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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L ’accéléra tio n  du  p ro cessu s d ’u rb an isa tio n  dans la  rég io n  A m ériq u e  L a tin e  et C ara ïb e  eng en d re  
u n e  p lus g ran d e  co n cen tra tio n  de la  p au v re té  en  m ilieu  u rba in . L es n o m b reu x  quartie rs  po p u la ires 
en  sont l ’in sc rip tio n  dans l ’espace u rba in . M an ife s ta tio n  de la  p récarité , de la  v u ln érab ilité  et de 
l ’ex c lu sio n  de la rges co u ch es de la  p o p u la tio n  des v ille s , ces esp aces  “m arg in au x ” son t aussi 
l ’ex p ressio n  de “fo rm es n o u v elles  de  co n stru c tio n ” de la  cité  p o u r p a llie r l ’absence  ou  la  
fa ib le sse  des file ts  de sécu rité  sociaux  p u b lics  en  m atiè re  d ’accès aux  serv ices de base . L es 
stra tég ies in d iv id u e lle s  ou  co llec tiv es m ises en  p lace  p a r les m én ag es des q u artie rs  p réca ires 
v isen t à co m b ler des défic its  qui son t le  fa it d ’un e  g estio n  u rb a in e  inadéquate . C elle-c i, par 
ailleurs, ten d  à ap p ro fo n d ir la  m arg in a lisa tio n  spatia le  et l ’” in tég ra tio n  p erv e rse” de l ’espace 
urbain .

A u  cours des dern iè res décenn ies, les in te rv en tio n s p o u r fa ire  face  à la  pauvreté , p lus 
p articu liè rem en t la  p au v re té  u rba ine , se son t m ultip liées. C erta in es  o n t m is l ’accen t sur 
l ’au g m en ta tio n  des revenus, d ’au tres su r la  sa tisfac tio n  des b eso in s  de b ase  sans p o u r au tan t 
réussir, dans l ’un  et l ’au tre  cas, à casser le  “ cerc le  v ic ieu x ” de la  pauvreté . U n  tel “ consta t 
d ’éch ec” a fav o risé  l'év o lu tio n  de la  p en sée  et perm is l'ém erg en ce  d 'une v is io n  qui tien n e  com pte 
de la  n a tu re  m u ltid im en sio n n e lle  de la  pauvre té , de sa com plex ité , c 'est à d ire  des in te rre la tio n s 
en tre  les d iffé ren tes  d im ensions; d 'une v is io n  où “ la  p ercep tio n  dans la  d é fin itio n  e t la  m esu re  du 
b ien -ê tre” a sa place.

H aïti, le  pays le  p lus p auvre  de la  rég ion  avec 65%  de sa p o p u la tio n  v iv an t au -dessous du 
seuil de pauvre té , co n n a ît au  cours des tro is  dern iè res d écen n ies u n e  accé léra tio n  de la  
d ég rad atio n  des cond itions socioéconom iques. L es en q u ê tes récen tes  E M M U S , E B C M  et E C V H  
m etten t en  exergue  et sans am bages l ’é ta t d ’in d ig en ce  dans lequel v iv en t de la rg es couches de la  
p opu lation , ce lles de L ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  qui co n cen tre  u n e  p art im p o rtan te  
de la  p o p u la tio n  u rba ine . P o u rtan t le  n iv eau  d ’in v es tissem en t en  do ta tion  d ’in fra stru c tu res  et 
d ’éq u ip em en ts  p o u r rép o n d re  aux  b eso in s  de la  v ille  au jo u rd ’hui m illio n n a ire  es t fa ib le . Il en 
résu lte  u n e  d é tério ra tio n  des co n d itio n s et de la  q ualité  de v ie, co n séq u em m en t à la  p au p érisa tio n  
cro issan te  de p lu sieu rs  s trates de la  popu lation . U n e  p au v re té  qui, dans l ’A ire  M étro p o lita in e , se 
trad u it p a r u n e  d is trib u tio n  in ég ale  des ra res re sso u rces  u rba ines, des coû ts é levés dans la  v ie  et 
un e  p lus g ran d e  v u ln érab ilité  face  aux  risq u es  et désastres.

