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LE TRAVAIL DE LA FEMME ET SES CONSEQUENCES SUR LA 

FAMILLE 

Nous avons chois i  de cent re r  c e t t e  communication sur  l e  t r a v a i l  féminin 
dans l e s  v i l l e s  du Tiers-Monde, car  il nous semble ê t r e  méconnu. I1 joue néanmoins 
un rô l e  important dans l a  d iv is ion  in te rna t iona le  du t r a v a i l  e t  l a  descr ipt ion des 
conditions dans lesquel les  se f a i t  l a  mise au t r a v a i l  des femmes,permet de mieux 
comprendre l e s  raisons s t r u c t u r e l l e s  qui fondent l a  malnutr i t ion des femmes e t  des 
enfants .  

Les migrations féminines 

. . .  

L 

Qui sont l e s  femmes pauvres des v i l l e s  ? Une p a r t i e  d 'entre  e l l e s  sont  
des migrantes plus ou moins récentes.  

Les migrations féminines sont  de t r o i s  types : ou bien ce sont des f i l l e s  
qui par ten t  vers  l 'âge de 15 ans pour subvenir aux besoins de leurs  fami l les  ou b ien  
ce sont des femmes chefs de f ami l l e  qui q u i t t e n t  leur  v i l l a g e  fau te  de t e r r e s  ou 
d'emplois rémunérateurs, ou b ien ,  enf in ,  ce  sont  des femmes mariées qui suivent leurs  
maris lorsque ces derniers  émigrent. Nous ne par lerons i c i  que des  deux permiers 
types. 

La  dégradation des conditions économiques dans les zones rura les  a poussé 
des mil l ions de femmes à q u i t t e r  l eu r  v i l l age  depuis une vingtaine d'années. Le 
processus, déjà important, e s t  donc encore relativement nouveau. D'autre pa r t  , il 
e s t  d i f f é ren t  selon l e s  grandes régions du monde. 

En Amérique l a t i n e ,  l e s  femmes sont plus nombreuses & p a r t i r  vers l e s  
v i l l e s ,  à t e l  point que l e  sex r a t i o  en e s t  déséqui l ibré  : 85 hommes pour 100 femmes. 
En c h i f f r e s  absolus, de 1960 à 1970, 3,8 mill ions de f e m e s  sont venus gross i r  l a  
population urbaine. Toutes ces femmes cherchaient du t r a v a i l  dans leur  zone ru ra l e  : 
58 % 2 Santiago du Ch i l i ,  74 % au Pérou. 

En Asie, l e  nombre de femmes migrantes commence 2 augmenter - jusqu 'à  
présent  e l l e s  accompagnaient leurs  maris - dans ce r t a ins  pays : aux Phi l ippines ,  
6 2  % des migrants sont des femmes en 1961 e t  69 % d 'en t re  e l l e s  sont âgées de 1 1  
B 20 ans, mais en Inde du nord, seulement 7 % des femmes par ten t  en v i l l e .  

I1 en e s t  de même en Afrique oÙ 1"évolution de l a  sco lar i sa t ion  des f i l l e s  
favorise  l 'émigration des f i l l e s  : 60 % des f i l l e s  sco lar i sées  au Cameroun e t  dans 
l a  région Diola du Sénégal émigrent. 



Le départ des f i l l e s  n ' a  pas tou t  2 f a i t  l e  même sens que ce lu i  des gar- 
çons : l a  cor ré la t ion  é t a b l i e  en Amérique l a t i n e  entre  l a  misère croissante  des 
famil les  e t  l a  jeunesse des migrantes font  que des f i l l e t t e s  de 10-12 ans doivent 
pa r t i r  dans les v i l l e s ,  l a  recherche de revenus supplémentaires pour contribuer 
à l a  survie  de l eu r  famille.  Dans c e t t e  optique, on prdfère ,  aux Philippines par  
exemple, envoyer ã l a  v i l l e  une f i l l e  p lu tô t  qu'un f i l s ,  car  on l a  s a i t  plus cons- 
c i en te  de ses responsabi l i tés  e t  plus à même de ne pas e f fec tuer  de dépenses person- 
ne l les .  

Avec des décalages, dont l a  cause s e  trouve dans l e s  évolutions d i s t i n c t e s  
des zones rura les  - nature  des s t ruc tures  foncières ,  prgsence plus ou moins ancienne 
du s a l a r i a t ,  révolution verte,  implantation de firmes agro-alimentaires, e t c  - l e  
mouvement qui pousse l e s  femmes e t  l e s  jeunes f i l l e s  à p a r t i r  vers  les v i l l e s  ne f e r a  
que s e  renforcer par tout  dans l e  monde s i  l a  pauvreté des populations rurales.  con- 
t inue e l l e  aussi  à c ro î t r e .  "Existe-t-i l  quelqu'un de plus sous-alimenté e t  d e  plus 
désespéré qu'un pauvre au bas de l ' é c h e l l e  sociale  d'un pays sous-développé ? Oui, 
s a  femme, e t  l e  plus souvent s e s  enfants". (S. GEORGES) 

. 

