L�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�\�V�W�q�P�H��
restavèk en disant : « Je s�X�L�V�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�� �H�Q�� �X�Q�� �V�H�Q�V���� �0�D�L�V�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �F�{�W�p���� �M�H�� �Q�H�� �V�H�U�D�L�� �M�D�P�D�L�V��
�G�¶�D�F�F�R�U�G�����/�j���R�•���M�H���V�X�L�V���G�¶�D�F�F�R�U�G���F�¶�H�V�W���T�X�H���W�X���Q�H���S�H�X�[���S�D�V���D�Y�R�L�U���O�¶�H�Q�I�D�Q�W���G�H���T�X�H�O�T�X�¶�X�Q���F�K�H�]���W�R�L��
�H�W�� �W�X�� �Q�H�� �O�H�� �P�H�W�V�� �S�D�V�� �j�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �R�X�� �W�X�� �Q�H�� �O�X�L�� �G�R�Q�Q�H�V�� �S�D�V�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�¶�p�W�X�G�L�H�U���� �/�j���� �M�H�� �Q�H�� �V�X�L�V�� �S�D�V��
d�¶�D�F�F�R�U�G���� �0�D�L�V�� �O�j�� �R�•�� �M�H�� �Q�H�� �V�X�L�V�� �S�D�V�� �G�¶�D�F�F�R�U�G�� �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �F�H�U�W�D�L�Q�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �V�¶�L�O�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W��
pas restavèk, ils ne sauraient jamais lire ! ».  

�0�D�G�D�Q�S�D�V���G�R�Q�Q�H���O�¶�L�P�D�J�H���G�¶�X�Q�H���© bonne patronne », celle qui cherche à aider et qui critique la 
maltraitance. Toutes les patronnes interviewées dans cette recherche donnent cette image, 
�G�L�V�H�Q�W�� �Y�R�X�O�R�L�U�� �D�L�G�H�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���� �H�W�� �F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W�� �O�D�� �P�D�O�W�U�D�L�W�D�Q�F�H���� �&�H�W�W�H�� �L�G�p�H�� �G�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �H�V�W��
souvent évoquée par les patronNEs -y compris celles qui emploient des servantes �± qui 
veul�H�Q�W���V�H���F�R�Q�Y�D�L�Q�F�U�H���G�¶�D�Y�R�L�U���D�J�L���H�Q���W�R�X�W�H���M�X�V�W�L�F�H�����F�R�P�P�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���&�D�U�R�O�L�Q�H���,�E�R�V�����������������F�K�H�]��
les patronnes françaises. Or dans bien des cas, « �O�H�V�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H » ne sont pas 
�U�H�V�S�H�F�W�p�V�����&�R�P�P�H���O�H���G�p�S�O�R�U�H���$�U�L�V�W�L�G�H�������������������O�H�V���S�U�R�P�H�V�V�H�V���G�¶�p�G�X�F�D�W�L�R�Q���Q�H���V�R�Q�W pas toujours 
tenues. Quand les restavèk �V�R�Q�W���V�F�R�O�D�U�L�V�p�H�V�����H�O�O�H�V�� �Q�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�V���G�¶�X�Q�H���p�G�X�F�D�W�L�R�Q��
de qualité et leur surcharge de travail les empêchent de progresser dans leur apprentissage. 
�&�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �L�Q�V�L�V�W�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �D�Y�R�L�U�� �S�D�U�I�R�L�V�� �S�O�X�V�� �H�Q�F�R�U�H�� �T�X�H�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�L�V�D�L�H�Q�W��
demander des enfants se soucient très peu de les entretenir comme il faut ou de les traiter 
comme des êtres humains. Le pire est que ces patronnes présentent souvent ce système 
comme un échange inégal, comme si finalement elles aident plus les travailleuses que celles-
�F�L���O�H�V���D�L�G�H�Q�W�����(�O�O�H�V���Q�L�H�Q�W���D�L�Q�V�L���O�¶�X�W�L�O�L�W�p���G�H���F�H�W�W�H���P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H���I�D�F�H���j���O�H�X�U�V���E�H�V�R�L�Q�V���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V����
�D�O�R�U�V���T�X�H���F�H���V�R�Q�W���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���F�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���T�X�L���F�U�p�H�Q�W���F�H���V�\�V�W�q�P�H�����&�D�U���V�L���F�¶�p�W�D�L�W���M�X�V�W�H���G�D�Q�V���O�H���V�R�X�F�L��
de parrainer des enfants pauvres, pourquoi devrait-on les faire migrer des campagnes vers les 
villes ? Pourquoi leur demanderait-�R�Q���G�¶�D�L�G�H�U���G�D�Q�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���R�X���G�H���W�R�X�W���D�V�V�X�P�H�U ? 
La délocalisation des enfants pauvres (par une émigration forcée) et leur surinvestissement 
dans les activités domestiques urbaines répond à un réel besoin de main-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
familles urbaines. Et comme on le verra plus loin, les familles pauvres urbaines en ont 
�G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �E�H�V�R�L�Q���� �H�O�O�H�V�� �T�X�L���� �F�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�H�� �Y�R�L�W�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H��de Madanpas, ne peuvent pas 
�S�D�\�H�U�� �X�Q�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H���� �&�R�P�P�H�� �R�Q�� �O�H�� �Y�H�U�U�D�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �G�X�� �F�D�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�H�V�� �© patronnes 
pauvres », le drame du système restavèk �F�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �F�H�W�W�H�� �P�D�L�Q-�G�¶�°�X�Y�U�H�� �V�H�U�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �D�X�[�� �S�O�X�V��
pauvres, cette classe qui, comme montrent Labelle (1987) ou Aristide (2003) ne peut pas leur 
offrir un traitement adéquat, un entretien de qualité. Le système restavèk est donc avant tout 
�X�Q�H�� �K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �S�D�X�Y�U�H�W�p���� �H�W�� �F�¶�H�V�W�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�H�� �S�H�Q�V�H�U�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
conditions de vie de ces fillettes placées. Il faut remarquer que ce système est un exemple 
�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�O�D�V�V�H���U�X�U�D�O�H���S�D�X�Y�U�H���S�D�U���X�Q�H���F�O�D�V�V�H���S�D�X�Y�U�H���X�U�E�D�L�Q�H���� 

Les restavèk vivent aussi des « humiliations » comme elles le disent. Elles sont traitées avec 
�P�p�S�U�L�V���� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �H�Q�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �D�X�V�V�L�� �V�H�U�Y�L�U���� �/�H�X�U�� �K�X�P�D�Q�L�W�p��
asservie, elles sont transformées en « bonnes bonnes », ces servantes dites « bonnes » parce 
�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�H�V�W�H�Q�W�� �© bien-élevées », donc tête-baissée devant leur patronnes. Le déficit 
narcissique marque leur processus de socialisation dans cette ambiance hostile qui les met 
« hors-jeu » comme le dirait Lenz Jean-François (2011). On peut parler de dépersonnalisation, 
ce qui devient nécessaire dans ce système qui prépare ainsi des travailleuses dociles pour « le 
service domestique payé » à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���� �,�O�� �H�V�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�U�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �D�X�V�V�L��
�G�¶�X�Q�H�� �I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �P�H�Q�W�D�O�H�� �j�� �O�D�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p���H�W�� �j�� �O�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �G�R�Q�W�� �D�� �S�U�L�R�U�L�� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �Y�R�Q�W��
�S�U�R�I�L�W�H�U�� �S�O�X�V�� �W�D�U�G�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�R�X�S�O�H���� �&�¶�H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�� �T�X�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V��



121 
 

comme S
• Nana qui défend que les restavèk font de meilleures épouses. Dan les deux cas, la 
�G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p�� �V�H�U�W�� �j�� �O�¶�L�Q�F�X�O�F�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �R�U�G�U�H�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H�� �H�W�� �G�H�� �J�H�Q�U�H���� �/�H�V��restavèk sont ainsi 
�I�D�E�U�L�T�X�p�H�V�� �S�R�X�U�� �U�H�V�W�H�U�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �(�W�� �V�H�U�Y�L�U�� �F�¶�H�V�W�� �D�Y�D�Q�W�� �W�R�X�W�� �S�U�L�R�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �E�U�D�V�� �D�X��
détriment de tout sentiment.  

2.1.2. Savoir, savoir-faire, savoir -être  
�&�¶�H�V�W���j���O�D���I�R�L�V���O�H���V�D�Y�Rir, le savoir-faire et le savoir-être qui font le travail. Sentàn, une servante 
à Port-au-Prince, parle très peu du « faire �ª���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �T�X�H���� �T�X�D�Q�G�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W��
comme « bonnes à tout faire », elles font tout. La division technique du service domestique 
différente en France où plusieurs types de professionnels se répartissent les activités du 
domestique. En Haïti très peu de familles ont une employée spécifiquement pour le soin des 
enfants par exemple. Le care se fond dans le reste du travail domestique. Et même dans les 
familles où il y a une bonne pour enfant, cette employée participe le plus souvent au ménage 
�R�X�� �j�� �O�D�� �O�H�V�V�L�Y�H���� �(�Q�� �R�X�W�U�H���� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Y�D�U�L�H�� �G�¶�X�Q�H�� �P�D�L�V�R�Q�� �j��
�X�Q�H�� �D�X�W�U�H���� �G�¶�X�Q�H�� �F�O�D�V�V�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �j�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H����Il existe certainement une « organisation » du 
travail domestique, comme le soutient Giedion (1983). Mais cette organisation varie en 
fonction de plusieurs facteurs : les pays, les régions, les classes sociales, les familles. Elle 
varie même en fonction des patronnes et en fonction des servantes. Si la plupart des servantes 
font « tout », elles décrivent peu ce « tout �ª�����&�¶�H�V�W���H�Q���O�H�V���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���V�X�U���O�H�X�U���S�D�U�F�R�X�U�V���T�X�¶�R�Q��
accède à certains détails. 

Le parcours de Sentàn dans le service domestique commence avec sa migration vers Port-au-
Prince. Elle a travaillé dans une grande maison de 5 pièces où habitait une famille très 
nombreuse (le père, la mère, trois enfants, 7 cousins et neveux). Le père et la mère 
travaillaient toute la journée et celle-ci partait dès 7h pour revenir vers 16h. Sentàn faisait 
donc tout en leur absence : la cuisine, le ménage, et le travail pénible de laver et repasser y 
compris les habits de ces 7 jeunes hommes de la famille élargie des deux parents. Et en tant 
que servante à demeure, e�O�O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�W�� �V�D�Q�V�� �K�R�U�D�L�U�H�V�� �I�L�[�H�V���� �F�H�� �T�X�¶�R�Q�� �U�H�W�U�R�X�Y�D�L�W�� �G�p�M�j�� �G�D�Q�V�� �O�H��
�W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O�����(�O�O�H���V�¶�L�P�S�O�L�T�X�D�L�W���D�X�V�V�L���G�D�Q�V���O�D���S�U�L�V�H���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V����
coiffait la plus jeune des enfants le matin et les « préparait �ª���S�R�X�U���O�¶�p�F�R�O�H�����(�O�O�H���G�R�U�P�Dit aussi 
dans la chambre des enfants, ce qui représente aussi un travail en soi. Finalement, elle a laissé 
�F�H���W�U�D�Y�D�L�O���j���F�D�X�V�H���G�H���O�¶�p�Q�R�U�P�L�W�p���G�H�V���W�k�F�K�H�V���� 

Puis elle a pris un poste mieux payé (1 000 gourdes) où elle a travaillé un an. Elle faisait tout, 
la cuisine, la lessive et le repassage, en plus du fait de donner un coup de main pour les soins 
�G�¶�X�Q�� �E�p�E�p���� �(�O�O�H�� �R�X�E�O�L�H�� �D�O�R�U�V�� �G�H�� �F�L�W�H�U�� �O�H�� �P�p�Q�D�J�H���� �,�O�� �\�� �D�Y�D�L�W�� �X�Q�� �F�R�X�S�O�H�� �H�W�� �X�Q�� �E�p�E�p�� �G�R�Q�W�� �H�O�O�H��
�D�G�R�U�D�L�W���V�¶�R�F�F�X�S�H�U�����S�U�p�F�L�V�H-t-elle. La plupart des servantes interviewées �G�L�V�H�Q�W���D�G�R�U�H�U���V�¶�R�F�F�X�S�H�U��
�G�H�V���E�p�E�p�V�����P�r�P�H���V�L���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���W�U�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���F�R�O�R�V�V�D�O�����V�X�U�W�R�X�W���T�X�D�Q�G���H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W��
�D�X�V�V�L�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�� �W�R�X�W�� �O�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �© La mère ne travaillait pas. Elle 
�V�¶�D�V�V�H�\�D�L�W���O�j�����6�H�X�O���O�H���P�D�U�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�W », dit cette femme qui, comme les servantes interviewées 
en 2008, sous-�p�Y�D�O�X�H���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���G�H�V���I�H�P�P�H�V���T�X�L���V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W���G�H���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����(�Q���H�I�I�H�W�����O�D���P�q�U�H��
donnait aussi tous les soins au bébé ���� �O�H�� �E�D�L�Q���� �O�H�� �U�H�S�D�V�� �j�� �S�U�p�S�D�U�H�U�� �H�W�� �j�� �G�R�Q�Q�H�U�� �j�� �O�¶�H�Q�I�D�Q�W���� �O�D��
lessive, y co�P�S�U�L�V���W�R�X�W���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���E�H�U�F�H�U�����V�X�U�Y�H�L�O�O�H�U�����D�O�O�D�L�W�H�U���«���%�U�H�I���r�W�U�H���O�j���S�R�X�U���O�H��
bébé. Ce « être là » est toujours considéré comme du chita la (rester sans rien faire). Pourtant, 
quand ce sont elles qui se chargent précisément de ce travail de prise en charge des enfants, 
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�P�r�P�H�� �V�L�� �H�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �H�Q�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �W�U�q�V�� �S�p�Q�L�E�O�H76, elles le décrivent comme un 
travail. Sò Nana parle ainsi de son travail chez une institutrice : « Je travaillais à Delmas 33 
�R�•���M�H���P�¶�R�F�F�X�S�D�L�V���G�¶�X�Q���E�p�E�p�������«�����&�H���T�X�H���M�H���I�D�Lsais pour lui �"���4�X�D�Q�G���M�¶�D�U�U�L�Y�D�L�V���O�H���P�D�W�L�Q�����M�H���O�X�L��
�O�D�Y�D�L�V�� �O�H�V�� �E�L�E�H�U�R�Q�V���� �M�H�� �O�H�V�� �P�H�W�W�D�L�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�� �O�¶�H�D�X�� �F�K�D�X�G�H���� �S�X�L�V�� �M�H�� �O�X�L�� �G�R�Q�Q�D�L�V�� �O�H�� �E�D�L�Q���� �3�X�L�V����
�D�S�U�q�V�� �O�H�� �E�D�L�Q���� �M�H�� �O�X�L�� �P�H�W�W�D�L�V�� �G�H�� �O�D�� �S�R�X�G�U�H�� �G�H�� �W�D�O�F���� �-�H�� �O�¶�K�D�E�L�O�O�D�L�V���� �-�H�� �O�H�� �I�D�L�V�D�L�V�� �P�D�Q�J�H�U���� �-�H�� �O�X�L��
donnais à manger �H�W���M�H���O�X�L���G�R�Q�Q�D�L�V���j���E�R�L�U�H�����,�O���Q�H���I�D�O�O�D�L�W���S�D�V���T�X�H���M�H���O�H���O�D�L�V�V�H���S�O�H�X�U�H�U�����'�q�V���T�X�¶�L�O��
se réveillait, il a fallu le prendre dans mes bras ». Décrit comme ça, cela paraît un véritable 
�W�U�D�Y�D�L�O���D�O�R�U�V���T�X�H���T�X�D�Q�G���F�H���V�R�Q�W���O�H�V�� �P�q�U�H�V���T�X�L�� �V�¶�H�Q���F�K�D�U�J�H�Q�W���� �O�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���S�U�p�W�H�Q�G�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V��
ne font rien.  

�6�H�Q�W�j�Q���G�L�W���G�X�� �P�D�U�L���T�X�¶�L�O�� �V�H�U�D�L�W���O�H�� �V�H�X�O���j���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�����© �-�H���Q�H�� �V�D�L�V���S�D�V�� �F�H���T�X�¶�L�O���I�D�L�W�����,�O���S�D�U�W���W�{�W���H�W��
rentrait à la tombée de la nuit ». Il y a souvent cet aspect dans le discours des servantes sur 
les familles où le mari est absent et la femme présente. Les servantes voient les activités des 
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���j���O�D���P�D�L�V�R�Q���H�W���F�R�Q�V�L�G�q�U�H�Q�W���W�R�X�M�R�X�U�V���T�X�H���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����3�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W�����H�O�O�H�V��
�Q�H�� �V�D�Y�H�Q�W�� �S�D�V�� �I�R�U�F�p�P�H�Q�W�� �F�H�� �T�X�H�� �I�D�L�W�� �O�H�� �P�D�U�L�� �D�E�V�H�Q�W�� �P�D�L�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �T�X�¶�L�O�� �H�V�W�� �O�H�� �V�H�X�O�� �j 
travailler. Ici encore, le travail productif est toujours valorisé face au travail reproductif, et 
�F�H�O�X�L�� �T�X�L�� �U�D�P�q�Q�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�J�H�Q�W�� �H�V�W�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�O�X�V�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�� �T�X�H�� �O�¶�D�X�W�U�H���� �0�r�P�H�� �V�L�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V��
exercent dans le domestique, elles restent toujours très critiques face à ces patronnes qui « ne 
gagnent rien �ª�����'�R�Q�F���G�D�Q�V�� �O�H�X�U���G�L�V�F�R�X�U�V�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �O�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�Q�� �V�R�L���T�X�L���H�V�W���G�p�Y�D�O�R�U�L�V�p��
mais cette gratuité tant analysée par Delphy (2002). Cette gratuité concerne ici les patronnes 
considérées alors comme des femmes dépendantes donc méprisables.  