Q uelles stra tég ies les h ab itan ts  des q u artie rs  p réca ires  u tilisen t-ils  p o u r sa tisfa ire  leu rs 
b eso in s  en  serv ices? C om pte  ten u  de l ’in su ffisan ce  de leu rs revenus, co m m en t jo n g len t-ils  avec 
la  p récarité  des cond itions de v ie?

C inq  quartie rs  de l ’A ire  M étro p o lita in e  fo n t l ’o b je t d ’un e  an a ly se  co m p ara tiv e  en  vue  
d ’u n e  part, d ’id en tifie r les s tra tég ies de su rv ie  g én é ra lem en t u tilisées  p a r la  p o p u la tio n  des 
quartiers; d ’au tre  part, de so u lig n er les re ssem b lan ces et d issem b lan ces  p a r rap p o rt au  n iv eau  de 
co n so lid a tio n  du q u artie r en  te rm e d ’o rg an isa tio n  spatia le  et de co h ésio n  socia le  p o u r fin a lem en t 
m ieux  ce rn er les rép o n ses  des p o p u la tio n s  “p au v res” face  aux  co n tra in tes de la  p récarité  
auxque lles  elles son t con fron tées au  quo tid ien . U n e  réa lité  co m p lex e  e t h é téro g èn e  où  les
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ré s id en ts  des quartie rs  à trav e rs  des s tra tég ies in d iv id u e lle s  de survie, les  o rgan isa tions 
co m m u n au ta ire s  avec l ’appui d ’O N G  et de ce rta ines in stitu tio n s p u b liq u es  ten ten t, à p artir 
d ’in te rv en tio n s sec to rie lles , de co n trecarre r les n o m b reu ses  carences. E lles  v isen t tou tes, à un  
n iv eau  ou à u n  autre , à l ’am élio ra tio n  de leu rs con d itio n s de vie. L a  p o rtée  de ces ac tions ne 
s ’in scrivan t, d ’un e  part, dans au cu n  cad re  g lobal d ’in te rv en tio n  est to u tefo is  lim itée; d ’au tre  part, 
l ’in ad éq u a te  g estio n  u rb a in e  frag ilise  les  acq u is  et fav o rise  l ’in sta lla tio n  de la  p auvreté , laquelle  
ten d  à d ev en ir chron ique . T els son t les défis que d o iv en t ab o rd er les déc ideu rs, p lus 
p articu liè rem en t les M u n ic ip a lité s  de l ’A ire  M étro p o lita in e  p o u r in itie r u n  ch em in em en t qui v ise  
au  m ieu x  être  des couches les vu lnérab les. U n e  dém arch e  où la  p artic ip a tio n  des concernés est 
in co n to u rn ab le  p o u r que l ’ac tio n  so it durable.
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I. PAUVRETE ET STRATEGIES DE SURVIE DANS LES QUARTIERS PRECAIRES 
DE L’AIRE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE

1. Introduction

L a  rég io n  A m ériq u e  L a tin e  - C ara ïb e  est la  p lus u rb an isée , m ais aussi ce lle  où les p ro b lèm es liés 
à la  p au v re té  u rb a in e  sont des p lus a igus et co n stitu en t u n  défi m ajeu r p o u r les g ouvernem en ts. 
L es cau ses de ce tte  p au v re té  son t m u ltip les  et m u ltid im ensionnelles.

L es quartie rs  p o p u la ire s  son t l ’in sc rip tio n  dans l ’espace u rb a in  de la  p récarité , de la  
v u ln érab ilité  et de l ’ex c lusion  de la rges couches de la  p o p u la tio n  des v illes. C es espaces 
«m arg in au x »  son t aussi l ’ex p ressio n  de « fo rm es n o u v elles  de construc tion»  de la  cité  favo risés 
p a r l ’absence  ou la  fa ib le sse  des file ts  de sécu rité  sociaux  p u b lics en  m atiè re  d ’accès aux  serv ices 
de base. N e  p arle -t-o n  pas d ’ “u rb an isa tio n  de la  pauvreté»?