Le t r a v a i l  des femmes dans les v i l l e s  

Les emplois s a l a r i é s  dont l e  pourcentage, dans les pays en développement, 
évolue souvent autour de 20 % sont insuf f i san ts  pour que les migrantes puissent s ' in -  
s é re r  su r  l e  marché du t rava i l .  Le sous-emploi e t  l e  chômage q u i  prédominent dans 
l e s  v i l l e s  frappent p l u s  durement l e s  femmes, faiblement scolar isges  e t  sans qua l i -  
f i c a t i o n  professionnel le ,  que l e s  hommes. 

au t res  
p a r t i e  

Dans ce r t a ins  pays, l e s  plus jeunes trouveront un emploi 5 l ' u s ine ,  l e s  
seront+domestiques ou p e t i t e s  commerçantes, ou encore pros t i tuées  e t  f e ron t  
de ce que l ' on  appelle l e  secteur  informel. 

Le sec teur  i ndus t r i e l ,  oÙ l a  concurrence e s t  avant t ou t  une concurrence 
par l e s  coûts - renforçant a i n s i  l a  tendance à l a  dé loca l i sa t ion  - a besoin d'une 
main-d'oeuvre abondante e t  bon marché. L a  rémunération du t ravai l ,  se ra  donc a u s s i  
basse que l e s  conditions économiques, soc ia les  e t  po l i t iques  l e  permettent. 

L ' indus t r ie ,  qui ne concerne de manière s i g n i f i c a t i v e  qu'un p e t i t  nombre 
de pays du Tiers-Monde (Asie du sud-est e t  Amérique l a t i n e  principalement), emploie 

une f o r t e  proportion de f e m e s  âgées de 14  à 24 ans : 44 % en Asie, 17  % en Amérique 
l a t i n e  e t  6 % en Afrique. Ces ch i f f r e s  globaux recouvrent des différences importantes 
selon las pays, m a i s  auss i  selon l e  type d ' indus t r ie  : 39 % 2 Singapour, par exemple, 
e t  69 ,4  % dans l a  branche é l ec t r ique  e t  électronique. 

Les femmes t r a v a i l l e n t  principalement dans l e s  indus t r ies  or ien tées  vers  
l a  fabr ica t ion  de produi ts  manufacturés. dest inés  au march6 mondial : t e x t i l e s ,  vête- 
ments, équipements de spor t ,  chaussures, joue ts ,  meubles, perruques, montres, radios  
e t  t é l év i s ions ,  composants pour l ' i n d u s t r i e  électronique (semi-conducteurs, tuners ,  
valves,  e t c ) ,  indus t r ies  a l imentaires  e t  de boissons,  chimiques e t  pharmaceutiques. 

Les ouvrières sont jeunes : 73 ,2  % sont âgées de 20 B 24 ans à Singapour, 
46 % de 15 B 19 ans à Taiwan, 35,5 % de  14 à 19 ans en Corée du sud. Leur v i e  profes- 
s ionnel le  dure environ 10 ans,  ca r  leurs  sonditions de  t r a v a i l  sont t e l l e s  qu ' e l l e s  
en t ra înent  chez e l l e s  un épuisement rapide. 



_. . .. . . . . . . . . . .. . . 

Quelles  sont l e s  ra isons du recrutement des  f e m e s  dans l ' i n d u s t r i e ,  l 'on 
pourra i t  d i r e  de l'engouement pour l a  main-d'oeuvre féminine 1 Elles sont l e s  mêmes  
par tout .  Tour d'abord, ce sont des  raisons l i é e s  à l ' i d e n t i t é  en t re  l e u r  t r a v a i l  à 
l ' us ine  e t  l eur  t r a v a i l  domestique : tâches monotones, r épé t i t i ves ,  minutieuses. Puis 
ce sont des raisons l i é e s  2 l eur  product ivi té  : e l l e s  vont "p lus  v i te" ,  elles ont 
une "qual i f ica t ion  na ture l le" ,  e l l e s  sont "patientes".  C'est a i n s i  qu'une p u b l i c i t é  
vante l e s  avantages de sa main-d'oeuvre : " l a  dex té r i t é  manuelle de l a  femme o r i e n t a l e  
est  célèbre dans l e  monde en t i e r .  Ses mains sont p e t i t e s  e t  e l l e  t r a v a i l l e  avec 
beaucoup de soins . . .  Les taux de s a l a i r e  en Malaisie sont parmi l e s  plus bas de l a  
région e t  l es  ouvrières peuvent ê t r e  embauchées pour environ 1,50 $ par jour". Ge 
sont auss i  des ra isons l i é e s  B l eu r  combativité. E l l e s  "réclament moins", acceptent 
plus facilement l e s  licenciements, sont soumises, d i sc ip l inées ,  Ce sont  enf in  des 
ra isons l i é e s  au coût de l a  main-d'oeuvre féminine. Le rô l e  du s a l a i r e  des femmes 
dans l e  revenu f ami l i a l  e s t  dévalorisé e t  son bas  s a l a i r e  s e  " j u s t i f i e "  pu i squ ' i l  
n ' e s t  qu'un s a l a i r e  d'appoint. Cette discrimination ne cesse d'augmenter e t ,  au 
Brés i l ,  l e s  revenus moyens féminins en 1970 e t  1976 correspondaient B 61,2 % e t  2 
48,6 2 du s a l a i r e  masculin. 