Elle a quitté ce travail pour un troisième où on lui payait plus (1 500 gourdes). Puis elle est 
allée dans un quatrième travail où on lui donnait 2 000, puis un autre où elle gagnait 2 500 
�J�R�X�U�G�H�V�����/�j���H�O�O�H���L�Q�V�L�V�W�H���V�X�U���O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���G�H���O�D���U�p�P�X�Q�p�U�D�W�L�R�Q�����0�D�L�V���H�O�O�H���H�[�S�O�L�T�X�H���D�X�V�V�L���G�¶�D�X�W�U�H�V��
�U�D�L�V�R�Q�V�� �T�X�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �O�D�� �S�R�X�V�V�H�U�� �j�� �S�D�V�V�H�U�� �G�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �j�� �X�Q�� �D�X�W�U�H�� �F�R�P�P�H�� �O�D�� �S�p�Q�L�E�L�O�L�W�p���� �O�H��
harcèlement sexuel, ou la maternité. Sentàn a par exemple laissé un poste pour aller accoucher 
�G�D�Q�V���V�D���I�D�P�L�O�O�H���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���H�W�����F�R�P�P�H���F�¶est souvent le cas, elle a pris un autre poste après. 
�(�W���T�X�D�Q�W���j���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���R�•���H�O�O�H���J�D�J�Q�D�L�W���������������J�R�X�U�G�H�V�����H�O�O�H���O�¶�D���O�D�L�V�V�p���S�R�X�U���D�F�F�R�U�G�H�U���S�O�X�V���G�H���W�H�P�S�V��
à son enfant. Parfois, elle laisse aussi un poste pour faire du commerce. Comme pour la 
plupart des inter�Y�L�H�Z�p�H�V���� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�� �V�D�O�D�L�U�H���S�D�U�D�v�W���O�H���S�O�X�V���D�Y�D�Q�W�D�J�H�X�[���S�R�X�U���O�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�����F�¶�H�V�W��
toujours paradoxalement à ce moment-�O�j�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �O�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �S�R�X�U��
�V�¶�D�G�R�Q�Q�H�U�� �D�X�� �S�H�W�L�W�� �F�R�P�P�H�U�F�H���� �S�X�L�V�T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �V�D�O�D�L�U�H-là qui constitue le premier capital 
�G�¶investissement dans le commerce. Et à chaque fois que les dépenses quotidiennes mettent en 
péril le petit commerce, elles reviennent au service domestique, et ainsi de suite. Finalement, 
Sentàn a accepté de se stabiliser dans un travail où elle gagne 7 500 �J�R�X�U�G�H�V���� �4�X�D�Q�G�� �M�H�� �O�¶�D�L��
�U�H�Q�F�R�Q�W�U�p�H�� �H�Q�� ������������ �F�H�O�D�� �I�D�L�V�D�L�W�� �G�p�M�j�� ���� �D�Q�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �\�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�D�L�W�� �H�W�� �H�O�O�H�� �p�W�D�L�W�� �H�Q�F�R�U�H�� �D�X�� �P�r�P�H��
poste lors du dernier entretien en 2012. Dans cette maison, elle fait la cuisine, le grand 
�P�p�Q�D�J�H���H�W���O�H���U�H�S�D�V�V�D�J�H�����(�O�O�H���V�¶�R�F�F�X�S�H���D�X�V�V�L���G�H�V���F�K�D�P�E�U�H�V�����&�¶�H�V�W���X�Q�H���W�U�q�V���J�U�D�Q�G�H���P�D�L�V�R�Q���P�D�L�V��
�S�H�X�� �G�H�� �J�H�Q�V�� �\�� �K�D�E�L�W�H�Q�W���� �F�H�� �T�X�L�� �D�O�O�q�J�H�� �V�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �(�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�X�O�H�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �Q�R�Q�� �S�O�X�V��
�S�X�L�V�T�X�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� ���O�H��gason lakou������ �Q�H�W�W�R�L�H�� �O�D�� �F�R�X�U�� �H�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�� �G�H�� �S�D�V�V�H�U�� �O�H��
balai et la serpillère dans la maison. Elle gère la lessive, mais avec une machine à laver. Et si 
elle fait la cuisine, la patronne se prépare un léger souper quand elle rentre le soir. Sentàn a 

                                                             
76 Winnicott (1960 A propos de sécurité), pour présenter la prise en charge des nourrissons comme un véritable 
travail, développe �T�X�H���O�H�V���M�H�X�Q�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���R�Q�W���E�H�V�R�L�Q���G�¶�r�W�U�H���W�H�Q�X�V���� �G�p�S�O�D�F�p�V�����O�D�Y�p�V�����Q�R�X�U�U�L�V���� �Paintenus à la bonne 
�W�H�P�S�p�U�D�W�X�U�H�����S�U�R�W�p�J�p�V���G�H�V���F�R�X�U�D�Q�W�V���G�¶�D�L�U���H�W���G�H�V���E�U�X�L�W�V���Y�L�R�O�H�Q�W�V�����,�O���D�M�R�X�W�H���T�X�¶�L�O�V���R�Q�W���E�H�V�R�L�Q���T�X�¶�R�Q���U�p�S�R�Q�G�H���j���O�H�X�U�V��
�L�P�S�X�O�V�L�R�Q�V���H�W���T�X�¶�R�Q���F�R�P�S�U�H�Q�Q�H���O�H�X�U���V�S�R�Q�W�D�Q�p�L�W�p�� 
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toujours travaillé à Pétion-Ville (banlieue Est, plus aisée), ce qui explique aussi les écarts 
entre son salaire et le salaire moyen des bonnes à Port-au-Prince. Mais dans ce dernier poste, 
on est dans la « classe moyenne plutôt aisée �ª���� �D�Y�H�F�� �F�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �D�X�V�V�L�� �P�p�F�D�Q�L�V�p�H�V�� �T�X�¶�X�Q�H��
�P�D�L�V�R�Q���j���O�¶�R�F�F�L�G�H�Q�W�D�O�H�����G�H�V���H�P�S�O�R�\�H�X�U�V���T�X�L���R�Q�W���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���G�p�F�Hnt, souvent dans des ONG, des 
organisations internationales, ou dans la haute fonction publique. Ces maisons très grandes 
sont moins habitées à cause de la nucléarisation des familles qui touche ce milieu. Plusieurs 
travailleur-euse-s se partagent le travail, et les outils de travail sont moins rudimentaires. En 
plus, les relations de travail sont souvent moins tendues puisque les femmes patronnes sont 
�S�U�H�V�T�X�¶�D�X�V�V�L���D�E�V�H�Q�W�H�V���T�X�H���O�H�V���K�R�P�P�H�V���S�D�W�U�R�Q�V�����2�Q���J�D�J�Q�H���S�O�X�V���T�X�H���F�K�H�]���O�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���S�D�X�Y�U�H�V��
qui, en plus, p�H�X�Y�H�Q�W���D�Y�R�L�U���G�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���j���Y�H�U�V�H�U���O�H���V�D�O�D�L�U�H���j���O�D���I�L�Q���G�X���P�R�L�V�����&�¶�H�V�W���O�¶�D�Y�D�Q�W�D�J�H��
de travailler dans la classe moyenne plutôt aisée. Tout cela rentre dans la différenciation entre 
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���U�L�F�K�H�V���H�W���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���S�D�X�Y�U�H�V���T�X�¶�R�Q���D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�U�D���S�O�X�V���O�R�L�Q���� 

S
• Nana a toujours gagné moins. Et elle a travaillé à plusieurs reprises chez des « patronnes 
pauvres �ª�� �T�X�L�� �Q�¶�K�D�E�L�W�H�Q�W�� �S�D�V�� �W�U�R�S�� �O�R�L�Q�� �G�H�� �F�K�H�]�� �H�O�O�H���� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �6�H�Q�W�j�Q�� �T�X�L�� �D�� �W�R�X�M�R�X�U�V��
habité à Pétion-Ville. Elle a laissé le milieu rural enceinte de son premier �H�Q�I�D�Q�W���H�W���V�¶�H�V�W���S�O�D�F�p�H��
comme bonne à demeure à la ville de Delmas chez une patronne qui voyageait souvent à 
�O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U���H�W���G�R�Q�W���H�O�O�H���G�H�Y�D�L�W���J�D�U�G�H�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����(�O�O�H���J�D�J�Q�D�L�W�������� gourdes et elle faisait, en plus 
du soin des enfants, la cuisine, le ménage, la lessive et le repassage. Et comme pour les autres 
servantes, elle insiste dans le soin des enfants sur le travail colossal des matins scolaires où il 
faut les préparer et surtout coiffer les filles. Ce dernier travail revient souvent dans le discours 
des travailleuses et des mères qui insistent sur sa pénibilité. Les descriptions de S
• Nana 
confirment le fait que la plupart des servantes chargées du soin des enfants font plus que ça 
voire tout le reste du travail domestique. Elle a réalisé ce travail tout en étant enceinte de son 
premier enfant. Elle dit avoir aimé ce travail et souligne la gentillesse de sa patronne qui lui a 
fait des cadeaux pour son bébé. Mais comme elle est partie accoucher en milieu rural, elle a 
perdu ce poste.   

Elle est revenue à Port-au-Prince cinq mois après son accouchement et a travaillé alors à 
Turgeau (quartier résidentiel de classes moyennes). Là il y avait une autre servante qui 
�V�¶�R�F�F�X�S�D�L�W���G�X���P�p�Q�D�J�H���H�W���X�Q���J�D�U�o�R�Q���G�H���F�R�X�U�����(�O�O�H���V�H���F�K�D�U�J�H�D�L�W���G�R�Q�F���G�H���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����G�X���P�p�Q�D�J�H���H�W��
du repassage. Puis elle est partie travailler à la Croix-des-Bouquets, une commune moins 
�D�L�V�p�H�� �G�H�� �O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �P�p�W�U�R�S�R�O�L�W�D�L�Q�H�� �G�H�� �3�R�U�W-au-Prince. Elle faisait la lessive et le 
repassage, le ménage et la cuisine. Cette fois-ci, elle précise aussi les courses qui sont pourtant 
�L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �S�H�X�Y�H�Q�W-être assez 
�F�R�X�U�D�Q�W�H�V�����L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���Y�R�L�U�H���S�p�Q�L�E�O�H�V�����(�O�O�H���D�M�R�X�W�H���T�X�¶�L�O���\���D�Y�D�L�W���G�H�X�[���H�Q�I�D�Q�W�V���G�D�Q�V���F�H�W�W�H���P�D�L�V�R�Q��
�G�R�Q�W�� �V�¶�R�F�F�X�S�D�L�W�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H���� �(�O�O�H�� �G�L�W�� �D�Y�R�L�U�� �D�L�P�p�� �F�H�� �S�R�V�W�H�� �V�X�U�� �O�H�T�X�H�O�� �H�O�O�H�� �V�¶�D�W�W�D�U�G�H��
particulièrement. La patronne tenait son magasin en ville 6 jours par semaine, ce qui fait que 
Sò Nana faisait tout. Elle se levait assez tôt, 3 heures du matin, pour préparer le petit déjeuner 
et le déjeuner que le couple ramenait au travail. Tout devait être prêt avant 7 h du matin, et la 
cuisine était importante. Elle devait aussi préparer le petit-déjeuner qui, en Haïti, est surtout à 
la fourchette, ainsi que le déjeuner et le dîner. Dans ce passage de Sò Nana décrit, ne serait-ce 
�T�X�¶�H�Q�� �S�D�U�W�L�H���� �X�Q�H�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �2�Q�� �\�� �Y�R�L�W�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V���� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�X�Q��
aperçu de la relation avec les patronNEs.   

- �-�H���S�U�p�S�D�U�H���X�Q�H���F�D�Q�W�L�Q�H���S�R�X�U���O�H���S�D�W�U�R�Q���S�D�U�F�H���T�X�¶�L�O���Q�¶�D�L�P�H���S�D�V���P�D�Q�J�H�U���j���O�¶�H�[�W�p�U�L�H�X�U�����4�X�D�Q�G���L�O���O�H���P�D�Q�J�H 
�S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����L�O���D�W�W�H�Q�G���G�H���U�H�Q�W�U�H�U���S�R�X�U���P�D�Q�J�H�U���j���Q�R�X�Y�H�D�X�������«�����-�H���S�H�X�[���O�X�L���P�H�W�W�U�H���G�H�V���S�R�L�V�V�R�Q�V���I�U�L�W�V���D�Y�H�F��
de la banane bouillie, ou encore des pomme-de-�W�H�U�U�H�V���I�U�L�W�H�V�����G�H���O�D���Y�L�D�Q�G�H�����G�H���O�D���E�D�Q�D�Q�H���S�H�V�p�H�« 
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- Quand donc est-ce que tu prépares tout ça ?  
- Tous les matins.  
- A quelle heure ?  
- �'�q�V�� �W�U�R�L�V�� �K�H�X�U�H�V���� �7�U�R�L�V�� �K�H�X�U�H�V���G�X�� �P�D�W�L�Q���� ���«���� �� �7�X�� �V�D�L�V�� �T�X�H���M�H���G�R�L�V�� �D�X�V�V�L�� �S�U�p�S�D�U�H�U���O�D���F�D�Q�W�L�Q�H�� �G�H�V�� �G�H�X�[��

enfants. Je dois aussi préparer la cantine du monsieur. Puis, je dois préparer autre chose pour que les 
�H�Q�I�D�Q�W�V���P�D�Q�J�H�Q�W���D�Y�D�Q�W���G�¶�D�O�O�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����-�H���V�X�L�V���G�R�Q�F���R�E�O�L�J�p�H���G�H���P�H���O�H�Y�H�U���W�{�W�������«�����$�S�U�q�V�����T�X�D�Q�G���W�R�X�W���O�H��
monde est parti, je vais faire les courses au marché. Quand je reviens du marché, je mets les haricots 
secs au feu. Et je pars faire le ménage dans la maison. Après le ménage, si je dois faire la lessive, je 
lave. Parfois, je prépare à manger pendant que je suis en train de faire la lessive.  

- Quel type de repas tu prépares ? Des repas consistants �"���'�H�V���K�D�U�L�F�R�W�V���V�H�F�V�����G�X���U�L�]�����G�H���O�D���Y�L�D�Q�G�H�«�" 
- Des haricots secs, du riz, de la viande ! Les repas habituels !  
- Et après, quand est-ce que tu termines par exemple ?  
- Moi ?... Tu sais que les habits ne sont pas vraiment sales �����6�L���F�¶�H�V�W���G�X���Q�R�L�U�����W�X���O�H�V���O�D�Y�H�V���G�H�X�[���I�R�L�V���D�Y�H�F���G�H��

�O�D���O�H�V�V�L�Y�H���H�Q���S�R�X�G�U�H�����6�L���F�¶�H�V�W���G�X���E�O�D�Q�F�����W�X���O�H���O�D�Y�H�V���G�H�X�[���I�R�L�V���D�Y�H�F���G�X���S�D�L�Q���G�H���V�D�Y�R�Q�«���&�H���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���G�H�V��
habits très sales qui exigent de frotter mille fois. Je termine assez tôt oui ! Tu sais, le tempérament du 
�P�R�Q�V�L�H�X�U�«���F�¶�H�V�W���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�L�P�H�� �S�D�V���T�X�H�� �T�X�D�Q�G���L�O�� �U�H�Q�W�U�H���� �Y�H�U�V�� �����K���� �T�X�H���M�H�� �V�R�L�V�� �H�Q�F�R�U�H���O�j�� �j��
laver, que je �I�U�R�W�W�H���H�Q�F�R�U�H���G�D�Q�V���O�D���E�D�V�V�L�Q�H���G�¶�H�D�X�����,�O���P�H���G�L�W���W�R�X�M�R�X�U�V �����µ�7�X���Y�R�L�V ? si quand je viens à 4h tu 
�H�V���H�Q�F�R�U�H���O�j���j���O�D�Y�H�U�����M�¶�D�X�U�D�L���G�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���D�Y�H�F���W�R�L�����R�X�L �������7�X���Q�¶�H�V���S�D�V���H�Q���H�V�F�O�D�Y�D�J�H ���¶�� 

 

�(�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �O�H�� �S�D�W�U�R�Q�� �Y�H�X�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �W�H�U�P�L�Q�H�� �G�q�V�� �����K�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Ve repose. Sauf que sa 
charge de travail ne lui permet pas de terminer aussi tôt. Et après, elle dit prendre la douche 
�S�R�X�U�� �V�H�� �F�R�X�F�K�H�U���� �S�X�L�V�� �H�O�O�H�� �M�R�X�H�� �H�W�� �E�O�D�J�X�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �0�D�L�V�� �V�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �I�L�Q�L��
�S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H���G�R�L�W���D�X�V�V�L���S�U�p�S�D�U�H�U���X�Q�H���E�R�X�L�O�O�L�H���Sour les patronNEs. Elle travaillait aussi le week-
end, sauf quand elle partait chez sa cousine. Elle explique: 

- Je pars me reposer. Je me couche.  
- Tu ne travailles pas ? 
- Non ! Je passe déjà toutes mes journées à me défoncer au travail ! Non, je reste �F�R�X�F�K�p�H���� ���«���� �6�L�� �M�H��

viens Samedi, je repars assez tôt le dimanche. 
- Le Dimanche au matin ou vers midi ? 
- Le dimanche matin parce que quand je rentre je dois préparer à manger.  
- �&�H�O�D���Y�H�X�W���G�L�U�H���T�X�¶�D�S�U�q�V���F�K�D�T�X�H���������M�R�X�U�V�����W�X���D�V���X�Q���M�R�X�U���S�R�X�U���D�O�O�H�U���Y�R�L�U���W�H�V���S�U�R�F�K�H�V ?  
- �2�X�L�����3�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����V�L���M�H���G�R�L�V���Y�H�Q�L�U���D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����M�H���Y�L�H�Q�V���D�V�V�H�]���W�{�W���H�W���G�H�P�D�L�Q�����D�X���S�H�W�L�W���M�R�X�U���M�H���U�H�S�D�U�V ».  