L es données su r la  pau v re té  in d iq u en t que “ 6 p au v res  sur 10” v iv en t dans les zones 
u rb a in e s  (C E P A L , 2001); e lles so u lig n en t p a r a illeu rs l ’h é téro g én é ité  du p h én o m èn e  au  n iveau  
urbain : des d iffé rences son t o b serv ées en tre  v illes, v o ire  au  sein  d ’un e  m êm e agg lom ération . L es 
am élio ra tio n s re lev ées  dans d iffé ren ts  pays d ’A m ériq u e  L a tin e  en  m atiè re  de  p au v re té  u rb a in e  
son t im p u tées  à u n e  au g m en ta tio n  des dépenses p u b liq u es  sociales ainsi q u ’à u n  m eilleu r c ib lage 
des actions, u n e  p lus g ran d e  efficac ité  et effic ience  de ce lles-c i (C E P A L , 2001: 42).

H aïti est le  p ay s le  p lus p au v re  de l ’A m ériq u e  L a tin e  et de la  C araïbe: 65%  de la  
p o p u la tio n  v it  en  d essous du seuil de p au v re té  (C E P A L , 2001: 42). L ’accé léra tio n  de la  
d ég rad a tio n  des co n d itio n s socio éco n o m iq u es rend  le  pays co m p arab le  à ceux  v iv an t une  
“ situation  de crise  h u m an ita ire  ouverte  et c lass iq u e” co n séq u em m en t à u n e  ca ta s tro p h e  n a tu re lle  
ou  à u n  co n flit arm é (PN U D , 2003). C ette  p au v re té  stru c tu re lle  d o n t les m an ifesta tio n s  
son t m u ltip les  se m esu re  à l ’au n e  d ’in d ica teu rs  sociaux  e t économ iques. L es  en q u ê tes récen tes 
E M M U S , E B C M  et E C V H  m etten t en  exergue  e t sans am b ag es l ’é ta t d ’in d ig en ce  dans lequel 
v iv en t de la rg es couches de la  popu la tion . L ’év o lu tio n  de la  p au v re té  et des nécessité s  de base  
in sa tisfa ites  son t des in d ica teu rs  qui p e rm e tten t de m esu re r l ’am p leu r du  p ro b lèm e et en  ou tre  de 
so u lig n er les  b rèch es dans la  co u v ertu re  des serv ices de b ase  en tre  rég ions, m ais aussi entre 
g ro u p es sociaux. D an s ce con tex te  de p au v re té  structu re lle , q u e lles stra tég ies les h ab itan ts  des 
qu artie rs  p réca ires  u tilisen t-ils  p o u r sa tisfa ire  leu rs  b eso in s  en  serv ices? C om pte  ten u  de 
l ’in su ffisan ce  de leu rs rev en u s (seuil de p auvreté), co m m en t jo n g len t-ils  avec la  p récarité  des 
co n d itio n s de v ie  (n écessité  de b ase  in sa tisfa ites)?

L ’o b je t de ce tte  étude est d ’id en tifie r les stra tég ies des h ab itan ts  des q u artie rs  p réca ires  de 
l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  p o u r p a llie r aux  ca ren ces ou au  d y sfo n c tio n n em en t des 
serv ices p u b lics de b ase  (eau, é lec tric ité , éducation , santé, tran sp o rt e t co m m u n ic a tio n ...).

L a  dém arch e  u tilisée  a com biné la  rev u e  d o cu m en ta ire  et l ’en q u ê te  de terra in . L a  revue 
d o cu m en ta ire  a eu  p o u r o b je t d ’un e  p art de fix e r les  concep ts  e t cad re r l ’o rien ta tio n  de la  
recherche , d ’au tre  p art de co m p iler des in fo rm atio n s secondaires (sta tis tiques, études,
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pro g ram m es ou p ro je ts . . .)  sur la  p ro b lém atiq u e  en  question . U n e  o b serv a tio n  p ré lim in aire  des 
qu artie rs  c ib lés a perm is de ch o is ir  les cham ps d ’ap p lica tio n  p o u r l ’enquê te  de terrain . C elle-c i a 
eu  p o u r o b jec tif  la  co m p ila tio n  d ’in fo rm atio n s p rim aires à carac tè re  q u a lita tif  sur c inq  quartie rs 
de l ’A ire  M étro p o lita in e . L es  en trevues de g ro u p e  (focus g ro u p ) se son t réa lisées  au to u r de tro is 
g ran d s thèm es: situation  g én é ra le  du  quartie r, stra tég ies in d iv id u e lle s  e t/ou  co llec tiv es p o u r 
l ’accès aux  serv ices de b ase  (la  sa tisfac tio n  des b eso in s  de base), so lu tions et recom m andations. 
D e  m an ière  com plém en ta ire , des en trevues sem i-stru c tu rées on t été réa lisées  avec des 
o rg an isa tio n s  in te rv en an t au  n iv eau  des quartie rs  p récaires.