Ce s a l a i r e  d'appui perme& pourtant aux plus pauvres de survivre.  E t  que 
d i r e  des femmes chefs de famil le  - abandonnées, c é l i b a t a i r e s ,  veuves, divorcées ou 
même mariées à des hommes au chômage - qui ,  de par  c e t t e  ra ison f a l l a c i e u s e ,  con- 
t inuent  à recevoir un s a l a i r e  diminué d'au moins un t i e r s  ? Quant aux jeunes f i l l e s ,  
e l l e s  n'ont pas besoin de recevoir  un s a l a i r e  normal puisqu 'e l les  ne sont  pas  ma- 
r i ée s .  

D'une manière ou d'une au t r e ,  l a  femme e s t  comme pénalisée pour sa capa- 
c i t é  biologique de mettre l e s  enfants au monde. 

Dans les zones franches a s i a t iques ,  34 % de l a  main-d'oeuvre féminine 
non qua l i f i ée  e t  semi-qualifiée contre 15,6 % d'hommes gagnentmoins que 5 $ 200 
par mois. 

Revenu mensuel ($) par  sexe e t  par qua l i f i ca t ion ,  1978. 

(Labour Force Survey of Singapour, 1978). 

n ' a  jamais é t é  à 1'école 

pas de qua l i f i ca t ion  

p r i m a i  r e  

post-primaire 

secondaire 

post-secondaire 

Hommes Femmes Dif f Brence 

3 42 200 142 

348 200 148 

334 22 1 113 

2 76 22 7 49 

405 3 15 90 

568 43 7 13 1 
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Dans d'autres pays, selon l e  B I T ,  l e s  s a l a i r e s  mensuels é t a i e n t  de 31 $ US 
au S r i  Lanka. P l u s  d'un t i e r s  des ouvrières de Malaisie q u i t t e n t  leur  campagne pour 
trouver un s a l a i r e  de moins de 2 $ p a r  jour.  Ces bas s a l a i r e s  s'accompagnent d'une 
t r è s  grande p réca r i t é  de l 'emploi,  l e s  firmes multinationales adaptant, de manière 
imprévisible , l eu r  main-d'oeuvre, par l e s  renvois e t  l e s  congédiements (notamment 
pour cause de grossesse) selon l e s  f luc tua t ions  du marché mondial. A ceci  s ' a jou ten t  
des conditions de t r a v a i l  extrêmement pénibles qui en t ra înent  chez l e s  t r ava i l l euses  
une usure précoce e t  de nombreuses maladies. Maux de r e ins  e t  var ices  pour l e s  ou- 
v r i è re s  du t e x t i l e ,  vue abîmée après 2 ou 3 ans pour c e l l e s  qui  t r a v a i l l e n t  avec des 
microscopes dans l ' é lec t ronique ,  maladies de peau, ve r t iges ,  nausées dues à l a  fumée 
des acides e t  des solvants ,  enf in  fa t igue  accentuée par l e  t r a v a i l  posté. DES qu'une 
femedevient  moins rapide,  e l l e  e s t  renvoyée. L 'exploi ta t ion de c e t t e  main-d'oeuvre 
féminine e s t  accrue par les dérogations consenties p a r  l e s  gouvernements as ia t iques  
pour a t t i re r  l e s  inves t i sseurs  é t rangers  dans l e s  zones franches : t r a v a i l  de nuit:, 
t r a v a i l  posté p a r  équipe de  t r o i s ,  e tc .  

A Taiwan, l e s  indus t r ies  expor ta t r ices  de vêtements, c u i r ,  équipements e t  
apparei ls  de télécommunication, regroupaient en 1976 56 X de l'emploi féminin (con- 
t r e  17 X pour l e s  homes) .  Le t r a v a i l  é t a i t  de 48 heures par semaine en moyenne, 
avec seulement 7 jours  de congés payés par ani Vers l a  m í  1977, les usines des t r o i s  
zones franches de Taichung, Kaoh-siung e t  Nantze employaient 85 X de femmes, s o i t  
56 800, a i n s i  r épa r t i e s  : 6 , l  X de  14-15 ans, 40,4 X de 16-13 ans e t  31,l  X de 20-24 
ans. E l l e s  t r a v a i l l a i e n t  de 8 à 12 heures par jour  pendant 6 jours  pour un s a l a i r e  
mensuel de 60 $. Aux Phi l ipp ines ,  l e s  femmes t r a v a i l l e n t  souvent sans cont ra t  de ' 

t r a v a i l ,  en Corée, il n ' ex i s t e  pas  de s a l a i r e  minimum e t  l e  s a l a i r e  dans l e s  usines 
é lectroniques à capitaux japonais e t  américains é t a i t  de 108 $, alors que 118 $ 
é ta i en t  reconnus comme l e  minimum pour survivre.  En 1976, une ouvrière d'une usine 
de thermomètre de Séoul t r a v a i l l a i t  30 jours  par mois, de 8 h h 20 h,  pour 22 O00 
won, s o i t  45 $ environ. 