 

On peut voir par ailleurs comment les femmes utilisent très peu de mots pour décrire leur 
travail. « Laver, repasser, préparer à manger » �F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���S�O�X�V���j���X�Q�H���I�R�U�P�X�O�H���T�X�¶�j���X�Q�H���Y�U�D�L�H��
description des tâches. Cette formule veut surtout dire que ces femmes font « tout ». Et quand 
�R�Q���O�H�X�U���G�H�P�D�Q�G�H���G�¶�D�O�O�H�U���X�Q���S�H�X���S�O�X�V���G�D�Q�V���O�H�V���G�p�W�D�L�O�V�����V�R�L�W���H�O�O�H�V���W�U�R�X�Y�H�Q�W���T�X�H���F�¶�H�V�W���W�U�R�S���p�Y�L�G�H�Q�W��
�V�X�U�W�R�X�W�� �T�X�D�Q�G�� �O�¶�L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�U�L�F�H���� �P�R�L�� �H�Q�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���� �H�V�W�� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H���� �-�H�� �V�X�L�V�� �F�H�Q�V�p�H�� �V�D�Y�R�L�U��
�F�R�P�P�H�Q�W���o�D���V�H���S�D�V�V�H���G�D�Q�V���X�Q�H���P�D�L�V�R�Q�����G�R�Q�F���O�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���Q�H���Y�R�L�H�Q�W���S�D�V���I�R�U�F�p�P�H�Q�W���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W��
�G�H�� �O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�V�� �G�p�F�U�L�Y�H�Q�W���� �H�O�O�H�V�� �R�X�E�O�L�H�Q�W�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �W�k�F�K�H�V�� �R�X�� �U�H�J�U�R�X�S�H�Q�W 
plusieurs activités différentes sous un même verbe. Quand elles emploient le verbe « balayer » 
(bale) par exemple, cela inclut le dépoussiérage et le rangement par exemple. Et quand elles 
parlent du fait de faire la cuisine, elles englobent la vaisselle qui correspond pourtant à un 
�W�U�D�Y�D�L�O�� �U�p�S�p�W�L�W�L�I�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �H�W�� �T�X�L�� �H�V�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�X�Q�H�� �G�H�V�� �D�F�W�L�Y�L�W�p�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V�� �G�H�V��
restavèk quand il y en a une.  

�(�Q�� ���������� �G�p�M�j���� �F�¶�p�W�D�L�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �D�F�F�q�V�� �j�� �X�Q�H�� �G�H�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �F�R�P�S�O�q�W�H�� �G�¶�X�Q�H�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �G�H��
travail. Wilta me racontait une journée ordinaire, avec quelques détails et en fonction des 
heures de la journée. Au début, elle est assez peu précise : « Eh bien, comment le travail se 
réalise-t-il  �"���&�¶�H�V�W���W�R�X�M�R�X�U�V���G�H���O�D���P�r�P�H���F�K�R�V�H : laver, repasser. Faire le ménage, repasser ». 
Viendront après les explications détaillées, mais avec difficultés, nous dit-elle :  
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« �7�X���W�H���O�q�Y�H�V���O�H���P�D�W�L�Q���H�W�«���4�X�D�Q�G���W�X���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�V���F�K�H�]���O�H�V���D�X�W�U�H�V�����O�H�V���W�k�F�K�H�V���V�R�Q�W���V�L���Q�R�P�E�U�H�X�V�H�V���«�����0�D�L�V���M�H��
vais essayer de les décrire. Les tâches sont nombreuses ! Ah ah ah ! Tu te déshabilles. Tu nettoies la 
cuisine. Tu enlèves les ustensiles de cuisine placés préalablement dans la salle à manger. Tu les mets 
�G�D�Q�V���O�D���F�X�L�V�L�Q�H�����V�L���H�O�O�H�V���Q�¶�\���p�W�D�L�H�Q�W���S�D�V�����$�S�U�q�V���W�X���O�D�Y�H�V���O�H�V���J�R�E�H�O�H�W�V�����>�«�@�����$�S�U�q�V���W�X���I�D�L�V���O�D���Y�D�L�V�V�H�O�O�H�� Puis 
tu nettoies la maison, passes le balai, essuies les meubles, fais les lits, passes la serpillère, mets les 
haricots secs à cuire. Après cela, tu vas au marché. Puis tu prépares à manger. Et tu prépares la table 

quand la nourriture est prête. Après tu �H�V���S�U�r�W�H���j���S�D�U�W�L�U�����V�D�X�I���V�L���W�X���G�R�L�V���I�D�L�U�H���O�D���O�H�V�V�L�Y�H�« ». 

Chez S
• Nana,  Il a fallu poser beaucoup de questions pour accéder à certains détails qui 
prouveraient la pénibilité de son travail. Elle dit « petite bouillie �ª���S�R�X�U�� �P�L�Q�L�P�L�V�H�U�� �O�¶�D�P�S�O�H�X�U��
de la tâche �F�R�P�P�H���H�O�O�H���D�� �L�Q�V�L�V�W�p���V�X�U�� �O�H�� �I�D�L�W���T�X�H�� �O�D���O�H�V�V�L�Y�H�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�p�Q�L�E�O�H�����(�O�O�H���D���W�H�Q�G�D�Q�F�H���j��
raconter les tâches en insistant sur le plaisir: le plaisir de faire du bon travail et de savoir que 
cela fait plaisir au couple employeur. Le plaisir de faire provient aussi du fait que S
• Nana 
valorise les compétences que requiert ce travail. Elle ne parle pas des saletés mais valorise la 
�F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�U�� �O�D�� �S�U�R�S�U�H�W�p���� �)�D�F�H�� �X�Q�� �S�O�D�W�� �G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �j�� �F�X�L�V�L�Q�H�U���� �H�O�O�H�� �O�R�X�H�� �V�D�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �j�� �O�H��
réaliser et à donner du plaisir aux palais. Pour S
• Nana qui a été restavèk toute son enfance 
�S�X�L�V�� �H�V�W�� �G�H�Y�H�Q�X�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �T�X�¶�X�Q�� �V�L�P�S�O�H�� �V�D�Y�R�L�U���� �&�¶�H�V�W�� �W�R�X�W�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�D�L�W�� �I�D�L�U�H����
�(�O�O�H�� �V�H�� �S�R�V�H�� �D�L�Q�V�L�� �G�L�I�I�p�U�H�P�P�H�Q�W�� �I�D�F�H�� �j�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �j�� �6�H�Q�W�j�Q�� �T�X�L�� �D�Y�D�L�W�� �I�D�L�W�� �O�¶�p�F�R�O�H��
secondaire et était « destinée » à une carrière tout autre. Toutes les servantes interviewées 
auraient aimé faire autre chose, mais plus elles se croient capables de faire autre chose, moins 
elles visibilisent ce plaisir lié à la tâche. Alors que celles qui étaient restavèk puis servantes, 
même en faisant parfois le petit commerce ou en devenant plutôt, travailleuses agricoles (Vyèj 
par exemple) disent aimer ce travail, ces tâches. Les migrantes interviewées à Paris répugnent 
la tâche en soi. Elles parlent de « sale boulot » présentent leur activité comme un ensemble de 
« tâches qui tachent » ���-�R�V�H�S�K�������������������(�Q���F�H�O�D�����R�Q���S�R�X�U�U�D�L�W���G�L�U�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���G�p�Y�D�O�R�U�L�V�H�Q�W���O�H���V�H�U�Y�L�F�H��
domestique qui est dévalorisé en France tout comme en Haïti. Et pourtant, aucune des 
servantes en Haïti n�¶�D���p�Y�R�T�X�p���F�H�W���D�V�S�H�F�W���© sale », répugnant, dégoûtant, du domestique que, en 
France, des auteures comme Molinier (2004) ont analysé. Ce qui les dégoûte et les poussent 
toutes finalement à vouloir « trouver mieux �ª�� �F�¶�H�V�W�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �O�Hs 
soumettent aux patronNEs. 

Chez S
• Nana ainsi que chez Vyèj, cette paysanne qui a travaillé comme servante à la 
capitale, le savoir-faire qui permet de réaliser le service domestique est reconnu. Maruani 
�������������� �F�R�P�P�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�H�U�F�K�H�X�V�H�V�� �I�p�P�L�Q�L�V�W�H�V�� �G�p�S�O�R�Uent la non-reconnaissance des 
�F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �L�Q�Y�H�V�W�L�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �S�R�X�U�� �F�H�O�D�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
considéré comme un vrai travail. Le savoir-faire dans le service domestique est présenté par 
S
• �1�D�Q�D���R�X���9�\�q�M���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���O�H���U�p�V�X�O�W�D�W���G�¶�X�Q��apprentissage. Ce savoir-faire est valorisant et 
quand il est reconnu, cela les pousse à aimer leur travail. Cet échange avec S
• Nana en dit 
long :       

« -�0�D�L�V���T�X�¶�H�V�W-ce que tu préfères dans ce travail ?  
-Ce que je préfère dans ce travail ? Laver, repasser, préparer à manger, faire le ménage.  
-Tu aimes ça ? Tu te sens contente quand tu fais ça ? 
-Oui �������3�D�U�F�H���T�X�H���M�¶�D�L�P�H���I�D�L�U�H���o�D���� 
-�(�W���T�X�¶�H�V�W-ce qui surtout te rend aussi contente quand tu fais cela ?  
-�&�H���T�X�L���V�X�U�W�R�X�W���P�H���U�H�Q�G���F�R�Q�W�H�Q�W�H�����F�¶�H�V�W���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H���Tuand je finis de nettoyer, et que la patronne dit : 
�µLa maison est belle ! Elle est fraiche !�¶���� 
-A ce moment, tu es contente !  
-Je suis contente. Et je peux aussi préparer à manger, et quand tu es sur la table, tu dis �����µAh, S
• Nana, 
�F�¶�H�V�W�� �W�U�q�V�� �E�R�Q !�¶���� �4uand tu me dis ça, ça me rend très contente. Mais si tu me dis ���� �µ�2�K���� �F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
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bon !�¶���� �-�H�� �Q�H�� �P�H�� �V�H�Q�V�� �S�D�V�� �E�L�H�Q�� �G�X�� �W�R�X�W���� ���«���� �(�W�� �P�R�L���� �M�H�� �V�D�X�U�D�L�� �j�� �O�¶�D�Y�D�Q�F�H�� �T�X�H�� �O�D�� �Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V��
�E�R�Q�Q�H���� ���«���� �'�p�M�j�� �H�Q���P�H�W�W�D�Q�W���O�D���W�D�E�O�H���� �M�H���S�R�V�H�U�D�L���O�H���S�O�D�W���V�X�U���O�D���W�D�E�O�H���D�Y�Hc découragement parce que je 
�V�D�L�V���T�X�H���W�X���Y�D�V���P�H���G�L�U�H���T�X�H���O�D���Q�R�X�U�U�L�W�X�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���E�R�Q�Q�H���������µAh, S
• �1�D�Q�D�����D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�����M�H���Q�H���V�X�L�V���S�D�V���G�X��
tout satisfaite de ton repas ���� �(�O�O�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �E�R�Q�Q�H���� �9�R�L�O�j�� �W�H�O�O�H�� �F�K�R�V�H�� �T�X�L�� �P�D�Q�T�X�H���� �H�W�� �W�H�O�O�H�� �F�K�R�V�H�� �T�X�L��
manque�¶. ».  

Mais, à en croire S
• Nana, ce savoir-faire dont découle le plaisir de faire plaisir ne résulte pas 
�X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �,�O�� �\�� �D�X�U�D�L�W�� �X�Q�� �F�{�W�p�� �© naturel » qui ne dépend pas de 
�O�¶�D�S�S�U�H�Q�W�L�V�V�D�J�H���� �T�X�L�� �I�D�L�W���T�X�¶�H�Q�� �S�O�X�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �S�U�D�W�L�T�X�H�V���� �L�O�� �I�D�X�W���D�X�V�V�L « avoir la main 
chaude », dit-elle, pour réussir un bon repas. Pourtant, cette servante insiste beaucoup sur la 
« pratique » qui permet de se parfaire dans les activités domestiques, cette pratique qui met 
alors les travailleuses domestiques en position de « supériorité » ou de rivalité face aux 
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�����&�H�W�W�H���V�H�U�Y�D�Q�W�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���9�\�q�M���Y�R�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���I�D�L�U�H���O�¶�p�O�R�J�H���G�X���V�\�V�W�q�P�H��restavèk où les 
�I�L�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �I�R�U�F�p�H�V�� �G�¶�D�S�S�U�H�Q�G�U�H�� �j�� �P�D�v�W�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �W�k�F�K�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �D�X�W�U�H�V��
filles gâtées par leur  mère. Les jeunes domestiques font de meilleures épouses, croient-elles, 
�F�H���T�X�H���G�p�I�H�Q�G�D�L�H�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���H�Q���(�X�U�R�S�H���F�H�X�[���T�X�L���R�S�W�D�L�H�Q�W���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�D���F�O�D�V�V�H���V�H�U�Y�L�O�H��
(Piette, 2001). Cette conception pose une centralité du rôle domestique des femmes dans le 
couple, ce qui est valable aussi quand les patronnes ont un emploi. En cela, ses propos 
convergent avec ceux des paysannes : les hommes peuvent maîtriser le savoir-faire 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����H�W���L�O���H�V�W���S�U�p�I�p�U�D�E�O�H���T�X�¶�L�O�V���O�H���P�D�v�W�U�L�V�H�Q�W�����P�D�L�V���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H ; les femmes 
�G�R�L�Y�H�Q�W���P�D�v�W�U�L�V�H�U���F�H�� �V�D�Y�R�L�U�� �P�r�P�H���V�L���S�D�V�V�H�Q�W���W�R�X�W�H�� �O�H�X�U�� �M�R�X�U�Q�p�H���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���� �&�¶�H�V�W���O�j���X�Q�H�� �I�R�U�P�H��
�G�¶�L�Q�W�p�U�L�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �2�U���� �F�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�L�P�S�R�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �D�X�[��
hommes de partager les fardeaux domestiques �± �P�r�P�H�� �V�L�� �F�¶�H�Vt souhaitable selon elles �± 
�P�p�S�U�L�V�H�Q�W���O�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���G�¶�H�P�S�O�R�L�����T�X�L���U�H�V�W�H�Q�W���G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�H�V���G�H���O�H�X�U���P�D�U�L�����6
• Nana 
critique : « �3�D�U�F�H�� �T�X�H���� �T�X�D�Q�G�� �W�X�� �U�H�V�W�H�V�� �O�j�� �D�V�V�L�V�H�� �W�R�X�W�H���O�D�� �M�R�X�U�Q�p�H�� �H�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�¶�K�R�P�P�H�� �T�X�L�� �j��
�F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���W�H���W�H�Q�G���O�D���P�D�L�Q�����F�¶�H�V�W���D�O�R�U�V �T�X�¶�L�O���W�H���P�D�Q�T�X�H�U�D���G�H���U�H�V�S�H�F�W�����0�D�L�V���T�X�D�Q�G���W�X���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�V����
quand tu peux gagner 25 gourdes par toi-même, il ne peut pas te manquer de respect ». Elles 
font un amalgame entre deux situations (les patronnes qui ne travaillent pas et celles qui ne 
maîtrisent pas le savoir-�I�D�L�U�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�����T�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���H�Q���X�Q�H���V�H�X�O�H���L�P�D�J�H : les femmes 
qui restent assises à se manucurer (woze zong). Ce sont de belles mains, dirait-on quand on 
écoute ces servantes parler de la beauté et de la propreté des patronnes qui, en effet, peuvent 
éviter la saleté des tâches domestiques. Mais ces « belles mains » sont aussi des « mains 
froides » qui ne savent rien. Une patronne doit savoir, elle doit aider sa servante dans les 
tâches ne serait-ce que pour lui montrer que son activité �Q�¶�D�� �U�L�H�Q�� �G�H�� �G�p�J�U�D�G�D�Q�W���� �F�R�P�P�H��
�O�¶�H�[�S�O�L�T�X�D�L�H�Q�W���O�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���H�Q���������������)�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�����F�H���T�X�L���G�p�U�D�Q�J�H���G�D�Q�V���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q��
sexuelle du travail, ce sont les femmes « qui ne travaillent pas » et non les hommes « qui ne 
partagent pas ». Cela idéalise donc la double journée des femmes que ces servantes critiquent 
pourtant en regardant leur propre difficulté à articuler leur vie professionnelle chez les autres 
et leur vie familiale chez elles. 

2.1.3. La conciliation travail domestique/service domestique  
Adelina Miranda (2003) déclare que certaines femmes du secteur domestique ont des 
�G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �j�� �V�p�S�D�U�H�U�� �O�H�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �G�X�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �U�H�S�R�V���� �&�¶�H�V�W�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V��
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �D�X�V�V�L�� �V�H�� �S�R�V�H�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�P�S�V�� �G�H�� �Y�L�H���� �F�H�W�W�H�� �L�P�E�U�L�Fation 
�F�R�P�S�O�H�[�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���W�H�P�S�R�U�D�O�L�W�p�V���V�R�X�O�L�J�Q�p�H���S�D�U���/�D�S�H�\�U�H�����������������G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O��
�G�H�V���I�H�P�P�H�V�����0�D�O�K�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�����O�D���F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���H�V�W���L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�p�H���T�X�D�Q�G���L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��
la situation des travailleuses domestiques, ce que critiquent Glenn (1992) et Carby (2008) qui 
regardent alors les rapports de race et de classe que sous-tend cette occultation.  
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�/�D���F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���H�V�W���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H���V�H�O�R�Q���T�X�¶�L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�� �E�R�Q�Q�H�V���j���G�H�P�H�X�U�H���R�X���G�H���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���G�H�� �M�R�X�U����
Les servantes de jour économisent moins (Oso, 2002 ; Anderfuhren, 2002), mais les 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �j�� �G�H�P�H�X�U�H�� �V�¶�p�F�R�Q�R�P�L�V�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �R�•���� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �F�U�L�W�L�T�X�H�� �=�R�X�Q�H���� �X�Q�H��
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���� �H�O�O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �W�U�R�S�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V���� �&�H�O�D�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W�� �G�H�V�� �I�R�U�P�H�V�� �G�¶�H�V�F�O�D�Y�D�J�H����
dénonce cette patronne. S
• Nana présente le fait de travailler comme servante à demeure 
comme un avantage (la possibilité de pouvoir économiser les frais de transport par exemple). 
�3�R�X�U�W�D�Q�W�����H�O�O�H���G�H�Y�D�L�W���V�R�X�Y�H�Q�W���V�H���O�H�Y�H�U���j���Q�¶�L�P�S�R�U�W�H���T�X�H�O�O�H���K�H�X�U�H���G�H���O�D���Q�X�L�W���S�R�X�U���U�H�S�D�V�V�H�U���S�X�L�V�T�X�H��
�O�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�� �P�D�Q�T�X�D�Lt parfois dans la journée. Le code du travail haïtien donne aux servantes 
le droit à des moments de repos hebdomadaire, ce qui est repris également dans le projet de 
loi du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (2007). Mais comme le 
di�W���$�Q�G�H�U�I�X�K�U�H�Q�����������������G�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�X���V�H�U�Y�L�F�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���D�X���%�U�p�V�L�O�����O�H�V���O�R�L�V���V�X�U���F�H���W�U�D�Y�D�L�O��
ne sont pas toujours respectées. A en croire les interviewées, ces travailleuses sont sollicitées 
�j�� �Q�¶�L�P�S�R�U�W�H�� �T�X�H�O�O�H�� �K�H�X�U�H���� �0�D�L�V�� �V�L�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �G�H�� �M�R�X�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�Q�W�� �P�R�L�Q�V�� �G�¶�K�H�X�U�H�V�� �F�K�H�]�� �O�H�V��
�S�D�W�U�R�Q�1�(�V�����H�O�O�H�V�� �Q�¶�H�Q���V�R�Q�W���S�D�V�� �P�R�L�Q�V���p�S�X�L�V�p�H�V���S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���D�X�V�V�L�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U���G�H���W�R�X�W�H�V��
les responsabilités domestiques de leur propre famille. On parle de « la double journée » pour 
les « femmes qui travaillent » et qui doivent aussi travailler chez elles en rentrant (Gagnon, 
1983). On peut donc parler de « double domus » pour ces travailleuses domestiques qui 
�G�R�L�Y�H�Q�W���D�X�V�V�L���V�¶�D�W�W�H�O�H�U���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H�X�U���S�U�R�S�U�H���G�H�P�H�X�U�H�����'�D�Q�V���O�H�X�U���P�D�L�V�R�Q���S�H�X��
équipées, le travail peut  être encore plus  pénible.  