I1 f a u t  souligner un 'po in t  e s sen t i e l  : l a  mise au t r a v a i l  des femmes dans 
l ' i n d u s t r i e  s 'es t  produite sans que l e s  conditions soc ia les  ne so ien t  améliorées : 

peu de crèches (33 crèches d 'en t repr i ses  et 122 crèches de quar t ie rs  2 Sao Paulo 
p a r  exemple, s o i t  9 O00 places pour un mi l l ion  d 'enfants ) ,  peu de garder ies ,  de 
l ave r i e s  co l l ec t ives ,  d 'écoles ,  de  t ransports  c o l l e c t i f s .  Une femme au Brésil ''a 
une heure pour l e  déjeuner. E l l e  r e n t r e  à l a  maison pour donner 8 manger à son f i l s  
de 7 ans. Son s a l a i r e  de 7 O00 cruzeiros  mensuels ne permettant pas de prendre 
l 'autobus quatre f o i s  p a r  j ou r ,  e t  habi tant  à 20 minutes de l ' u s ine ,  e l l e  court  
tous l e s  jours  à m i d i  pour a l l e r  e t  venir  : e l l e  a 36 minutes pour préparer l e  repas 
e t  l e  déjeuner. . . " 

Les bas sa l a i r e s  obligent l e s  femmes à t r a v a i l l e r  v i t e ,  à augmenter l e s  
cadences e t ,  ce f a i san t ,  l eu r  f a t igue  e t  l eur  tension nerveuse s ' accro issent .  Ils 
l e s  obl igent  souvent à e f fec tue r  un au t r e  t r a v a i l  pour gagner encore un peu d 'ar-  
gent. Quel temps res te - t - i l  à ces femmes pour s'occuper de leurs  enfants ,  de leur  
fami l le ,  quel le  d i spon ib i l i t é  peuvent-elles conserver ? 

En dehors des femmes qui t r a v a i l l e n t  dans l e s  usines ,  l e s  au t res  sont  en 
m a j o r i t 5  regroupées dans l e  secteur  informel, hétérogène par dé f in i t i on ,  a l l a n t  du 
porteur d'eau B l a  vendeuse ambulante. Ces a c t i v i t é s  qons t i tua ien t ,  en 1969, selon 
l e  B I T ,  en t re  30 e t  50% de l'ensemble des emplois : domestiques , pot iè res  , couturiè; 
r e s ,  p répara t r ices  de boissons e t  d 'aliments,  colporteuses,  vendeuses sur  l e  marche, 
e t c .  I1 fau t  auss i ,  dans l e s  cas - t r o p  nombreux - de paupérisation absolue, a jouter  
l e s  a c t i v i t é s  de co l lec te .  Par exemple, l e s  femmes du sous-prolétar ia t  de Lima font 
l e s  poubelles,  ramassent l e s  déchets des cuisines des hôpitaux e t  des aba t to i r s .  I1 
f a u t  enf3 t c i t e r  l a  p ros t i t u t ion  qui const i tue d e  f a i t ,  dans l e s  conditions de v i e  
misérables de ces femmes, une source de revenu nécessaire  e t  non négl igeable ,  qu ' e l l e  
s o i t  exercée de manière cont inue,  ou parallèlement B d 'au t res  a c t i v i t é s .  



Rares sont  les Qtudes consacrées 2 ces a c t i v i t é s ,  mais c e l l e s  qui ex is ten t  
montrent que l a  proportion de femmes dans le secteur  informel e s t  souvent supérieure,  
sinon égale à c e l l e  des hommes : 63 % en Argentine, 46 % au Pérou e t  53,3 % au Brésil. 
Ce sont l e s  femmes qui appartiennent aux famil les  dont l e s  revenus sont t r è s  f a ib l e s  
qui t r a v a i l l e n t  dans ce secteur : aux Indes,  60 % de ces femmes viennent de famil les  
gagnant moins de 100 roupies par mois .  

Le métier de domestique e s t  l e  premier métier féminin en Amérique l a t i n e  : 
90,3 % de femmes domestiques au Mexique, par exemple. La plupart  d ' en t re  e l l e s  sont  
des migrantes récentes ,  51 % 2 Buenos Aires. 

Les  conditions de v i e  d i f f è r e n t  selon qu 'e l les  rés ident  ou non chez l e u r  
patron. Les permanentes sont l e  plus souvent des jeunes femmes de 15 3 22 ans,cGli- 
ba t a i r e s  ou n'ayant encore qu'un ou deux enfants  à charge. Les s a l a i r e s  sont t r è s  
bas. Au Mexique, 87 X d'entre  e l l e s  gagnent moins de 500 pesos par mois ,  s o i t  quatre  
à cinq fo i s  moins que l e  s a l a i r e  minimum léga l  ; en Inde, une domestique gagne 40 
roupies par moi s ,  s o i t  t r o i s  f o i s  moins qu'un homme. En Afrique du sud, oÙ l e s  con- 
d i t ions  de v i e  e t  de t r a v a i l  sont  les plus  dures, el_les-gaP;nent e n t r e  10 e t  30 rands 
par mois ( 1  rand = 5 francs environ) en t r a v a i l l a n t  12 hegres p a r  jour  e t  en n'ayant 
l e  d r o i t  d'héberger ni. leÜr mari n i  leurs  enfants ,  même en has âge. 

Les  commerçantes, en nombre, viennent j u s t e  après les domestiques. Des 
femmes de tous âges pratiquent l e  commerce avec, l e  plus souvent, de maigres pro- 
f i t s .  Leur présence var ie  selon l e s  pays avec des s i t ua t ion  extrêmes comme l e  nord 
de l ' Inde e t  l e  nord du NigBria o Ù  l e s  femmes sont recluses ou, à l ' o p p o s é ,  l e s  
Ghanéennes qui sont  presque toutes  commerçantes 8 4 , 6  % à Dakar plus  
de 60 %. Cette s i t u a t i o n  se  remauve presque toujours en Afrique e t  sur tout  en 
Afrique de l 'oues t .  

A p a r t  quelques exceptions, comme l e s  Mamas Benz du Ghana, on trouve les 
f e m e s  dans l e  p e t i t  commerce peu productif  mais auquel e l l e s  peuvent avoir accès 
grâce au f a i b l e  cap i t a l  nécessaire pour commencer. En e f f e t ,  l ' un  des graves pro- 
blèmes auquel l e s  femmes sont confrontées est leur  t r è s  d i f f i c i l e  accès au c r é d i t  
e t  aux coopératives. L e s  revenus que 'e l les  en t i r e n t  permettent, au mieux, l ' a cha t  
de l a  nourr i ture  famil ia le .  Par exemple, l e s  res taura t r ices  de rues en t r a v a i l l a n t  
de  47 à 57 heures par semaine, gagnent e n t r e  10 O00 e t  20 O00 Francs CFA. Malgré 
toutes  l e s  d i f f i c u l t é s ,  .cet te  a c t i v i t é  o f f r e  aux femmes de tous ^ages une source 
de revenu. De ce point de  vue, l a  concurrence des produits manufacturés représente 
une menace grave pour l a  survie de ces famil les  pauvres. 

I1 fau t  enf in  par le r  de l a  p r o s t i t u t i o n ,  qui d o i t  ê t re  considérée, bien 
souvent, comme le seu l  moyen d'avoir . l ' a rgent  nécessaire pour f a i r e  face aux 
dépenses. La p ros t r tu t ion  o f f r e  donc l a  p o s s i b i l i t é  d 'avoir des revenus complémen- 
t a i r e s  pour payer l e  loyer ou l e s  f r a i s  de s c o l a r i t é  des eizfants, ou bien pour 
a ider  à vivre  l a  famille res tée  au v i l lage .  Cette femme thai  de 20 ans e s t  un 
bon exemple : pour envoyer de l ' a rgent  B ses parents e t  ses  hu i t  f r è r e s  e t  soeurs,  
e l l e  t r a v a i l l e  d e  jour  dans un élevage de  poulets B Bangkok e t  s e  p ros t i t ue  l a  
nui t. 

I1 e x i s t e  de grandes différences de l a  p ros t i t u t ion  selon l e s  continents ; 
s 'adressant sur tout  à l a  population na t iona le  en Afrique, a lo r s  qu'en A s i e  du sud-est 
(Thaïlande, Corée, Philippines) e l l e  a connu un développement foudroyant avec l a  
présence massive de l'armQe américaine : 7 O00 prost i tuées  en 1974 dans une seule  
base en Thaïlande. Mais il ex i s t e  aussi  un au t re  phénomène qui a é t é  d é c r i t  en 



Asie, qu i  e s t  l i é  à l'extrême pauvreté e t  l a  s i t u a t i o n  d'endettement des parents  : 
ceux-ci peuvent a lo r s  remettre l e u r  f i l l e  2. un agent de recrutement qui  les place 
dans un "salon de massage" o Ù  e l les  devront t rava i l le r  toute  l e u r  v i e  pour de t rès  
f a i b l e s  rémunérations. L'étude por tan t  sur  un c e r t a i n  nombre de masseuses de Bangkok 
montrent que les masseuses viennent principalement du nord e t  du nord-est du pays, 
oÙ l a  population v i t  en-dessous du s e u i l  de pauvreté. 

Conséquences du t rava i l  de l a  femme s) 

Cette brève e t  incomplète descr ip t ion  du t rava i l  des femmes pauvres 
dans les v i l l e s  permet néanmoins de dégager quelques conséquences. 