�(�W���F�R�P�P�H���R�Q���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�D�Q�V���O�D���F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���© les femmes �ª���H�Q���J�p�Q�p�U�D�O�����F�¶�H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�O�X�V��
�F�R�P�S�O�L�T�X�p���S�R�X�U�� �O�H�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V�� �P�q�U�H�V�����(�O�O�H�V�� �Q�¶�R�Q�W���V�R�X�Y�H�Q�W���S�D�V���G�H���W�H�P�S�V���j���F�R�Q�V�D�F�U�H�U���j�� �O�H�X�U�V��
enfants. Les problèmes de conciliation se posent dès la grossesse qui leur vaut régulièrement 
�G�H�V���O�L�F�H�Q�F�L�H�P�H�Q�W�V�����3�X�L�V���H�O�O�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���U�H�Q�W�U�H�U���H�Q���P�L�O�L�H�X���U�X�U�D�O���S�R�X�U���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���G�H���O�¶�D�L�G�H���G�H���O�H�X�U�V��
proches et pour recommencer à travailler à Port-au-�3�U�L�Q�F�H�����H�O�O�H�V���V�R�Q�W���R�E�O�L�J�p�H�V���G�¶�\���O�D�L�V�V�H�U���O�H�X�U�V��
enfants. Quand elles accouchent à la capitale (ce qui est plus rare), elles doivent aussi envoyer 
�O�H�X�U�� �E�p�E�p�� �j�� �O�H�X�U�� �I�D�P�L�O�O�H���� �'�¶�R�•�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�H�� �© familles transrégionales �ª�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�X�� �V�H�U�Y�L�F�H��
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���G�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���G�¶�R�U�L�J�L�Q�H���U�X�U�D�O�H���j���3�R�U�W-au-Prince, ce qui pose à ce niveau aussi ce 
�T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���F�R�P�P�H��Devi, Isaksen et Hochschild (2010) appellent les coûts émotionnels de la 
�P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �6�z�� �1�D�Q�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �D�Y�H�F�� �W�U�L�V�W�H�V�V�H�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �V�R�Q�� �S�U�H�P�L�H�U�� �H�Q�I�D�Q�W�� �Q�¶�D�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p��
aucun lien avec elle : « Je ne me sens pas bien par�F�H���T�X�H���M�¶�D�X�U�D�L�V���D�L�P�p���T�X�H���T�X�D�Q�G���H�O�O�H���P�H���Y�R�L�W��
�H�O�O�H���V�D�X�W�H���G�H���M�R�L�H�����T�X�¶�H�O�O�H���P�H���G�R�Q�Q�H���X�Q���F�k�O�L�Q�����0�D�L�V���H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�P�P�H���o�D���D�Y�H�F���P�R�L�������«�����(�O�O�H��
�G�L�W�� �j�� �V�D�� �W�D�Q�W�H�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �H�O�O�H�� �V�D�� �P�D�P�D�Q�� �H�W�� �T�X�H�� �M�H�� �Q�H�� �V�X�L�V�� �S�D�V�� �V�D�� �P�D�P�D�Q ». Or ces mères qui 
souffrent de cette distance �D�I�I�H�F�W�L�Y�H�� �S�U�R�Y�R�T�X�p�H�� �S�D�U�� �O�¶�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �P�r�P�H�� �S�D�V�� �V�H��
montrer plus présentes pour leurs enfants. Une semaine de congé demandé pour participer à 
�X�Q���p�Y�q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���Y�L�H���G�H���F�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V�����S�H�X�W���O�H�X�U���F�R�€�W�H�U���O�H�X�U���S�R�V�W�H�����F�R�P�P�H���O�¶�D���Y�p�F�X���6�z���1�D�Q�D����
La galère des familles « transrégionales » qui rappelle la misère des familles transnationales 
chantée par Manno Charlemagne dans 37 rekòt kafe (37 ans). Cette chanson parle, entre 
�D�X�W�U�H�V���� �G�H�V�� �P�q�U�H�V�� �K�D�w�W�L�H�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �j�� �O�¶�p�W�U�D�Q�J�H�U�� �H�W�� �T�X�L�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �S�U�L�H�U�� �O�H�Xr 
patronne pour pouvoir rentrer en Haïti participer par exemple à la première communion de 
�O�H�X�U���H�Q�I�D�Q�W�����'�D�Q�V���F�H�W�W�H���P�R�Q�G�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�p�R�O�L�E�p�U�D�O�H�����O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�P�R�X�U���G�X���6�X�G���S�D�U���O�H���1�R�U�G��
�F�U�L�W�L�T�X�p�H���S�D�U���+�R�F�K�V�F�K�L�O�G�����������������H�V�W���D�O�L�P�H�Q�W�p�H���S�D�U���F�H���G�U�D�L�Q�D�J�H���G�H���O�¶�D�P�R�X�U���G�X���U�X�U�D�O���j���O�¶�X�U�E�D�L�Q���� 

Mais vivre à Port-au-�3�U�L�Q�F�H���D�Y�H�F���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V���H�V�W���S�U�H�V�T�X�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�O�H���S�R�X�U���F�H�V���I�H�P�P�H�V���V�L���H�O�O�H�V��
�Y�H�X�O�H�Q�W���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U���j���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�����&�K�D�T�X�H���P�D�W�H�U�Q�L�W�p���O�L�P�L�W�H���D�L�Q�V�L���O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�D�Q�V��
le service domestique. Bét ki gen ke pa janbe dife (les animaux à queue ne traversent pas le 
�I�H�X������ �G�L�W�� �O�H�� �S�U�R�Y�H�U�E�H���� �6�z�� �1�D�Q�D�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �T�X�H�� �G�H�S�X�L�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�� �V�H�V�� �G�H�X�[�� �G�H�U�Q�L�H�U�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V�� �D�Y�H�F��
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lesquels elle vit, elle ne peut plus travailler comme bonne à demeure. En 2010, cette femme 
�Y�H�Q�D�L�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �V�D�� �F�D�G�H�W�W�H�� �H�W�� �H�O�O�H�� �P�¶�D�� �G�p�F�O�D�U�p : « �2�X�L���� �M�H�� �U�H�J�U�H�W�W�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �I�D�L�W�� �F�H�W�� �H�Q�I�D�Q�W���� �2�K����
�U�H�J�D�U�G�H�� �P�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q���� �1�¶�H�V�W-ce pas ce bébé qui me met dans cette misère �"�� �6�L�� �M�¶�D�Y�D�L�V��
�V�H�X�O�H�P�H�Q�W���O�¶�D�L�Q�p�H���� �M�H�� �S�R�X�U�U�D�L�V�� �D�O�O�H�U�� �F�K�H�]�� �X�Q�H�� �Y�R�L�V�L�Q�H�� �H�W�� �O�X�L�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�� �G�H�� �P�H�� �O�D�� �J�D�U�G�H�U���� �0�D�L�V��
aujo�X�U�G�¶�K�X�L���� �S�X�L�V-�M�H�� �O�D�L�V�V�H�U�� �F�H�� �W�R�X�W�� �S�H�W�L�W�� �G�H�U�Q�L�H�U�� �j�� �T�X�H�O�T�X�¶�X�Q ? Qui acceptera de garder un 
enfant aussi jeune �"�����«�����-�H���V�X�L�V���G�R�Q�F���G�D�Q�V���O�D���J�D�O�q�U�H���S�R�X�U���O�R�Q�J�W�H�P�S�V���H�Q�F�R�U�H ». Elle prévoit de 
recommencer à travailler quand sa dernière sera plus grande. Elle explique �T�X�¶�H�O�O�H���G�H�Y�U�D���D�O�R�U�V��
�V�H���O�H�Y�H�U���W�{�W���S�R�X�U���V�¶�H�Q���R�F�F�X�S�H�U���O�H���P�D�W�L�Q���D�Y�D�Q�W���G�H���S�D�U�W�L�U���H�W���G�H�P�D�Q�G�H�U���j���O�D���S�D�W�U�R�Q�Q�H���G�H���U�H�Y�H�Q�L�U���W�{�W��
�S�R�X�U���O�H�X�U���S�U�p�S�D�U�H�U���j���P�D�Q�J�H�U���H�W���O�D�Y�H�U���O�H�X�U�V���Y�r�W�H�P�H�Q�W�V�����&�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���F�H���T�X�H���I�D�L�W���6�H�Q�W�j�Q���D�Y�H�F��
son fils qui avant vivait avec sa mère et q�X�L�� �O�¶�D�� �I�L�Q�D�O�H�P�H�Q�W�� �U�H�M�R�L�Q�W�H�� �j�� �3�R�U�W-au-Prince. Elle 
déclare travailler encore plus chez elle que chez la patronne.  

Mais contrairement à Sentàn qui habite à Pétion-Ville, Sò Nana vit dans un milieu où la 
solidarité entre voisines est encore de mise. Elle est ainsi obligée de soigner ses relations pour 
garder cet avantage du « bon voisinage ». Elle explique comment elle fera pour partir 
travailler : « Je les laisserai dans la cour en demandant à tout le monde de jeter un coup 
�G�¶�°�L�O���� ���«���� �&�H�O�D�� �Y�H�X�W�� �G�L�U�H�� �T�X�H���� �W�X���Q�¶�D�V�� �T�X�¶�j�� �O�H�V�� �O�D�L�V�V�H�U�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�X�U���� �0�r�P�H�� �V�¶�L�O�� �G�H�Y�D�L�W�� �O�H�X�U��
arriver quelque chose, Dieu les épargnerait à coup sûr. Il enverra quand même une personne 
pour les délivrer. En les laissant je dis à tout le voisinage ���� �µ�(�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �O�j�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �F�R�X�U�V���� �-�H��
vous en prie, que tout le monde les surveille ���¶ ». Le proverbe dit Kabrit san mèt mouri nan 
solèy (Le cabri qui a trop de maîtres meurt au soleil). Tout le monde surveille parce que 
personne ne peut vraiment surveiller, ce qui met ces enfants en danger. Anglade (1986) estime 
que ce manque de soin des enfants dans ces familles monoparentales urbaines où les mères 
sont obligées de se surinvestir au travail est cause de mortalité infantile, mortalité qui, pour 
Gilbert (2001) augmente en zone métropolitaine. Mais Sò Nana reste optimiste. Elle croit au 
�E�R�Q���F�°�X�U���G�H�V���I�H�P�P�H�V���G�H���V�R�Q���Y�R�L�V�L�Q�D�J�H�����(�O�O�H���G�p�F�O�D�U�H : « Oui ! Chaque enfant dans cette cour a 
plusieurs mamans. Mais ce sont les pères qui ne sont pas présents ». Le bon voisinage est 
donc lui aussi une affaire de femmes. Et à part cette solidarité dans le quartier, les servantes 
peuvent aussi « externaliser ». Elles comptent alors sur le travail plutôt gratuit de plusieurs 
catégories de personnes, y compris des restavèk, si leur situation économique leur permet au 
moins de nourrir une bouche en plus. 

Tout compte fait, si ces servantes sont engagées pour aider leur patronne à faire face aux 
�G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �G�H�� �F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �F�H�O�D�� �Q�H�� �V�L�J�Q�L�I�L�H�� �Q�X�O�O�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �F�H�V��
problèmes dans leur propre vie. Au contraire, ils peuvent être encore plus criants pour ces 
�I�H�P�P�H�V�� �T�X�L�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�H�U���� �(�O�O�H�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �V�R�L�W��
arrêter de travailler, ou compter sur la disponibilité généreuse de leur mère et de leur voisine. 
�(�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �R�Q�W�� �U�H�F�R�X�U�V�� �j�� �O�¶externalisation quand leur situation le leur permet. Penser la 
�F�R�Q�F�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���W�U�D�Y�D�L�O�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �F�¶�H�V�W�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �D�X�V�V�L��
sont des femmes même si dans la relation de travail cette humanité peut être niée.     

2.2. Relation de service 
Anderfuhren (2002) constate que les domestiques se plaignent plus des relations avec les 
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �T�X�H�� �G�H�V�� �G�U�R�L�W�V�� �E�D�I�R�X�p�V���� �/�H�� �I�D�L�W�� �H�V�W�� �T�X�H���� �F�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �5�R�O�O�L�Q�V�� ���������������� �O�H��
relationnel est central dans le service domestique. Ici, la relation de travail se passe entre 
�I�H�P�P�H�� �H�W�� �H�[�S�U�L�P�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[���� �F�H�X�[�� �G�H�� �V�H�[�H�� �H�W�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H��
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�S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���� �(�W�� �j�� �p�F�R�X�W�H�U�� �F�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���� �R�Q�� �S�H�X�W�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�D�Q�V�� �E�L�H�Q�� �G�H�V�� �F�D�V�� �G�H��
relations déshumanisantes.  

2.2.1. Relations de travail  et déshumanisation  
Anderfuhren (2002) expose que les servantes misent sur une relation de qualité et précise : 
«Par qualité, il faut sans doute entendre la reconnaissance, la qualité affective, la proximité, 
�O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�����E�U�H�I�����O�D���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q �G�X���I�D�L�W���T�X�H���O�¶�H�P�S�O�R�\�p�H���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���H�V�W���P�D�O�J�U�p��
tout une personne comme une autre » (pp. 273-������������ �5�D�S�S�H�O�R�Q�V�� �T�X�¶�D�Y�H�F�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
interviewées à Port-au-Prince (Joseph, 2008), ce qui les porte à vouloir quitter ce travail ce 
�Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �O�D�� �W�k�F�K�H�� �H�Q�� �V�R�L�� �P�D�L�V�� �S�O�X�W�{�W�� �O�H�V�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �+�H�X�U�H�X�V�H�P�H�Q�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �G�L�V�H�Q�W��
connaître parfois de « bonnes relations » faites de bienveillance et de respect. Cette 
bienveillance peut se rapprocher du paternalisme voire du maternalisme qui, selon Rollins 
(1990) caractérise le service domestique. Dans ce maternalisme, les patronNEs complètent le 
�V�D�O�D�L�U�H�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �W�U�R�S�� �I�D�L�E�O�H�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �I�R�U�P�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q���� �H�W�� �$�Q�G�H�U�I�X�K�U�H�Q�� �������������� �F�L�W�H�� �'�H�O�S�K�\��
���������������S�R�X�U���U�D�S�S�H�O�H�U���T�X�¶�L�O���Q�H���I�D�X�W���S�D�V���F�R�Q�I�R�Q�G�U�H���V�D�O�D�L�U�H���H�W���H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�����(�Q���P�r�P�H���W�H�P�S�V�����R�Q���S�H�X�W��
vo�L�U�� �F�R�P�P�H�Q�W�� �F�H�W�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�� ���D�L�G�H�� �j�� �O�¶�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���� �D�L�G�H�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �I�U�D�L�V�� �G�H�� �V�F�R�O�D�U�L�W�p���� �S�R�X�U�� �O�H�V��
loyers et les frais de maladie) est très bien vu par les travailleuses questionnées en Haïti. 
�6�H�Q�W�j�Q�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �S�U�p�I�q�U�H�� �F�H�V�� �W�\�S�H�V�� �G�¶�D�L�G�H�V�� �D�X�[�� �J�H�Q�V�� �T�X�L�� �Q�¶�X�W�L�O�L�V�H�Q�W��que des mots pour la 
�U�H�P�H�U�F�L�H�U�����F�H�V���J�H�Q�V���T�X�L�����H�Q���S�O�X�V���G�X���V�D�O�D�L�U�H�����Q�¶�R�I�I�U�H�Q�W���T�X�¶�X�Q�H���© belle accolade » raille-t-elle. S
• 
Nana cite les dons des patronnes quand elle mesure si la relation de travail était bonne ou pas. 
Un travail avantageux pour cette derniè�U�H���F�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���O�j���R�•���H�O�O�H���S�H�X�W���D�F�F�X�P�X�O�H�U���F�H�U�W�D�L�Q�V���J�D�L�Q�V����
soit par les dons ou par les restes.  

�/�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�� �V�H�� �G�L�V�H�Q�W�� �E�L�H�Q�Y�H�L�O�O�D�Q�W�H�V���� �0�D�L�V�� �O�¶�X�Q�H�� �G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �V�H��
montre particulièrement « bonne » envers sa servante. De toutes les patronnes interrogées en 
Haïti de 2008 à 2012, elle est celle qui payait le mieux. Elle offrait à sa servante 5 000 
�J�R�X�U�G�H�V���S�D�U���P�R�L�V���H�W���G�H�V���I�U�D�L�V���G�H���W�U�D�Q�V�S�R�U�W���V�¶�p�O�H�Y�D�Q�W���j���������������J�R�X�U�G�H�V���W�R�X�W�H�V���O�H�V���T�X�L�Q�]�D�L�Q�H�V�����(�O�O�H��
�Q�H�� �I�D�L�W�� �S�D�V�� �T�X�H�� �O�X�L�� �G�R�Q�Q�H�U�� �X�Q�� �S�H�X�� �G�¶�D�U�J�H�Q�W�� �Hn cas de maladie. Elle la fait suivre elle et ses 
�H�Q�I�D�Q�W�V���S�D�U���V�R�Q���S�U�R�S�U�H���P�p�G�H�F�L�Q�����H�W���W�R�X�W���F�H�O�D���j���V�D���F�K�D�U�J�H�����(�O�O�H���O�X�L���S�U�R�S�R�V�H���O�H�V���Y�L�W�D�P�L�Q�H�V���T�X�¶�H�O�O�H-
�P�r�P�H���F�R�Q�V�R�P�P�H�����(�O�O�H���Q�H���I�D�L�W���S�D�V���T�X�H���O�D���G�p�F�K�D�U�J�H�U���G�H���O�D���O�H�V�V�L�Y�H���H�Q���V�¶�p�T�X�L�S�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���P�D�F�K�L�Q�H��
à laver. Elle prop�R�V�H���j���V�D���V�H�U�Y�D�Q�W�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�H�U���V�D���S�U�R�S�U�H���P�D�F�K�L�Q�H���S�R�X�U���V�D���O�H�V�V�L�Y�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�����O�X�L��
�S�U�R�S�R�V�D�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �G�¶�D�P�H�Q�H�U�� �V�H�V�� �O�L�Q�J�H�V�� �V�D�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �O�D�Y�H�U�� �F�K�H�]�� �O�D�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H���� �6�D�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �D�� �p�W�p��
�P�D�O�D�G�H���S�H�Q�G�D�Q�W���S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �P�R�L�V�����Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���H�O�O�H���Q�H�� �O�¶�D���S�D�V���U�H�Q�Y�R�\�p�H���� �P�D�L�V���H�O�O�H���D��continué 
�G�H���O�X�L���S�D�\�H�U���V�R�Q���V�D�O�D�L�U�H�����O�¶�D���K�p�E�H�U�J�p�H���H�O�O�H���H�W���V�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V���G�D�Q�V���V�D���S�U�R�S�U�H���P�D�L�V�R�Q���S�H�Q�G�D�Q�W���W�R�X�W�H���V�D��
�F�R�Q�Y�D�O�H�V�F�H�Q�F�H���� �H�W�� �D�� �H�Q�J�D�J�p�H�� �X�Q�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �V�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�� �P�D�O�D�G�H���� �,�O�� �H�V�W��
donc facile de croire cette patronne quand elle affirme protéger cette servante, ménager ses 
�K�H�X�U�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �H�W���D�O�O�p�J�H�U�� �V�H�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p�V���� �,�O�� �H�V�W���F�H�U�W�D�L�Q�� �T�X�¶�L�O�� �I�D�X�W���D�X�V�V�L�� �X�Q�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �G�H��
sécurité économique pour traiter ainsi sa servante. Mais pour agir ainsi, il faut aussi davantage 
�T�X�H���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W�����(�O�O�H���Q�¶�H�V�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�V���F�H�O�O�H���T�X�L���H�V�W���O�D���P�L�H�X�[���S�O�D�F�p�H���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�P�H�Q�W���S�D�U�P�L��
les interviewées. Certaines servantes rapportent aussi des gestes de bonté particulièrement 
touchants, même si cette bonté peut cacher des abus. Mais comme le dit Zoune, cette bonté 
« fidélise » les servantes qui développent alors un réel attachement à leur patronNE. Sentàn 
�T�X�L�� �V�H�� �G�L�W���V�D�W�L�V�I�D�L�W�H�� �G�H�� �V�D�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �V�D�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�� �D�I�I�L�U�P�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �D�X�U�D�L�W���G�X�� �P�D�O�� �j�� �O�D�� �T�X�L�W�W�H�U��
même pour un travail mieux payée. Elle énonce : « Si elle me fait quelque chose de mal, je 
�S�H�X�[���S�D�U�W�L�U�����0�D�L�V���V�L�Q�R�Q�����M�H���Q�H���O�D���O�D�L�V�V�H�U�D�L���S�D�V���F�R�P�P�H���o�D�������«�������-�¶�D�L���E�H�V�R�L�Q���G�¶�D�U�J�H�Q�W�����L�O���H�V�W���Y�U�D�L����
�0�D�L�V���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���T�X�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W���T�X�L���H�V�W���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���S�R�X�U���P�R�L ». Le plus important pour la plupart 
�G�H���F�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�����F�¶�H�V�W���O�H���U�H�Vpect. 
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�6�R�X�Y�H�Q�W�����O�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W���O�¶�K�\�S�H�U-�F�R�Q�W�U�{�O�H�����O�¶�K�\�S�H�U-surveillance qui créent des tensions 
�G�D�Q�V���O�D���U�H�O�D�W�L�R�Q���K�L�p�U�D�U�F�K�L�T�X�H���F�H���T�X�L���I�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�p�I�q�U�H�Q�W���O�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���D�E�V�H�Q�W�H�V�����6�H�Q�W�j�Q���p�Y�L�W�H��
des patronnes trop directives qui, en plus, augmentent �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���H�W���O�H���U�\�W�K�P�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O�����3�O�X�V��
les patronnes sont présentes, plus elles peuvent être « harcelantes », en multipliant les 
réprimandes par exemple. Le harcèlement moral analysé par Marie-France Hirigoyen (1998) 
�T�X�¶�R�Q�� �G�R�L�W�� �G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �U�H�J�D�U�G�H�U�� �F�R�P�P�H étant également un « harcèlement social » doit être 
approfondi dans le service domestique. La relation de service domestique peut en effet donner 
lieu par exemple à ce que cette auteure qualifie de «communication perverse ».  

La plupart des problèmes dénoncés par les travailleuses sont liés à la relation de travail, et 
elles touchent quasiment toute la communication. Quand on écoute les servantes, on peut 
penser que la violence verbale est très présente dans le service domestique. Sò Nana réagit 
ainsi : « �-�H���O�X�L���G�L�V���T�X�H���M�H���Q�¶�D�L�P�H���S�D�V���o�D���H�W���T�X�¶�H�O�O�H���Q�H���G�R�L�W���S�D�V���P�H���F�U�L�H�U���G�H�V�V�X�V�����-�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�R�X�U��
toi. Je ne suis pas ta restavèk���� ���«���� �0�D�L�V�� �L�O�� �\�� �D�� �G�H�V�� �G�D�P�H�V�� �T�X�L�� �V�R�Q�W�� �F�R�P�P�H�� �o�D���� �&�R�P�P�H�� �W�X��
travailles chez elles, elle te prennent pour leur restavèk���������«�����7�D�Q�G�L�V���T�X�H���P�r�Pe un animal sait 
comment traiter un animal comme lui �ª���� �6�H�Q�W�j�Q�� �H�O�O�H�� �D�X�V�V�L�� �G�p�Q�R�Q�F�H�� �F�H�W�W�H�� �P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�¶�R�Q�W�� �O�H�V��
�S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���G�H���K�D�X�V�V�H�U���O�H���W�R�Q�����G�H���F�U�L�H�U�����F�H���T�X�L���H�V�W���G�¶�D�X�W�D�Q�W���S�O�X�V���G�X�U���T�X�¶�R�Q���O�H�X�U���L�P�S�R�V�H���G�H���Q�H���S�D�V��
riposter. Certaines restent en silence, comme une ser�Y�D�Q�W�H�� �T�X�L�� �P�¶�D�� �G�L�W : « Je la laisse 
�P�¶�L�Q�M�X�U�L�H�U�����-�H���Q�H���O�X�L���U�p�S�R�Q�G�V���S�D�V�����3�D�U�F�H���T�X�H���W�X���D�V �E�H�V�R�L�Q���G�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W�����>�«�@��Si tu veux garder 
�W�R�Q���W�U�D�Y�D�L�O�����T�X�D�Q�G���H�O�O�H�V���W�¶�L�Q�M�X�U�L�H�Q�W�����W�X���I�D�L�V���F�R�P�P�H���V�L���G�H���U�L�H�Q���Q�¶�p�W�D�L�W�ª�� �2�U���U�H�V�W�H�U���H�Q���V�L�O�H�Q�F�H���F�¶�H�V�W��
agir comme une restavèk, ou tout simplement comme « un enfant ». Ces servantes critiquent 
�D�X�V�V�L�� �O�¶�L�Q�I�D�Q�W�L�O�L�V�P�H�� �G�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�H�V���� �D�W�W�L�W�X�G�H�� �G�L�V�F�X�W�p�H�� �D�X�V�V�L�� �S�D�U�� �5�R�O�O�L�Q�V�� ���������������� �3�R�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V��
comme Sentàn, il faut démissionner en cas de violence verbale. Elle raconte que, si elle a 
gardé la m�r�P�H���S�D�W�U�R�Q�Q�H���G�H�S�X�L�V���S�O�X�V�L�H�X�U�V���D�Q�Q�p�H�V�����F�¶�H�V�W���V�X�U�W�R�X�W���S�D�U�F�H���T�X�H���F�H�O�O�H-ci la respecte : 
« �6�L���F�¶�p�W�D�L�W���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���T�X�L���Q�¶�D�U�U�r�W�D�L�W���S�D�V���G�H���P�H���F�U�L�H�U���G�H�V�V�X�V�����M�H���Q�H���U�H�V�W�H�U�D�L�V���S�D�V�����Q�R�Q ! Moi, 
je ne supporte pas les injures, non ! Je ne pourrais pas rester ».  

Par le�V���P�R�W�V���T�X�L���K�X�P�L�O�L�H�Q�W�����O�H�V���S�D�W�U�R�Q�1�(�V���H�[�S�U�L�P�H�Q�W���I�D�F�H���j���O�H�X�U���V�H�U�Y�D�Q�W�H���X�Q���G�p�Q�L���G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p����
comme si le service domestique qui assujettit les travailleuses aux besoins des autres les 
transformait en sous-sujet, sous-femmes. « �>�«�@��être domestique est en soi-même un affront à 
sa dignité propre », écrit Rollins (1990, 68). Les bonnes ne sont pas toujours considérées 
comme des personnes, déplore So Nana : « Tu vois, certaines personnes chez qui tu travailles 
aiment injurier. Elles ne considèrent pas la personne qui travaille comme si elle était une 
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�����7�D�Q�G�L�V���T�X�H���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���F�K�H�]���T�X�L���W�X���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�V���V�D�Y�H�Q�W���T�X�H���W�X���H�V���X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H��
comme elles �ª���� �(�W�� �j�� �F�D�X�V�H�� �G�X�� �G�p�Q�L�� �G�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p�� �X�Q�H�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �H�Q�� ���������� �P�¶�D�� �G�p�F�O�D�U�p : « Je 
changerai quand même de vie. Tu ne peux faire toute ta vie à travailler chez les autres ». Ce 
dégoût provient aussi du fait que, non seulement elles deviennent des humanités amputées ou 
carrément des objets dans ce travail dévalorisé, mais surtout elles sont parfois moins 
�F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V�� �T�X�¶�X�Q�� �R�E�M�H�W���� �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �Y�R�Q�W�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �G�L�U�H�� �j�� �O�H�X�U�V�� �H�P�S�O�R�\�p�H�V�� �T�X�¶�L�O�� �Y�D�X�W��
�P�L�H�X�[���T�X�¶�H�O�O�H�V���V�¶�X�V�H�Q�W���H�O�O�H�V-�P�r�P�H�V���S�O�X�W�{�W���T�X�H���G�¶�X�V�H�U���O�H�V���R�E�M�H�W�V���G�R�Q�W���H�O�O�H�V���V�¶�R�F�F�X�S�H�Q�W�����'�D�Q�V���X�Q��
�V�R�F�L�R�G�U�D�P�H���D�Y�H�F���O�H�V���S�D�\�V�D�Q�Q�H�V���G�X���&�H�Q�W�U�H�����X�Q�H���I�H�P�P�H���M�R�X�H���O�H���S�H�U�V�R�Q�Q�D�J�H���G�¶�X�Q�H���S�D�W�U�R�Q�Q�H���T�X�L��
reproc�K�H���j���V�D���E�R�Q�Q�H���G�¶�D�Y�R�L�U���F�D�V�V�p���O�H���Y�H�U�U�H���G�¶�X�Q�H���O�D�P�S�H���j���S�p�W�U�R�O�H�����$���O�D���I�L�Q���G�H���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�����F�H�W�W�H��
femme commente:  

« �/�D���S�D�U�R�O�H���p�W�D�L�W���E�O�H�V�V�D�Q�W�H���>�«�@���V�X�U�W�R�X�W���T�X�D�Q�G���M�¶�D�L���S�D�U�O�p���j���O�D���V�H�U�Y�D�Q�W�H���S�R�X�U���O�X�L���I�D�L�U�H���V�H�Q�W�L�U���T�X�H���O�¶�D�U�J�H�Q�W��
�T�X�¶�H�O�O�H���J�D�J�Q�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q���j���F�{�W�p���G�H���F�H���T�X�H���Poi je possède. Cela veut dire que le verre de la lampe a plus 
�G�H���Y�D�O�H�X�U���T�X�¶�H�O�O�H-�P�r�P�H���H�X�K�«���T�X�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�R�X�U���P�R�L�����(�O�O�H���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�H�Q�G�D�Q�W���W�R�X�W���X�Q���P�R�L�V���H�W���T�X�D�Q�G���H�O�O�H��
�E�U�L�V�H�� �O�H���Y�H�U�U�H�� �G�H�� �O�D�P�S�H���� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �J�D�J�Q�H�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �S�D�V�� �O�H�� �U�H�P�E�R�X�U�V�H�U���� �>�«�@���%�R�Q���� �F�H�O�D�� �Y�H�X�W�� �G�L�U�H �H�X�K�«����
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�F�¶�H�V�W���M�X�V�W�H���S�R�X�U���P�R�Q�W�U�H�U���j���O�D���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H���T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q�����(�O�O�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q�����Q�L���I�D�F�H���j���P�R�L�����Q�L���I�D�F�H���j���F�H��
�T�X�H���M�H���S�R�V�V�q�G�H�����j���F�H���T�X�H���M�H���O�X�L���G�R�Q�Q�H���j���J�p�U�H�U���H�Q���P�R�Q���D�E�V�H�Q�F�H�����(�O�O�H���Q�¶�H�V�W���U�L�H�Q�����&�H�O�D���Y�H�X�W���G�L�U�H���T�X�H���F�H���T�X�H��

�M�¶�D�L���D���S�O�X�V���G�H���Y�D�O�H�X�U���T�X�¶�H�O�O�H���H�Q�W�D�Q�W que personne ».  

�3�U�p�W�H�Q�G�U�H���T�X�H���O�¶�R�E�M�H�W���H�V�W���S�O�X�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���T�X�H���O�H���F�R�U�S�V���T�X�L���O�H���Q�H�W�W�R�L�H���U�H�Y�L�H�Q�W�����H�Q�F�R�U�H���X�Q�H���I�R�L�V�����j��
oublier que ce corps est une personne, un s�X�M�H�W���� �'�¶�R�•�� �X�Q�H�� �R�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�U�S�V���� �G�R�X�E�O�p�H��
�G�¶�X�Q�H���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���R�E�M�H�W�V�� 

�2�U�����O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q �G�H�V���P�R�W�V���G�D�Q�V���O�H���G�p�Q�L���G�H���O�D���V�X�E�M�H�F�W�L�Y�L�W�p���H�W���G�H���O�¶�K�X�P�D�Q�L�W�p���V�H�U�D�L�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H��
du service domestique à en croire les servantes rencontrées. Le service domestique serait en 
soi un travail déshumanisant, travail où la violence verbale serait systématique. �/�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q��
réside dans le fait de travailler « chez les autres �ª���� �F�H�� �T�X�¶�p�Y�L�W�H�Q�W�� �G�R�Q�F�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �I�H�P�P�H�V����
Sentàn déclare : « Ce ne sont pas toutes les femmes qui acceptent de travailler chez les autres. 
�,�O���\���H�Q���D���T�X�L���G�L�V�H�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���Y�H�X�O�H�Q�W���S�D�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���F�K�H�]���O�H�V���D�X�W�U�H�V�����T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���Y�H�X�O�H�Q�W���S�D�V��
rester là à laver les assiettes des autres. Elles ne veulent pas le faire ». Le nom même donné à 
ce travail en Haïti le présente comme dévalorisant : travailler chez les autres, travailler dans la 
maison des autres, travailler devant la porte des autres. Wilta, en 2008, présentait ainsi 
�O�¶�L�Q�V�L�J�Q�L�I�L�D�Q�F�H�� �G�H�� �V�R�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O : « Je ne fais que passer mes journées chez les autres ». Une 
�D�X�W�U�H���G�p�F�O�D�U�D�L�W���T�X�¶�H�O�O�H���Y�R�X�O�D�L�W���T�X�L�W�W�H�U���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���S�R�X�U���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���j���S�D�V�V�H�U���W�R�X�W�H���V�D vie chez les 
autres. Le fait de toujours préciser « les autres » en nommant ce métier insiste sur son côté 
subalterne et hiérarchique. �&�¶�H�V�W�� �F�R�P�P�H�� �V�L�� �O�H�� �G�p�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �O�D�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �p�W�D�L�H�Q�W��
�L�Q�W�U�L�Q�V�q�T�X�H�V���j���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���P�H�W���O�H�V���H�P�S�O�R�\�p�H�V���j���O�D���P�H�U�F�L���G�X���P�p�S�U�L�V���T�X�H��
cultivent particulièrement certaines personnes, ce que critique Zaya, cette paysanne du Centre 
qui �D���D�X�V�V�L���X�Q���S�D�U�F�R�X�U�V���G�H���V�H�U�Y�D�Q�W�H�����%�H�U�Q�D�U�G���+�R�X�U�V�����������������D���E�L�H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�¶�p�F�U�L�U�H : « Il semble 
�T�X�¶�X�Q�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�D�Q�V�� �L�Q�W�p�U�r�W���� �P�D�O�� �U�p�P�X�Q�p�U�p���� �K�D�U�D�V�V�D�Q�W���� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H����
�O�¶�L�Q�V�W�D�E�L�O�L�W�p�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H���� �V�R�Q�W�� �S�O�X�V�� �D�W�W�H�Q�W�D�W�R�L�U�H�V�� �j�� �O�D�� �G�L�J�Q�L�W�p�� �T�X�H�� �O�¶�Hxtinction de la vie 
biologique » (pp.163-164). La reconnaissance doit être analysée dans la vie de ces 
travailleuses pour comprendre les impacts du mépris (Honneth, 2006; Ibos, 2008) dans leur 
trajectoire socioprofessionnelle.    