I1 f a u t ,  avant t ou t ,  montrer l 'ampleur du mouvement qui  en t ra îne  les  
femmes à devenir chefs de fami l le  : un tiers des fami l les  du monde ont une femme 
à l e u r  tête. Ces femmes sont  seules  pour b i e n  des raisons : B l a  s u i t e  d'un chan- 
gement de s t a t u t  matrimonial : veuvage, abandon ou répudiation, séparation. Notons 
que c ' e s t  de plus en plus  souvent l a  femme qui  p a r t ,  parce que l e  m a r i ,  ou le  
compagnon, ne  contribue pas B l ' e n t r e t i e n  de l a  famil le ,  réservant  ses revenus, 
quand il en a,  à son usage personnel. 

L a  précarité du l i e n  conjugal dans les v i l l e s ,  confirmée par  l a  fréquence 
des divorces,  l a  polygamie avec l'abandon p lus  ou moins t o t a l  de l a  première épouse 
e t  de ses enfants ,  les réact ions de re je t  des femmes devant l ' i r r e s p o n s a b i l i t é  des 
hommes, les e f f e t s  de l a  crise économique poussant de plus en p lus  les femmes 2 
émigrer dans les v i l les  o Ù  e l les  trouvent de plus en plus d i f f ic i lement  un t ravai l  
rémunérateur sont  a u t v l t  de fac teurs  qui  concourent à augmenter l e  nombre de fa- 
mi l l e s ,  dont l e  chef es t  une femme : un quar t ,  e t  même un tiers dans certaines 
v i l l e s ,  60 % B Nairobi. 

I1 est  donc tou t  2 f a i t  erroné de ne considérer que l e  mari comme l e  
chef de famille "indépendamment de sa contr ibut ion au budget fami l ia l"  (Annuaire 
s t a t i s t i q u e  du Brés i l ) .  Seule, l ' u t i l i s a t i o n  du cr i tère  déf in issant  l e  chef de 
fami l le  comme "la personne économique responsable d'un ou plusieurs  dépendants 
avec lesquels  e l l e  a des l i e n s  de consanguinitg, conjugal i t6  ou autres"  permet 
de donner aux rôles  socio-économiques des femmes l a  place qui l e u r  revient .  

Une femme chef de fami l le ,  au Brésil par  exemple, consacre en moyenne 
54 heures p a r  semaine 2 l a  production marchande. S i  l ' o n  y a joute  l e  temps des 
a c t i v i t é s  domestiques non rémunérées, on obt ien t  une moyenne de 94 heures de tra- 
v a i l  pa r  semaine, s o i t  14 heures par  jour .  En moyenne, les  revenus mensuels des 
femmes chefs de famil le  sont  i n fé r i eu r s  à ceux des hommes chefs de famil le  : 
72 % des femmes gagnent moins de 500 francs par  mois contre 54,6 % des hommes. 
A New-Delhi, une femme t ravai l le  environ 40 heures par  semaine pour 76 roupies 
par  mois, a l o r s  qu'un homme t ravai l le  48 heures pour 192 roupies. Cela veut d i r e  
qu'une femme d o i t  consacrer au moins deux f o i s  plus de temps qu'un homme s i  e l l e  
veut ob ten i r  des gains équivalents.  

Du f a i t  de l a  dévalor isat ion e t  de l a  sous-rémunération du t r a v a i l  
féminin, l e s  fami l les  dont les femmes ont l a  charge appartiennent au groupe l e  
plus pauvre : 2 Belo-Horizonte (Brés i l ) ,  27,4 % des famil les  ayant un homme 2 
l e u r  tête vivent  en-dessous du s e u i l  de pauvreté (100 cruzeiros  par  personne 
e t  par j ou r ) ,  mais ce pourcentage e s t  de 44,9 % pour les  famil les  ayant une 
femme à l e u r  tête.  



Devant l e s  f a i t s ,  l e  mythe de l a  femme ménagère, comptabilisée parmi  l e s  
i n a c t i f s  e t  l e s  improductifs, appara î t  dans toute  son absurditg ; mais l e s  mythes 
ont l a  v ie  longue. Il f a u t ,  pour mieux comprendre l e s  problèmes, p a r t i r  de l ' év i -  
vidence : l a  femme pauvre en mil ieu urbain - comme en milieu r u r a l  d ' a i l l e u r s  - e s t  
suremployée, fa t iguée  physiquement e t  psychiquement p a r  l e  harassement du quotidien 
e t  ses diverses  responsabi l i tés ,  mais auss i  p a r  l 'extrême p réca r i t é  de ses  moyens 
matér ie ls .  La  pauvreté e t  l e  temps sont dès l o r s  deux notions cent ra les .  

En ce qui concerne l a  santé  menacée des mères, rappelons pour mémoire 
quelques données. Les taux b ru t s  de n a t a l i t é  sont élevés var ian t  de 38,8 en 
Amérique l a t i n e  à 45,6 en Afrique, en passant p a r  43,4 en Asie. D'autre p a r t ,  50 X 
des mères mettent l e u r  premier enfant  au monde, dans cer ta ins  pays, avant l ' âge  de 
20 ans,  ce qui en t ra îne  un taux également é levé de  mor ta l i té  maternelle : de 500 
à 1 O00 pour 100 O00 naissances vivantes .  Les raisons sont nombreuses : hémorragie 
post-partum, dont l'an6mie e s t  souvent l a  cause i n i t i a l e  on associée.  Interviennent 
auss i  l e s  grossesses nombreuses , trop rapprochées ou survenant chez une femme très 
jeune ou assez âgée. Enfin,  notons l 'extrême r a r e t é  des accouchements prat iqués 
p a r  un personnel qua l i f ig  : 3 % en Asie, 6 en Afrique, 12 en Amérique l a t i n e .  