Même si elle sait choisir �V�H�V�� �P�R�W�V�� �S�R�X�U�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �=�D�\�D�� �U�H�F�R�Q�Q�D�v�W�� �T�X�H�� �F�¶�H�V�W��
aussi le fait de faire ce travail qui la met à la merci de personnes méprisantes. Ces servantes 
éprouvent de la honte face à leur travail et finalement de la honte face à elles-mêmes. Ces 
corps usés au travail sont aussi décrits comme des corps laids. Sentàn et surtout Sò Nana, se 
présente comme une personne maigre et laide, enlaidie par la misère et la pauvreté. Elle se 
�F�R�P�S�D�U�H���D�X�[���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���T�X�¶�H�O�O�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���W�R�X�M�R�X�U�V���F�R�P�P�H���p�W�D�Q�W���I�U�D�v�F�K�H�V�����S�U�Rpres et élégantes) 
et belles. Or le corps est socialement construit (Gardey 2000; Cockburn 2004), et il peut 
�V�R�X�I�I�U�L�U�� �G�H�� �O�¶�X�V�X�U�H�� �D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� ���'�H�M�R�X�U�V���� �������������� �-�H�D�Q-François (2011), en reprenant Gisèle 
Dambuyant Wargny, note que la grande précarité empêche de conserver le capital que 
constitue le corps. Pour ces servantes, comme pour certaines paysannes qui se plaignent elles 
�D�X�V�V�L���G�¶�r�W�U�H���H�Q�O�D�L�G�L�H�V���H�W���Y�L�H�L�O�O�L�H�V���S�D�U���O�D���P�L�V�q�U�H�����O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H���S�U�H�Q�G���X�Q�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�E�O�H��
dans leurs projets. Elles regrettent so�X�Y�H�Q�W���G�H���Q�H���S�D�V���D�Y�R�L�U���G�¶�D�U�J�H�Q�W���S�R�X�U���V�H���Y�r�W�L�U���H�W���V�X�U�W�R�X�W���V�H��
chausser. Les sandales reviennent souvent dans le discours de ces femmes pauvres quand elles 
�S�D�U�O�H�Q�W�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �P�D�Q�T�X�H�V�� �R�X�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �V�D�O�D�L�U�H���� �&�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�L�V�H�Q�W�� �D�Y�R�L�U��
honte de leur im�D�J�H�����(�W���W�R�X�W���V�H���S�D�V�V�H���G�H���W�H�O�O�H���V�R�U�W�H���T�X�H���O�¶�X�V�X�U�H���S�V�\�F�K�L�T�X�H���G�D�Q�V���X�Q���W�U�D�Y�D�L�O���j���O�D��
fois pénible et dévalorisant accompagne une usure psychique analysée dans le travail de prise 
en charge de la personne par Winnicott (1963, De la communication et de la non-
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communication), Guillaumin (1992) et Lhuillier (2006). Ces usures portent certaines femmes 
�j�� �V�H�� �G�p�F�R�X�U�D�J�H�U�� �G�¶�H�O�O�H�V-�P�r�P�H�V���� �G�H�� �F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W���� �(�Q�� ������������ �T�X�D�Q�G�� �M�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �j��
Wilta ce qui correspond à sa place dans la société, elle déclare : « Ma place ? �-�H���Q�¶�D�L���D�X�F�X�Q�H��
�Y�D�O�H�X�U���� �>�«�@���� �-�H�� �Q�¶�D�L�� �S�D�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�V �ª���� �/�H�V�� �K�D�E�L�W�V���� �F�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �j�� �O�D�� �Y�L�H��
�V�R�F�L�D�O�H�� �V�D�Q�V�� �W�U�D�v�Q�H�U�� �V�D�� �K�R�Q�W�H���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L�� �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �W�R�X�M�R�X�U�V�� �S�R�U�W�H�U�� �O�H�� �V�W�L�J�P�D�W�H�� �G�H��
domestique, de ne pas avoir à toujours cacher son humanit�p�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �O�H�� �W�D�E�O�L�H�U���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �T�X�L��
�S�H�U�P�H�W���� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�H�� �T�X�H�O�T�X�H�V�� �K�H�X�U�H�V���� �G�H�� �V�H�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�R�Q�� �H�V�W���F�R�P�P�H�� �W�R�X�W���O�H�� �P�R�Q�G�H���� �&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L��
pour cela que, en Haïti comme en France, les servantes accordent une place considérable à 
�O�¶�D�S�S�D�U�H�Q�F�H�� �S�K�\�V�L�T�X�H���� �(�O�O�H�V�� �L�Q�V�L�V�W�H�Q�W���V�X�U�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�R�L�� �H�W���S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W��
�O�¶�p�O�p�J�D�Q�F�H���F�R�P�P�H���O�H�X�U���P�D�Q�L�q�U�H���j���H�O�O�H���G�H���V�X�V�F�L�W�H�U���O�H���U�H�V�S�H�F�W���� 

Pour garder une bonne image de soi dans ce « travail honteux �ª�����F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �I�H�P�P�H�V���Q�¶�K�p�V�L�W�H�Q�W��
pas à garder le silence sur leur identité professionnelle. Sentàn reste discrète sur son métier : 
« �&�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���V�D�Y�H�Q�W���F�H���T�X�H���M�H���I�D�L�V�����0�H�V���S�U�R�F�K�H�V�����0�D�L�V�«���3�D�U���H�[�H�P�S�O�H���P�H�V���Y�R�L�V�L�Q�1�(�V��
ne savent pas. Ils me voient sortir tôt le matin mais ils ne savent pas où je vais ». Quand je lui 
demande si elle a honte face à son travail, elle rétorque : « Oh �����0�D�L�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���F�¶�H�V�W���O�D���O�L�E�H�U�W�p��
(Travay se libète�������-�H���Q�¶�D�L���S�D�V���G�H���F�R�P�S�W�H���j���O�H�X�U���U�H�Q�G�U�H���G�R�Q�F���M�H���Q�¶�D�L���S�D�V���j���O�H�X�U���G�L�U�H���F�H���T�X�H���M�H��
�I�D�L�V�����P�D�L�V���F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���S�D�U�F�H���T�X�H���M�H���V�H�U�D�L�V���J�r�Q�p�H���G�H���O�H�X�U���G�L�U�H���T�X�H�O���W�\�S�H���G�H��travail je fais, non. 
Je ne me gênerai pas pour ça, non ». Wilta a dit la même chose en 2008 : « Tu sais ? À part 
voler, je ferais tout ». Cette servante discute de son statut avec ses enfants pour mieux les 
conscientiser, alors que Sentàn cache son statut à son fils de six ans qui représente pourtant le 
sens de tout son investissement dans ce travail dévalorisant. Elle se défend : « Je ne veux pas 
�H�Q�F�R�U�H���O�X�L���H�Q���S�D�U�O�H�U�����4�X�D�Q�G���L�O���V�H�U�D���S�O�X�V���J�U�D�Q�G�����M�H���O�H���O�X�L���G�L�U�D�L�������«�����,�O���F�R�P�P�H�Q�F�H���j���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H��
plein de choses, mais il ne comprendrait pas ça. Je ne lui dirai pas ça tout de suite. Mais il 
�V�D�L�W�����L�O���V�D�L�W���T�X�H���M�H���Y�D�L�V���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�����$���F�K�D�T�X�H���I�R�L�V���T�X�¶�X�Q�H���S�H�U�V�R�Q�Q�H���O�X�L���G�H�P�D�Q�G�H���S�R�X�U���V�D���P�q�U�H�����L�O��
répond : �µ�0�D���P�q�U�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�j���Q�R�Q�����&�¶�H�V�W���P�D���P�D�P�D�Q���T�X�L���W�U�D�Y�D�L�O�O�H���S�R�X�U���P�¶�D�F�K�H�W�H�U��des habits, 
�R�X�L�����3�R�X�U���P�¶�H�Q�Y�R�\�H�U���j���O�¶�p�F�R�O�H�����&�¶�H�V�W���H�O�O�H���T�X�L���I�D�L�W���W�R�X�W���S�R�X�U���P�R�L�����R�X�L ���¶�� ». De manière générale, 
il est difficile de ne pas cacher sa honte à ses enfants, à ces personnes dont on exige un total 
respect. Zaya qui continue aussi de travailler comme servante à côté de son travail agricole, 
�G�R�L�W���V�¶�D�G�R�Q�Q�H�U���j���X�Q�H���D�X�W�U�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���H�Q�F�R�U�H���S�O�X�V���K�R�Q�W�H�X�V�H���S�R�X�U���S�R�X�Y�R�L�U���V�X�E�Y�H�Q�L�U���D�X�[���E�H�V�R�L�Q�V���G�H��
�V�H�V�� �H�Q�I�D�Q�W�V���� �(�O�O�H�� �U�D�P�D�V�V�H�� �G�H�V�� �F�U�R�W�W�H�V�� �G�¶�D�Q�L�P�D�X�[�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �Y�H�Q�G�� �S�D�U�� �V�D�F�� �j�� �G�H�V�� �I�D�E�U�L�F�D�Q�W�V�� �G�H��
compost. En plus, Zaya deman�G�H���j���V�R�Q�� �I�L�O�V���G�H�� �O�¶�D�L�G�H�U���j�� �I�D�L�U�H�� �F�H�� �© sale boulot ». Cet enfant a 
été injurié par un camarade qui lui a dit : « �7�D�� �P�D�P�D�Q���U�D�P�D�V�V�H�� �G�H�� �O�D�� �E�R�X�V�H�� �G�H�� �E�°�X�I�� �S�R�X�U�� �W�H��
donner à manger ». Zaya dit alors à son fils : « �7�X���O�X�L���U�p�S�R�Q�G�U�D�V���T�X�¶�L�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�H���W�X���U�D�P�D�V�V�H�V��
de �O�D���E�R�X�V�H���G�H���E�°�X�I�����0�D�L�V���T�X�D�Q�G���W�X���O�H�V���U�D�P�q�Q�H�V���j���O�D���P�D�L�V�R�Q�����W�D���P�D�P�D�Q���O�H���Y�H�Q�G���S�R�X�U���W�
�D�F�K�H�W�H�U��
à manger. Elle ne te donne pas la bouse à manger ». Partager sa honte avec son enfant 
�V�X�S�S�R�V�H���G�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�H�U���O�X�L���D�X�V�V�L���G�D�Q�V���O�H���F�R�P�E�D�W���F�R�Q�W�U�H���O�H���U�H�J�D�U�G���P�p�S�U�L�V�D�Q�W�� 

Pourt�D�Q�W���� �V�L�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �K�R�Q�W�H�X�[�� �H�V�W�� �H�Q�� �V�R�L�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�Q�W�� �Y�R�L�U�H�� �G�p�V�K�X�P�D�Q�L�V�D�Q�W���� �F�¶�H�V�W�� �D�X�V�V�L�� �O�D��
pauvreté qui est déshumanisante���� �H�O�O�H�� �T�X�L�� �S�R�X�V�V�H�� �j�� �H�[�H�U�F�H�U�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �T�X�L�� �O�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W�� �S�D�U��
ailleurs. La pauvreté est analysée dans son aspect honteux et abject (Brébant, 1984). La 
�S�D�X�Y�U�H�W�p���� �F�¶�H�V�W�� �O�D�� �K�R�Q�W�H���� �G�L�W�� �G�H�� �*�D�X�O�H�M�D�F�� �������������� �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �F�H�W�W�H�� �K�R�Q�W�H�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �Q�°�X�G��
socio-psychique. Et la honte réside dans le fait de réaliser un travail dévalorisé par la société 
et finalement par soi-�P�r�P�H���� �&�¶�H�V�W�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �P�R�X�Y�H�Pents des travailleuses 
domestiques présentés notamment par Rodríguez Romero (2005), elles insistent sur la 
�U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�����V�X�U���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���U�H�V�W�L�W�X�H�U���D�X���W�U�D�Y�D�L�O���G�R�P�H�V�W�L�T�X�H���V�D���G�L�J�Q�L�W�p���� 
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La pauvreté des domestiques est pourtant « naturalisée » par certaines �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���� �/�¶�X�Q�H��
�G�¶�H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �T�X�L�� �H�V�W�� �X�Q�H�� �+�D�w�W�L�H�Q�Q�H�� �© blanche �ª���� �S�O�X�W�{�W�� �D�L�V�p�H���� �H�W�� �G�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �V�X�U�W�R�X�W�� �p�W�U�D�Q�J�q�U�H��
utilise en 2008 cet argument naturaliste : « La différence entre patronnes et bonnes est 
�J�U�D�Q�G�H���� �&�¶�H�V�W���F�R�P�P�H�� �O�D�� �P�D�L�Q���� �/�H�V�� �G�R�L�J�W�V�� �Q�H�� �V�R�Q�W���S�D�V�� �W�R�X�V de la même longueur». Pourtant, 
cette différence �± et pour mieux dire, la pauvreté des bonnes �± est le fruit du rapport social de 
classe qui, comme les démontrent les féministes matérialistes, ne sont pas des données 
« naturelles ». Tout un cheminement marqué par les héritages à la fois familiaux et sociaux 
crée cette « différence » entre ces deux catégories de femmes. Et les servantes pointent 
souvent du doigt leur origine familiale et sociale qui est liée à leur origine géographique, le 
milieu paysan où les « richesses » sont dépréciées par rapport aux valeurs urbaines. Une 
�V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �V�¶�L�Q�G�L�J�Q�D�L�W�� �H�Q�� ���������� �I�D�F�H�� �D�X�� �G�p�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �S�U�H�V�T�X�H�� �L�Q�K�p�U�H�Q�W�� �j�� �F�H�� �W�U�D�Y�D�L�O : « Tu viens 
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �G�H�Y�D�Q�W�� �V�D�� �S�R�U�W�H���� �,�O�� �S�H�Q�V�H�� �G�R�Q�F�� �T�X�H�� �W�X�� �H�V�� �Q�¶�L�P�S�R�U�W�H�� �T�X�L���� �8�Q�H�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �F�R�P�P�H ça, 
sans valeur ». �2�U�� �H�O�O�H�� �H�[�S�O�L�T�X�H�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V�� �O�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �S�D�U��
�G�H�V���U�D�L�V�R�Q�V���p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H�V�����(�W�U�H���S�D�X�Y�U�H�����F�¶�H�V�W���S�H�U�G�U�H���X�Q�H���S�D�U�W�L�H���G�H���V�R�Q���K�X�P�D�Q�L�W�p�����F�H���T�X�L���M�X�V�W�L�I�L�H��
donc toutes les exploitations, disent-elles. 

Les servantes parlent au�V�V�L���G�¶�D�X�W�U�H�V���I�R�U�P�H�V���G�H�� �P�p�S�U�L�V�����(�O�O�H�V���F�U�L�W�L�T�X�H�Q�W���O�D���V�p�J�U�p�J�D�W�L�R�Q�� �V�S�D�W�L�D�O�H��
�T�X�L���� �S�R�X�U�� �&�D�W�D�U�L�Q�R�� �H�W�� �2�V�R�� ���������������� �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�� �X�Q�H�� �µ�V�p�J�U�p�J�D�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H�¶���� �&�H�W�W�H�� �V�p�J�U�p�J�D�W�L�R�Q��
�V�S�D�W�L�D�O�H�� �H�V�W�� �O�H�� �I�U�X�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�� �G�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �T�X�L�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�� �O�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�W�� �T�X�L����
d�¶�D�S�U�q�V���5�R�O�O�L�Q�V�������������������V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���F�O�D�V�V�H���H�W���G�H���U�D�F�H����
Elles parlent rarement de cette violence physique qui marque surtout la vie des restavèk. Elles 
critiquent la sous-alimentation ainsi que le traitement différentiel qui peut exister au niveau 
des repas. Il existe aussi une violence économique, quand par exemple les patronnes ne paient 
�S�D�V�� �O�H�X�U�� �J�D�J�H�� �j�� �F�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���� �0�D�L�V�� �F�¶�H�V�W�� �V�X�U�W�R�X�W�� �O�D�� �Y�L�R�O�H�Q�F�H�� �Y�H�U�E�D�O�H�� �T�X�L�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H��
discours critique des servantes, violence que les femmes migrantes haïtiennes présentent 
comme étant particulière dans le service domestique en Haïti. Mais comme on le verra plus 
�O�R�L�Q���� �H�Q�� �)�U�D�Q�F�H�� �H�W�� �H�Q�� �+�D�w�W�L���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� ���G�D�Q�V�� �O�¶�D�V�S�H�F�W�� �S�O�X�V�� �P�D�W�p�U�L�H�O�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �H�W��
�O�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�� ���G�D�Q�V�� �V�R�Q�� �D�V�S�H�F�W�� �U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���� �V�R�Q�W�� �F�U�L�W�L�T�X�p�H�V�� �F�R�P�P�H�� �X�Q�� �W�R�X�W���� �&�¶�H�V�W�� �F�H�� �W�R�X�W�� �T�X�L��
constitue le déclassement des femmes migrantes.   