La mor ta l i té  maternelle s'accompagne d'une f o r t e  mor ta l i té  i n f a n t i l e  : 
12 mil l ions de bébés meurent chaque année avant l ' âge  d'un an. Les causes sont 
s imples  : mauvais é t a t  de santé e t  mauvais é t a t  nu t r i t i onne l  de l a  mère, provoquant 
une insuff isance pondérale à l a  naissance (21 mill ions d 'enfants pèsent moins de 
2,500 k i l o s ) ,  qui se  perpétue p a r  l a  malnutr i t ion de l a  mère, provoquant un manque 
de l a i t ,  e t  par une alimentation de sevrage insuf f i san te .  

On retrouve par tout ,  l i é  s t ructurel lement  à l a  pauvreté, ce  problème de 
l a  malnut r i t ion  e t  l e s  femmes enceintes ,  a l l a i t a n t e s ,  a i n s i  que l e s  nourrissons e t  
l e s  jeunes enfants qui ont des besoins nu t r i t i onne l s  p a r t i c u l i e r s  sont l e s  pre- 
miers a f f ec t é s  : deux tiers des femmes du Tiers-Monde sont anémiées, 54 % des 
enfants  des famil les  sans terre sont a t t e i n t s  de malnutr i t ion protéo-énergétique. 

Cette malnutr i t ion des  femmes e t  des enfants appelle un commentaire 
cu l tu re l  e t  socio-économique. D'une p a r t ,  il y a une coutume qui prévaut dans 
toutes  l e s  t r ad i t i ons  e t  qui a g i t  plus spécifiquement s u r  l e  régime al imentaire  
des femmes puisqu 'e l les  sont tenues, l a  plupart  du temps, de s e r v i r  d'abord l e s  
hommes e t  de leur  réserver  l a  meilleure p a r t  de viande, de poisson e t  de  sauce,  
sources de protéines  e t  de l i p ides .  D'autre p a r t ,  l e s  changements dans les  sys- 
tèmes de production provoqui& p a r  l e  développement des cul tures  de r en te  ayant 
eu pour conséquence un accroîssement du temps de t r a v a i l  féminin, l e s  femmes, 
dans ce r t a ins  pays, ont é t é  obligées de remplacer l e  produit  v i v r i e r  t r ad i t i onne l  
à f d r t e  teneur énergétique, mais consommateur de temps, par une cu l tu re  plus 
rapide,  mais moins n u t r i t i v e .  L a  na ture  de  l'approvisionnement des v i l l e s  change 
donc également. I1 y a auss i  l e s  choix pol i t iques  qui favorisent  ce r t a ins  pro- 
du i t s  d 'exportation au détriment des cu l tures  v iv r i è re s  : au Brés i l ,  l a  produc- 
t i on  de  har ico ts  no i rs  - base de l a  nourr i ture  quotidienne - n 'a  p a s  augmenté 
d e  1964 à 1980 e t  son rendement e s t  tombé de 6,5 quintaux à l ' hec t a re  en 1961 
P 5 ,4  quintaux en 1979. Enfin,  pressées p a r  l e  temps, l e s  femmes préparent l a  
nourr i ture  moins souvent - un seul  repas chaud p a r  jour  - e t  autrement. Ces 
deux éléments agissent  sur  l e  régime nu t r i t i onne l  de l a  famil le  toute  e n t i è r e .  

I1 y a une au t re  cause à l a  malnut r i t ion  i n f a n t i l e  ; nous voulons pa r l e r  
de l a  régression de l ' a l la i tement  maternel provoquée par l a  pa r t i c ipa t ion  c ro is -  
sante  des mères c i tad ines  à l a  force de t r a v a i l  sans que des aménagements sociaux 
ne soient  parallèlement m i s  en place,  e t  accentuée par l a  pub l i c i t é  f a i t e  en 
faveur des produits de remplacement du l a i t  maternel. Malgré l e  retentissement 



du procès Nestlé e t  l a  dénonciation des méthodes pub l i c i t a i r e s  de c e t t e  firme, 
malgré l e  Code in te rna t iona l  de commercialisation des produits de remplacement 
du l a i t  maternel, en vigueur depuis un peu plus d'un an, l e  bilan, e s t  décevant : 
2 O00 in f rac t ions  dans 37 pays. 

Enfin, il fau t  par le r  des conditions déplorables de l ' h a b i t a t  e t  de 
l'environnement. L'accès h l 'eau potable et l a  p o s s i b i l i t é  de dé t ru i r e  l e s  
excreta ne sont l e  f a i t  que d'un t rès  p e t i t  nombre, ce qui aggrave l e s  conditions 
de santé des populations (maladies diarrhéiques en t re  au t res ) .  

I1 apparaî t  clairement que deux ensembles de phénomènes socio-culturels e t  
socio-économiques s t ructurent  de manière étroitement corrdlée l a  s i t ua t ion  des 
femmes dans l e s  v i l l e s .  D'une pa r t ,  les changements qui sont intervenus pour 
b r i s e r  l e s  anciennes so l ida r i t é s  conjugales e t  fami l ia les ,  e t  qui font peser de 
plus en plus sur  l e s  femmes l a  responsabi l i té  de l a  survie quotidienne ; un Cer- 
t a i n  nombre d'études ont montrg que l e s  hommes sont nombreux à ne plus i n v e s t i r  
leurs  revenus dans l e  bien-être de l eu r  famille.  D'autre p a r t ,  l a  déqualifica- 
t ion  du t r a v a i l  féminin perpétue l a  pauvreté e t ,  par conséquent, l a  malnutri t ion.  
Cette déqual i f icat ion e t  l 'extrême misère qui en r é su l t e  perpétuent également l e s  
taux élevés de n a t a l i t é  car ,  pour l e s  pauvres, avoir des enfants ne relève pas 
forcément de l ' inconscience,  mais souvent d'un e s p o i r  d'une v ie  e t  d'une v i e i l -  
l esse  moins pénibles. Les programmes de planning f ami l i a l  res te ront  inneficaces 
à grande éche l le  t a n t  que l e s  femmes verront mourir l eurs  enfants ,  t an t  que les 
femmes ne recevront pas une éducation convenable (60 % des analphabètes sont en- 
core des femmes), t an t  que l e s  femmes ne pourront pas gagner l eu r  v ie  correcte- 
ment, t an t  qu ' e l l e s  ne seront pas aidées par l e s  services sociaux nécessaires .  Une 
meilleure rémunération du t r a v a i l  féminin e s t  un préalable ,  s i  l ' on  veut ê t r e  ~ 

I 

I 

r é a l i s t e ,  à l 'améliorat ion de l a  n u t r i t i o n  des j.eunes enfants.  E l le  seule, don- 
nera à l a  femme l ' a rgent  minimum pour acheter l a  nourr i ture  nécessaire,  mais 
aussi  l u i  donnera un peu plus de temps pour s'occuper deS.enfantS. Mais l e s  
obstacles qui s'opposent B une p lus  j u s t e  rémunération des femmes ne sont pas 
des obstacles conjoncturels. La responsabi l i té  des é t a t s  e t  du capitalisme in- 
te rna t iona l  e s t  en cause, l e s  pesanteurs cu l tu re l l e s  des pays développés e t  en 
développement également. L'espoir d'un changement profond e t  rapide s e r a i t  une 
i l l u s i o n  dangereus e. 

Dans ces conditions, que peut-on f a i r e  ? A t i t r e  i n d i c a t i f ,  il nous 
semble que not re  réflexion peut s ' o r i en te r  autour de deux axes : celui  de 
l ' a c t ion  e t  ce lu i  des recherches. 

Les  act ions à mener de manière systématique e t  à tous l e s  niveaux 

- s ' e f fo rce r  d ' i n f l éch i r  les pol i t iques  de l 'emploi pour que les  femmes 
pauvres so ien t  concernées ; 

- favor i ser  l e  regroupement des femmes en assoc ia t ions ,  en coopératives 
de production, de commercialisation, d 'entraide (2 l ' i n s t a r  de " l 'as-  
soc ia t ion  des Co-mères" d'un bidonvi l le  d'Amérique l a t ine )  ; 

du manque de temps des femmes avec ses diverses implications. 

pourraient ê t r e  l e s  suivantes : 

- reconsidérer l e s  actions de santé  qui sont en t repr i ses  à l a  lumière 
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D'autre p a r t ,  l e s  études s u r  les f e m e s ,  même s i  e l l e s  on reçu une 
vigoureuse impúlsion depuis 1975, sont encore fragmentaires e t  incomplètes. Dans 
l e  domaine qui nous préoccupe i c i ,  ce r t a ins  thèmes p r i o r i t a i r e s  pourraient ê t r e  
dégagés : 

- rapports en t re  l 'gnergie  physique, psychique e t  l a  pxéparation des 
aliments. Une meilleure connaissance de l a  fa t igue  e t  du découra- 
gement sont nécessaires  ; 

- les femmes chefs de famil le  : l eu r  or ig ine ,  l a  cause, leurs  revenus, 
l eu r  rô le  économique, l e  temps dont e l l e s  disposent pour l e s  enfants ,  
e t c  ; 

de protection sont effectivement observées e t  l e s  répercussions sur  
l 'al imentation des femmes e t  des enfants ; 

- les rapports en t re  les p e t i t s  métiers féminins e t  l a  survie  du pro- 
l é  t a r i  a t  urb a in  . 

- les s a l a i r e s ,  les conditions de  t r a v a i l ,  l a  manière dont l e s  mesures 
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