2.2.1.1. Déclassement 
Il faut mettre en évidence le fait que la plupart de ces servantes à Port-au-Prince étaient plus 
valorisées quand elles vivaient dans leur communauté rurale. Cette valorisation provenait à la 
fois de leur famille et de leurs activités. Leur vie dans la capitale correspond donc à une sorte 
de déclassement, même si les femmes haïtiennes interviewées en France en 2007 pensaient le 
contraire77�����(�O�O�H�V���D�Y�D�L�H�Q�W���X�Q���Q�R�P���H�W���X�Q�H���K�L�V�W�R�L�U�H���I�D�P�L�O�L�D�O�H���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�����P�r�P�H���V�L���D�X�F�X�Q�H���G�¶�H�Q�W�U�H��
�H�O�O�H�V�� �Q�H�� �S�U�R�Y�H�Q�D�L�W���G�¶�X�Q�H�� �E�R�X�U�J�H�R�L�V�L�H�� �U�X�U�D�O�H���� �&�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�D�U�O�H�Q�W���G�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �G�H�� �O�H�X�U�V�� �S�D�U�H�Q�W�V�� �T�X�L����
malheureusement ne représentent rien à Port-au-Prince. Si ell�H�V�� �Q�¶�p�W�D�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �S�O�X�V�� �U�L�F�K�H�V��
dans leur commune, à Port-au-Prince elles font partie des plus pauvres. Leur gain monétaire 
ne saurait effacer tout regret face à la reconnaissance sociale dans leur milieu. Par ailleurs, si 
elles travaillaient durement aux jardins et dans la maison de leurs mères, ces femmes 
travaillent à Port-au-Prince dans la maison des autres. Oso (2002) écrit que travailler chez les 

                                                             
77 Laurette, travailleuse de care en France, explique que dans le cas des �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���H�Q���+�D�L�W�L�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���O�D���P�r�P�H��
�F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �G�p�Y�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�� �S�D�\�V���� �(�O�O�H�� �D�M�R�X�W�H�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �H�O�O�H�� �F�¶�H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �X�Q��
« progrès �ª�����V�¶�L�O���H�V�W���Y�U�D�L���T�X�¶�H�O�O�H�V���Q�H���U�H�W�R�X�U�Q�H�Q�W���S�D�V���G�D�Q�V���O�H�X�U���S�U�R�Y�L�Q�F�H�����(�O�O�H���U�H�Q�F�K�p�U�L�W : « Si elles parlent de moi, 
�H�O�O�H�V���Y�R�Q�W���S�H�Q�V�H�U���T�X�H���F�¶�H�V�W���S�R�X�U���P�R�L���X�Q���J�U�D�Q�G���S�U�R�J�U�q�V���S�X�L�V�T�X�H���M�H���O�D�L�V�V�H���X�Q���S�H�W�L�W���S�D�\�V���S�R�X�U���D�O�O�H�U���G�D�Q�V���X�Q���J�U�D�Q�G��
�S�D�\�V�����0�D�L�V���S�R�X�U���P�R�L�����F�H���Q�¶�H�V�W���S�D�V���X�Q���S�U�R�J�U�q�V ». 
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autres constitue un déclassement, même pour celles qui savaient travailler dans leur maison 
avant leur mi�J�U�D�W�L�R�Q���� �/�D�� �K�R�Q�W�H�� �D�V�V�R�F�L�p�H�� �D�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�D�U�H�L�O�O�H�� �j�� �O�D��
dévalorisation du travail domestique exercée dans sa propre famille, même si le fait que le 
service domestique soit payé le rend plus rentable que le travail domestique. A ce 
déclasse�P�H�Q�W���D�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�¶�D�M�R�X�W�H�� �X�Q�� �G�p�F�O�D�V�V�H�P�H�Q�W�� �V�R�F�L�D�O�� �G�H�� �W�R�X�W�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�� �S�D�\�V�D�Q�Q�H�� �G�q�V��
�T�X�¶�H�O�O�H�� �V�¶�L�Q�V�W�D�O�O�H�� �H�Q�� �Y�L�O�O�H���� �/�H�� �P�L�O�L�H�X�� �S�D�\�V�D�Q�� �H�V�W�� �© le pays en dehors », comme le dit 
Barthélemy (1989). Les paysanNEs sont considéréEs comme inférieurEs au niveau des 
savoir-faire (Moujoud, 2007), du savoir et du savoir-être. Elles sont considérées comme 
« bêtes », aussi à cause de leur faible instruction. On les dit rustres, fermées, etc. Les 
paysannes aussi souffrent de ce stigmate de montagnard (moun m�§n) ou de peyizan gwo z�§tèy 
(paysans aux gros orteils), même si leur beauté dite « naturelle » est chantée par les artistes. 
�3�R�X�U�W�D�Q�W�����T�X�D�Q�G���R�Q�� �O�H�X�U���S�D�U�O�H���G�H�� �O�H�X�U���S�U�R�M�H�W���P�L�J�U�D�W�R�L�U�H�����F�¶�H�V�W���F�R�P�P�H���V�L���H�O�O�H�V�� �L�Q�W�p�U�L�R�U�L�V�D�L�H�Q�W���O�D��
dévalorisation. Comme S
• Nana, les femmes pensent que le vrai savoir domestique réside en 
ville, ce qui explique aussi leur place dans le service domestique. La beauté cultivée dans les 
villes fait rêver à la fois celles qui restent dans le rural et pousse celles qui partent à ne plus 
penser à revenir, comm�H�� �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V�� �S�R�X�U�� �6�H�Q�W�j�Q�� �H�W���6
• Nana. Le milieu paysan est regardé 
soit avec exotisme ou avec mépris. Et le discours des femmes haïtiennes en Haïti ou en France 
�V�X�U�� �F�H�� �P�L�O�L�H�X�� �I�D�L�W�� �S�D�U�D�G�R�[�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�H�Q�V�H�U�� �j�� �O�¶�L�G�p�H�� �G�H�� �O�D�� �© différence culturelle » énoncée par 
�F�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���I�U�D�Q�o�D�L�V�H�V���H�W���T�X�¶�R�Q���D�Q�D�O�\�V�H�U�D���S�O�X�V���O�R�L�Q�����/�¶�X�U�E�D�L�Q���S�L�p�W�L�Q�H���O�H���U�X�U�D�O���F�R�P�P�H���O�H��
�1�R�U�G�� �U�H�M�H�W�W�H�� �O�H�� �6�X�G���� �/�H�V�� �U�D�S�S�R�U�W�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �O�L�p�V�� �j�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �V�¶�H�[�S�U�L�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �X�Q�H��
face matérielle qui porte à rejeter sur les originaires du Sud et du rural le travail dévalorisé, et 
par une face idéologique qui porte à cracher sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être du Sud 
et du rural. Et comme le démontrait Frantz Fanon (1952) ou Colette Guillaumin (1992), la 
�I�D�F�H�� �P�D�W�p�U�L�H�O�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�S�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �H�V�W�� �ptroitement liée à sa face idéologique. Or le service 
�G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �H�V�W�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �P�p�W�L�H�U�V�� �T�X�L�� �I�R�U�F�H�� �F�H�V�� �G�H�X�[�� �X�Q�L�Y�H�U�V�� �j�� �V�H�� �U�H�Q�F�R�Q�W�U�H�U : celui des 
travailleur-euse-s subalternes mépriséEs et celui des patronNEs « respectéEs ». La 
particularité du service domestique est que le monde subalterne méprisé employé par le 
monde respecté partagent tous deux le même « handicap »: la féminité, cette place de 
subalterne dans les rapports sociaux de sexe.  

2.2.2. Féminité partagée, féminité divisée  
Glenn (1992���� �V�R�X�W�L�H�Q�W�� �T�X�¶�L�O existe dans la relation de travail domestique ou de care une 
�F�R�Q�W�U�D�G�L�F�W�L�R�Q�� �H�Q�W�U�H�� �I�p�P�L�Q�L�W�p�� �S�D�U�W�D�J�p�H�� �H�W�� �L�Q�p�J�D�O�L�W�p�� �G�H�� �U�D�F�H�� �H�W�� �G�H�� �F�O�D�V�V�H���� �&�R�P�P�H�� �O�¶�D�� �D�Q�D�O�\�V�p��
Rollins (1990), le service domestique se déroule entre femmes. En Haïti, le « travail chez les 
autres » est aussi appelé « travail chez Madame » (travay kay madanm). Destremeau et 
Lautier (2002) écrivent : « Si la relation de travail domestique relève bien des rapports de 
genre, elle présente cet aspect paradoxal de se nouer entre deux femmes » (p. 253). Ces 
analystes en déduisent que la relation de travail domestique est sans doute la plus complexe 
qui soit dans notre monde moderne.  

Cet entre-�I�H�P�P�H�V���H�[�S�U�L�P�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���O�D���G�L�Y�L�V�L�R�Q���V�H�[�X�H�O�O�H���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���T�X�L���H�Q�I�H�U�P�H��
les employées dans le domestique, et qui confine les patronnes dans le domestique lors même 
�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U�D�L�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���W�U�D�Y�D�L�O���Q�R�Q-domestique78. La confrontation directe faite soit de 
�E�L�H�Q�Y�H�L�O�O�D�Q�F�H�� �R�X�� �G�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �V�H�� �S�D�V�V�H�� �D�L�Q�V�L�� �H�Q�W�U�H�� �I�H�P�P�H�V���� �3�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �H�W�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V��

                                                             
78  Les responsabilités domestiques des employeuses comportent au moins celle de superviser le travail des 
servantes. 
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partagent la même « classe de sexe » (Guillaumin, 1992). Elles sont donc toutes deux 
renvoyées à leur rôle domestique, mais pas de la même manière à cause des rapports sociaux 
de classe par exemple. Tout se passe alors comme si finalement la relation se passait entre une 
« sur-femme » et une « sous-femme »79.   

Comme le mari de Zaya, plusieurs hommes en Haïti refusent le statut de bonnes pour leur 
compagne. Celui-�F�L�� �G�L�V�D�L�W�� �T�X�H�� �F�¶�p�W�D�L�W�� �L�Q�F�R�Q�F�H�Y�D�E�O�H�� �T�X�H�� �V�D�� �I�H�P�P�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�� �F�K�H�]�� �X�Q�H�� �D�X�W�U�H��
femme. Sò Nana rapporte cette tendance courante chez les maris : « Ils disent que tu ne peux 
pas être femme et travailler chez une femme comme toi, que celle-ci ne te respectera jamais ». 
Cette servante, comme plusieurs paysannes, intériorise cette idée. Quand je lui demande ce 
�T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�Dime pas dans ce travail, elle répond : « �&�H���T�X�H���M�H���Q�¶�D�L�P�H���S�D�V���G�D�Q�V���F�H���W�U�D�Y�D�L�O�����M�H���Q�H��
�W�U�R�X�Y�H�� �S�D�V�� �T�X�H�� �M�H�� �G�H�Y�U�D�L�V�� �P�H�� �O�H�Y�H�U�� �O�H�� �P�D�W�L�Q�� �S�R�X�U�� �D�O�O�H�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �D�Y�H�F�«�� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �F�R�P�P�H��
�P�R�L���� �-�H�� �Q�¶�D�L�P�H�� �S�D�V�� �o�D ». Vyèj dit que de plus en plus de femme refusent cette position de 
subalternes où elles sont dévalorisées. De son côté, Sentàn affirme : « La patronne se montre 
supérieure à toi parce que tu travailles chez elle ». Dans le sociodrame sur la migration vers 
Port-au-�3�U�L�Q�F�H�����R�Q���V�H���U�D�S�S�H�O�O�H���T�X�¶�X�Q�H���S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�W�H���D�Y�D�L�W���S�U�Rposé de ne pas migrer pour ne pas 
�D�Y�R�L�U�� �j�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �G�D�P�H�V�� �T�X�L���� �T�X�R�L�T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�L�H�Q�W�� �I�H�P�P�H�V�� �H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L���� �K�X�P�L�O�L�H�Q�W�� �H�W��
rabaissent les servantes. Elle a dit ainsi : « �-�H�� �Q�¶�H�Q�F�R�X�U�D�J�H�� �S�D�V�� �X�Q�H�� �I�H�P�P�H�� �G�¶�D�O�O�H�U�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U��
chez une femme comme elle ». Elle cite alors les humiliations, les réprimandes et cette 
�P�D�Q�L�q�U�H�� �T�X�¶�R�Q�W�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �G�H�� �K�X�U�O�H�U�� �H�Q�� �V�¶�D�G�U�H�V�V�D�Q�W�� �j�� �O�H�X�U�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���� �3�R�X�U�� �F�H�V�� �U�D�L�V�R�Q�V����
Sentàn maudit ce type de travail :  

« Pour moi, voilà pourquoi ce travail ne devrait plus exister : Il y a des patronnes, tu travailles avec 
elles et elles te manquent de respect! Parce que la personne te paie 5 centimes, alors que la personne 
�Q�¶�H�V�W���S�D�V���V�L���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H���j���W�R�L�����F�R�P�P�H���W�X���Q�¶�D�V���S�D�V���G�¶�D�U�J�H�Q�W�����W�X���Y�D�V���W�H���U�D�E�D�L�V�V�H�U���G�H�Y�D�Q�W���H�O�O�H���S�R�X�U���I�D�L�U�H���F�H��
travail. Mais quand tu regardes, quand tu te compares à la personne, tu te dis ���� �0�D�L�V���F�¶�H�V�W�� �T�X�L���F�H�W�W�H��
personne que je laisse réprimander ainsi ? Je ne devrais pas venir travailler avec toi ! Personne ne 
devrait avoir à travailler pour une telle personne. Mais, en même temps, tu ne peux pas ne pas le faire. 
�7�X���H�V���R�E�O�L�J�p�H���� �7�X���H�V���R�E�O�L�J�p�H���S�D�U�F�H���T�X�H���W�X���H�V���G�D�Q�V���O�H���E�H�V�R�L�Q���� �7�X���G�R�L�V���O�H���I�D�L�U�H���� ���«���� �7�X���G�H�Y�U�D�L�V���D�Y�R�L�U���X�Q��

autre moyen ».  

�3�R�X�U�W�D�Q�W�����V�H�O�R�Q���6�z���1�D�Q�D���F�H�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �O�¶�H�Q�W�U�H-femmes en soi qui pose problème mais plutôt le 
fait que les patronnes oublient complètement la solidarité qui devrait être automatique entre 
« semblables ». Quand je lui demande si elle aurait préféré travailler pour des hommes, elle 
me répond : « Pas du tout ���� �0�R�L���� �M�¶�D�L�P�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �F�R�P�P�H�� �P�R�L���� �G�H la même 
manière que les hommes aiment travailler entre eux. Mais tu es une femme comme moi. Si je 
travaille pour toi, tu dois savoir comment me traiter. Tu dois savoir comment me parler ! ». 
Bref, « Si la féminité est partagée, pourquoi tu ne me respectes pas ? » semble être la question 
qui pose problème. Pourtant, une autre question se pose: « Si la féminité est partagée, 
pourquoi nous ne sommes pas égales ? �ª���� �4�X�¶�H�V�W-ce qui crée la différence entre ces deux 
catégories de femmes ? On peut faire référence aux rapports sociaux, ceux de classe voire de 
« race » dans certains cas, et la confrontation urbain/rural. Ce sont les rapports sociaux qui 
font que la féminité partagée est aussi divisée. Mais les interlocutrices pensent aussi à autre 
chose. Cette femme qui, dans le sociodrame, invite à rejeter la féminité partagée qui 

                                                             
79 La solidarité pourtant indispensable à la lutte des femmes (Anglade, 1986) est alors restreinte dans cette 
relation de travail faite de domination (Moujoud, 2007). Les mécanismes de distinction (Bourdieu, 1979) ainsi 
que ce que Kergoat (1988) appelle « syllogisme du sujet sexué féminin » creuse les écarts entre les femmes 
patronnes et les femmes employées.  



136 
 

caractérise le service domestique, ajoute dans son argumentaire : « Ce que tu peux faire, je 
peux le faire aussi, �G�R�Q�F�� �W�X�� �Q�¶�D�V�� �S�D�V�� �j�� �P�¶�K�X�P�L�O�L�H�U��». Mais que savent donc faire les 
patronnes ? Que font les patronnes ? Aussi scandaleux que cela puisse paraître, pour certaines 
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V���� �F�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�R�X�U�� �P�p�U�L�W�H�� �T�X�H�� �O�H�� �I�D�L�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �F�K�R�L�V�L�� �X�Q�� �E�R�Q�� �F�R�P�S�D�J�Q�R�Q����
Dans cet autre sociodrame sur la dispute entre une patronne et sa servante qui a cassé le verre 
de lampe à pétrole, une participante critique la patronne en ces mots : « Ces femmes ne sont 
que des patespere (parvenues) �����(�O�O�H�V���Q�¶�H�V�S�p�U�D�L�H�Q�W���S�D�V���W�U�R�X�Y�H�U���X�Q���K�R�P�P�H���T�X�L���O�H�V���p�O�q�Y�H�U�D�L�W�� ». 
�&�H�O�D�� �U�H�Y�L�H�Q�W�� �j�� �G�L�U�H�� �T�X�¶�j�� �F�D�X�V�H�� �G�H�� �O�D�� �I�p�P�L�Q�L�W�p�� �S�D�U�W�D�J�p�H, les patronnes seraient aussi 
insignifiantes, aussi méprisable que leur servante. La seule chose qui les différencierait serait 
�G�R�Q�F���O�H���G�H�J�U�p���G�H���U�p�X�V�V�L�W�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�p�F�K�D�Q�J�H���p�F�R�Q�R�P�L�F�R-�V�H�[�X�H�O�����'�¶�D�X�W�U�H�V���I�D�F�W�H�X�U�V���F�R�P�P�H��
�O�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �R�X�� �O�¶�R�U�L�J�L�Q�H sociale ne sont pas pris en compte ici. Tabet (2004), en 
�S�D�U�O�D�Q�W�� �G�¶�+�D�w�W�L���� �G�p�F�O�D�U�H : « �(�W�� �E�L�H�Q�� �T�X�¶�K�R�P�P�H�V�� �H�W�� �I�H�P�P�H�V�� �U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�H�Q�W�� �O�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H�� �G�X��
travail féminin, on tient que la ressource essentielle de la femme (sa richesse ou sa «terre»), 
�F�¶�H�V�W���V�R�Q���V�H�[�H » (p. 147).  

A ce niveau, le propos des narratrices est très dévalorisant pour « les femmes �ª���S�X�L�V�T�X�¶�L�O�� �Q�L�H��
�W�R�X�V�� �O�H�X�U�V�� �H�I�I�R�U�W�V�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �T�X�H�� �F�H�V�� �L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�U�L�F�H�V�� �G�p�I�H�Q�G�H�Q�W�� �S�D�U�� �D�L�O�O�H�X�U�V���� �(�W�� �H�Q�� �P�r�P�H��
temps, la réalité est aussi que, pour être patronne, il su�I�I�L�W�� �S�D�U�I�R�L�V�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �P�D�U�L�� �T�X�L�� �S�H�X�W��
�S�D�\�H�U�� �O�H�V�� �I�U�D�L�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�W�H�U�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���� �'�¶�R�•�� �O�H�� �P�p�S�U�L�V���± �W�H�L�Q�W�p�� �D�X�V�V�L�� �G�¶�H�Q�Y�L�H�� �U�H�I�R�X�O�p�H���± des 
interviewées pour les patronnes « qui ne travaillent pas �ª�����&�¶�H�V�W���D�X�V�V�L���S�R�X�U���F�H�W�W�H���P�r�P�H���U�D�L�V�R�Q��
que ces femmes qui dénoncent pourtant les violences sexistes, se réjouissent quasiment quand 
�O�H�V���S�D�W�U�R�Q�V���I�U�D�S�S�H�Q�W���O�H�X�U���I�H�P�P�H�����&�H�W���D�F�W�H���V�H�[�L�V�W�H���T�X�¶�H�O�O�H�V���S�U�H�Q�Q�H�Q�W���S�D�U�I�R�L�V���S�R�X�U���X�Q�H���U�H�Y�D�Q�F�K�H����
leur rappelle en plus que les patronnes sont aussi des femmes, des dominées.    

2.2.3. Invisibilisai on des hommes patrons 
Dans les discours qui critiquent les relations du service domestique, on oublie souvent de 
�T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �K�R�P�P�H�V���� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H�� �G�H�� �O�D�� �G�L�Y�L�V�L�R�Q�� �V�H�[�X�H�O�O�H�� �G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O���� �&�H�W�W�H��
�D�E�V�H�Q�F�H���H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�L�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���O�H�� �I�D�L�W���T�X�¶�L�O�V�� �Q�H�� �V�R�L�H�Q�W���S�D�V���F�L�W�p�V���T�X�D�Q�G�� �L�O�� �V�¶�D�J�L�W���G�H���G�p�Q�R�Q�F�H�U�� �O�H�V��
violences subies par les servantes. Souvent, ils ne réprimandent jamais les servantes qui fuient 
�W�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �Y�L�R�O�H�Q�F�H�� �Y�H�U�E�D�O�H���� �(�Q�� �S�O�X�V���� �O�H�V�� �K�R�P�P�H�V�� �Q�¶�p�S�U�R�X�Y�D�Q�W�� �S�D�V�� �F�H�W�W�H�� �D�P�E�L�Y�D�O�H�Q�F�H�� �j��
déléguer (Giampino, 2000 ; Ibos, 2008), seraient peut-être détendus dans la relation avec leurs 
employées. Par ailleurs, il faut noter la tendance à exiger des femmes employeuses des 
relations plus aimables que des hommes (Molinier, 2003), ce qui peut expliquer pourquoi au 
�O�L�H�X�� �G�¶�L�Q�V�L�Vter sur les conditions de travail pour améliorer le domestique, on demande aux 
�J�H�Q�V���T�X�L���H�P�S�O�R�L�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H���E�R�Q�V�����3�L�H�W�W�H������������������ 

Les hommes sont donc plus aimés par les servantes qui disent quasiment toutes que les 
patrons sont plus respectueux que leur femm�H�����&�¶�H�V�W���O�¶�L�G�p�H���G�H���=�D�\�D���T�X�L�� �J�p�Q�p�U�D�O�L�V�H���F�H�� �I�D�L�W���H�Q��
�U�D�S�S�H�O�D�Q�W���O�¶�D�V�V�H�U�W�L�R�Q���K�D�w�W�L�H�Q�Q�H���G�L�V�D�Q�W���T�X�H���O�D���G�L�D�E�O�H�V�V�H���H�V�W���E�L�H�Q���S�O�X�V���P�p�F�K�D�Q�W�H���T�X�H���O�H���G�L�D�E�O�H�����(�Q��
plus, cette femme cite des exemples où, ces hommes toujours absents se trouvent bizarrement 
présents au momen�W�� �R�•�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �P�D�O�W�U�D�L�W�H�Q�W���O�H�X�U�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H���� �,�O�V�� �S�U�H�Q�Q�H�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �O�¶�D�O�O�X�U�H�� �G�H��
justiciers. Et par ailleurs, elles disent être encore plus maltraitées quand les patronnes le sont 
par leur mari, comme si celles-ci recanaliseraient vers leurs employées les violences subies 
(Joseph, 2011). Les patrons représentent par ailleurs, dans le discours de certaines femmes des 
« hommes comme les autres �ª���� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �D�L�P�H�U�� �H�W�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �D�X�V�V�L�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �D�L�P�H�U���� �=�D�\�D��
�U�D�F�R�Q�W�H�� �S�D�U�� �H�[�H�P�S�O�H�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�� �S�D�W�U�R�Q�� �T�X�L�� �V�H�U�D�L�W�� �D�P�R�X�U�H�X�[�� �G�¶�Hlle. Il est important de noter 
que penser que le patron peut les aimer porte ces femmes à se penser comme étant des 
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femmes, des femmes « comme les autres �ª���� �F�R�P�P�H�� �O�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V���� �G�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �G�L�J�Q�H�V�� �G�¶�r�W�U�H��
aimées. Jean-François (2011) note alors : « Plaire à un homme socialement mieux positionné 
peut-être vécu sous une forme de valorisation sociale ou de reconnaissance sociale » (p. 207). 
En groupe, des patronnes à Port-au-Prince ont expliqué comment certaines servantes sont 
ainsi arnaquées par des patrons qui leur promettent de les sortir du service domestique. Ils font 
ces promesses pour mieux exercer leur violence. Mais Sentàn et Zaya persistent à croire à 
�O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�H�V���© patrons charmants ». 

Elles disent aussi que moins la patronne maîtrise le savoir-faire domestique, plus leur 
compagnon sont portés à aimer les servantes. Dans le sociodrame où le mari insulte sa femme 
qui, trop occupé à laver, ne lui a pas préparé à manger, la femme jouée alors par Zaya dit à 
son mari : « Bon, maintenant, je sais ce que je vais faire, je vais prendre une servante. Elle te 
fera à manger quand je lave ». Et aussi choquant que la scène puisse paraître, le mari répond : 
« Si tu prends une bonne, je vais la prendre dans mon lit ! ». Et il ajoute : « �7�X���S�H�Q�V�H�V���T�X�¶�X�Q�H��
femme comme toi peut avoir une bonne ! �ª���� �F�R�P�P�H�� �S�R�X�U�� �S�U�p�F�L�V�H�U�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �V�H�U�D�L�W�� �Y�L�W�H��
« remplacée ». Il existerait donc une rivalité entre patronnes et servantes, qui porterait 
�G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �j�� �U�H�G�R�X�W�H�U�� �O�H�X�U�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�� �T�X�D�Q�G�� �F�H�O�O�H-ci est « belle » et très 
compétente. Etre belle et compétente devient ainsi, dans la représentation de ces servantes 
�L�Q�W�H�U�Y�L�H�Z�p�H�V�����O�¶�L�P�D�J�H���G�H���© la femme idéale �ª�����T�X�L���Q�H���F�D�G�U�H���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�V���D�Y�H�F���O�¶�p�O�R�J�H���T�X�¶�H�O�O�H�V��
�I�R�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �/�D�� �S�U�R�P�L�V�F�X�L�W�p�� �G�X�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�� �T�X�L���� �P�D�O�J�U�p���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�V��
�K�R�P�P�H�V���� �I�D�L�W�� �G�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �G�H�V�� �U�L�Y�D�O�H�V�� �H�[�L�V�W�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�K�L�V�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�D�� �G�R�P�H�V�W�L�F�L�W�p�� �H�Q�� �(�X�U�R�S�H��
���3�L�H�W�W�H���� �������������� �0�D�L�V�� �T�X�D�Q�G�� �R�Q�� �V�H�� �U�p�I�q�U�H�� �j�� �'�H�O�S�K�\�� �H�W�� �D�O�� ���������������� �R�Q�� �Q�H�� �S�H�X�W�� �V�¶�H�P�S�r�F�K�H�U�� �G�H��
penser à ce fameux « droit de cuissage »80 qui porte des patrons à considérer les servantes 
comme de la chair « disponible », donc désirable, donc à posséder. Plusieurs servantes, et 
même celles qui discourent sur les gentils patrons amoureux, dénoncent ainsi le harcèlement 
sexuel, des tentatives de viol ou des viols dans le service domestique, faits que rapporte 
�p�J�D�O�H�P�H�Q�W���$�Q�G�H�U�I�X�K�U�H�Q�����������������G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�X���%�U�p�V�L�O�����$���F�D�X�V�H���G�X���V�H�[�L�V�P�H�����O�¶�D�F�F�q�V���D�X���F�R�U�S�V���G�H�V��
femmes en général est revendiqué par les hommes comme un droit (de Koninck et al. 1981). 
Mais comme le rappelle Moujoud (2007), le statut de subalterne fait que les travailleuses ne 
peuvent même pas dénoncer ces violences. Sentàn se défend face à un patron qui la traite de 
petite rurale (donc coincée et imbécile). Le service sexuel extorqué dans le cadre du service 
domestique est aussi appelé avec raison « double travail » en Haïti, et comme seule réponse 
�I�D�F�H���j���F�H�V���D�J�U�H�V�V�L�R�Q�V�����O�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���Q�¶�R�Q�W���T�X�¶�j���T�X�L�W�W�H�U���O�H�X�U���S�R�V�W�H���� 

Le relationnel du travail domestique est très important pour les travailleuses car il détermine 
le bien-être ou le mal-être au travail. Rollins (1990) présente le service domestique comme un 
métier où le relationnel prend une importance considérable à côté de la matérialité de ce 
�W�U�D�Y�D�L�O�����3�R�X�U���O�¶�D�X�W�H�X�U�H�����F�H�O�D���H�V�W���G�€���D�X�[���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���V�H�[�H�����G�H���F�O�D�V�V�H et de race qui tissent 
�O�H�V�� �O�L�H�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �I�H�P�P�H�V�� �S�D�W�U�R�Q�Q�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�V�H�V���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �$�Q�G�H�U�I�X�K�U�H�Q�� ���������������� �O�H�V��
�U�H�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�L�O�� �V�R�Q�W�� �I�R�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V���� �3�D�U�P�L�� �O�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �T�X�¶�H�O�O�H�� �F�L�W�H����
certains sont bien en adéquation avec les mots des travailleuses haïtiennes �����O�H���V�H�Q�W�L�P�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H��
la proie facile des humeurs et des cris des patronnes, la confrontation, les ordres de servir 
�G�R�Q�Q�p�V�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�¶�H�P�S�O�R�\�p�H�� �H�V�W�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�H�P�H�Q�W�� �R�F�F�X�S�p�H�� �F�R�Q�W�U�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �T�X�L��
ordonne, le sentiment que les patronNEs cherchent à maintenir une «séparation» entre eux-

                                                             
80 �'�H���P�D�Q�L�q�U�H���S�O�X�V���J�p�Q�p�U�D�O�H�����O�¶�D�F�F�q�V���D�X���F�R�U�S�V���G�H�V���I�H�P�P�H�V���H�V�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p���F�R�P�P�H���O�H���G�U�R�L�W���G�H�V���K�R�P�P�H�V�����G�H���.�R�Q�L�Q�F�N��
et al. 1981). Et dans le service domestique, comme le rappelle  (Moujoud, 2007), il reste difficile de dénoncer les 
violences subies. 
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�H�O�O�H�V���H�W���O�¶�H�P�S�O�R�\�p�H�����&�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���V�L���L�P�S�R�U�W�D�Q�W���H�V�W���S�R�X�U�W�D�Q�W���D�V�V�R�F�L�p���j���O�D���P�D�W�p�U�L�D�O�L�W�p���G�X���W�U�D�Y�D�L�O��
qui recoupe des aspects comme les tâches, le temps de travail et la rémunération. Il est 
import�D�Q�W���G�H���V�L�J�Q�D�O�H�U���T�X�H���G�D�Q�V���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���R�•���O�H���U�H�O�D�W�L�R�Q�Q�H�O���S�H�X�W���F�R�P�S�R�U�W�H�U���W�D�Q�W���G�¶�K�X�P�L�O�L�D�W�L�R�Q�V����
les tâches peuvent être assez pénibles même si leur réalisation peut provoquer le plaisir du 
travail bien fait, le temps de travail dépasse largement la durée de travail dans le secteur non-
domestique, et la rémunération, même quand on y ajoute les dons des patronnes, ne suffit pas 
�j���V�R�U�W�L�U���O�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V���G�H���O�D���J�U�D�Q�G�H���S�D�X�Y�U�H�W�p�����'�D�Q�V���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�����L�O���H�V�W���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�H���W�R�X�M�R�X�U�V���J�D�U�G�H�U��
en vue les rapports sociaux qui construisent à la fois le côté matériel et le relationnel du 
�W�U�D�Y�D�L�O�����/�H�V���U�D�S�S�R�U�W�V���V�R�F�L�D�X�[���G�H���F�O�D�V�V�H���V�R�Q�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���W�U�q�V���Y�L�V�L�E�O�H�V���G�D�Q�V���F�H�W���© entre femmes ».   

2.3. La grande misère des travailleuses domestiques 
Myrtha Gilbert (2001) propose une mention spéciale pour les employées domestiques qui 
représentent, selon elle, la couche la plus méprisée et la plus maltraitée des salariéEs en Haïti. 
Souvent, pour changer les conditions de travail des servantes, on pense à certains aspects 
comme leur temps de travail ou de repos, aux vacances, à leur entretien par la famille qui les 
�H�P�S�O�R�L�H�� ���3�L�H�W�W�H���� ������������ �9�L�G�D�O���� �������������� �/�¶�D�Y�D�Q�W-projet de loi du gouvernement Haïtien (2007) 
proposé par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) 
reprend ces détails. �0�D�L�V�� �S�H�Q�G�D�Q�W�� �O�R�Q�J�W�H�P�S�V���� �O�¶�(�W�D�W�� �K�D�w�W�L�H�Q�� �Q�H�� �G�p�W�H�U�P�L�Q�D�L�W�� �S�D�V�� �X�Q�� �V�D�O�D�L�U�H��
minimum pour les travailleuses domestiques qui, en 2014, est fixé à 125 gourdes pour la 
journée de huit heures81. Les grands débats sur le salaire minimum en 2009 ne tenaient pas 
compte du �F�D�V���G�H�V���V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�����(�W���F�H�W�W�H���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H���O�R�L���G�H���������������X�Q�H���I�R�L�V���H�Q�F�R�U�H�����Q�¶�D���S�D�V���I�D�L�W��
�P�H�Q�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�D�O�D�L�U�H�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �S�R�X�U�� �F�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �G�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���� �(�Q�W�U�H�� ���������� �H�W�� ������������ �L�O�� �H�[�L�V�W�D�L�W�� �X�Q��
grand écart de salaire entre les servantes interviewées qui, pourtant, accomplissaient à peu 
près les mêmes tâches. Alors que celles travaillant dans les quartiers du bas de la ville de Port-
au-Prince gagnaient entre 1 500 et 2 000 gourdes et les interviewées de Pétion-Ville avaient 
entre 3 500 et 5 000 gourdes82. Toutefois, rares sont les servantes qui gagnent 3 500 gourdes, 
même à Pétion-Ville. En plus, ces femmes mal rémunérées ne bénéficient pas de la protection 
sociale presque absente dans le budget de la République. Le code du travail haïtien est très 
peu respecté et propose pour le personnel domestique des clauses particulières, un « régime 
spécial »83���� �/�D�� �S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�R�L�� �G�X�� �0�&�)�'�)�� �Y�R�X�O�D�L�W�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �j�� �O�¶�L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
domestiques dans ce document où ce personnel est traité de manière discriminatoire, mais 
�D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �H�Q�F�R�U�H�����H�Q���F�D�V���G�¶�D�F�F�L�G�H�Q�W���G�X���W�U�D�Y�D�L�O���� �O�H�V�� �V�H�U�Y�D�Q�W�H�V�� �Q�¶�R�Q�W���D�X�F�X�Q���U�H�F�R�X�U�V�����H�W���H�Q���Fas 
de maladie ou de maternité, elles perdent leur travail. Elles ont encore moins accès au 
�O�R�J�H�P�H�Q�W���T�X�H�� �O�H�V�� �D�X�W�U�H�V���� �P�R�L�Q�V�� �D�F�F�q�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �p�G�X�F�D�W�L�R�Q�� �T�X�L�� �Q�¶�H�V�W���S�D�V�� �J�U�D�W�X�L�W�H�� �P�r�P�H�� �V�L�� �W�R�X�W�H�V��
�P�H�W�W�H�Q�W���O�H�X�U�V���H�Q�I�D�Q�W�V���j���O�¶�p�F�R�O�H�����/�H���P�D�Q�T�X�H���G�¶�D�F�F�q�V���D�X�[���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���D���p�W�p��largement analysé en 
���������� �H�W�� �O�H�V�� �H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�V�� �G�H�� ���������� �j�� ���������� �P�R�Q�W�U�H�Q�W�� �T�X�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �V�¶�H�V�W�� �H�P�S�L�U�p�H���� �/�H�V�� �I�H�P�P�H�V��
�G�H�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W�� �G�R�P�H�V�W�L�T�X�H�V�� �S�D�U�F�H�� �T�X�¶�H�O�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �S�D�X�Y�U�H�V���� �G�L�V�H�Q�W-elles. Mais ce travail ne leur 
permet pas de sortir de cette pauvreté. Elles décident donc de changer de métier, pour 
�V�¶�D�G�R�Q�Q�H�U���D�X���F�R�P�P�H�U�F�H���S�D�U���H�[�H�P�S�O�H�����0�D�L�V���O�D���S�D�X�Y�U�H�W�p���O�H�V���R�E�O�L�J�H���W�R�X�M�R�X�U�V���U�H�Y�H�Q�L�U���j���F�H���W�U�D�Y�D�L�O����
Le service domestique est ainsi un travail de femmes pauvres, et on dirait que les celles-ci ne 
peuvent jamais le quitter complètement. Du coup, le service domestique reste une alternative 
�S�R�X�U���F�H�V���I�H�P�P�H�V���F�R�P�P�H���=�D�\�D���T�X�L���G�L�W���T�X�H�����F�H���T�X�L���H�V�W���E�R�Q���G�D�Q�V���F�H���W�U�D�Y�D�L�O���F�¶�H�V�W���F�H�W�W�H���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p��
                                                             
81  �6�H�O�R�Q���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�������G�H���O�¶�D�U�U�H�W�p���S�U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O  du 16 avril 2014.  
82 Gilbert (2001) note que la rémunération du service domestique se faisait à la discrétion des patronnes qui leur 
payaient  entre 3 600 et 12 000 Gourdes par an pour des journées de travail avoisinant 10 à 12h par jour.  
83 Voir le Code du travail, Loi no 7, (De la main-�G�¶�°�X�Y�U�H���V�R�X�P�L�V�H���j���X�Q���U�p�J�L�P�H���V�S�p�F�L�D�O�������F�K�D�S�L�W�U�H����e, Des gens de 
maison, articles 254 à 265. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