L a  m éth o d e  p riv ilég iée  est ce lle  de l ’ana lyse  co m p ara tiv e  afin  de  fa ire  re sso rtir  les 
re ssem b lan ces et d issem b lan ces dans les stra tég ies de su rv ie  des po p u la tio n s selon  leu r cad re  de 
v ie  (le  quartier). C ette  app ro ch e  est so u s-ten d u e  p a r l ’idée  que la  fam ille  et le  q u artie r (en  tan t 
q u ’espace social e t cad re  de v ie) p a rtic ip en t à la  rep ro d u c tio n  de la  p au v re té  dans la  m esu re  où la  
p o rtée  des stra tég ies in d iv id u e lle s  ou  co llec tiv es est lim itée . C es dern iè res n e  p eu v en t à elles 
seu les co m b ler les  défic its  d ’un e  g estio n  u rb a in e  in ad éq u a te  qui ten d  à ap p ro fo n d ir la  
m arg in a lisa tio n  spatia le  et l ’ “ in tég ra tio n  p erv erse” de l ’espace u rba in . P ara llè lem en t, elles 
so u lig n en t le  fa it — en d ép it de l ’im p o rtan ce  acco rd ée  à l ’am élio ra tio n  des co n d itio n s de v ie  p ar 
les  h ab itan ts  des quartie rs  p réca ires  1—  que les stra tég ies de lu tte  con tre  la  p au v re té  ne  p eu v en t 
être p artie lles  ou  sec to rie lles  com pte  ten u  de la  n a tu re  m u ltid im en sio n n e lle  du  p h én o m èn e  e t de 
sa com plex ité .

L e  rap p o rt est o rgan isé  en  quatre  sections: u n e  p rem iè re  défin it le  cadre  concep tuel 
général re la tif  à la  p au v re té  u rba ine , p articu liè rem en t dans sa d im en sio n  n on  m onéta ire ; une  
d eux ièm e aborde les con d itio n s et la  q ualité  de v ie  dans l ’A ire  M étro p o lita in e  et an a ly se  la  
situation  dans c in q  qu artie rs  (é tude de cas) et les s tra tég ies de su rv ie  (in d iv id u elles  ou  co llec tives) 
u tilisées  p a r les  p o pu la tions; la  tro is ièm e p résen te  les p rin c ip a le s  p o litiq u es et in te rv en tio n s  m ises 
en  œ u v re  p o u r lu tte r con tre  la  p au v re té  u rb a in e  ou  ce rta ines de ses m an ifesta tions; la  quatrièm e 
fa it u n e  série  de  reco m m an d a tio n s  p o u r l ’é lab o ra tio n  de p ro g ram m es ou d ’actions.

2. Une approche de la pauvreté urbaine

L a  d iv ers ité  et la  co m p lex ité  de la  p au v re té  u rb a in e  ren d en t com pte  de l ’h é té ro g én é ité  de l ’espace 
u rb a in  et de la  n écessité  de se pencher, p o u r u n e  analyse  fine  du p hénom ène , su r les spéc ific ités  
de ce rta in es  ca tégories spatia les ou  socia les (W ratten , 1995: 21). L es é tu d es et app roches récen tes 
de la  q uestion  m o n tren t l ’im p o rtan ce  de ces d ésag rég a tio n s  dans la  co m p réh en sio n  de la  p au v re té  
u rba ine : la  sa tisfac tio n  des b eso in s  de b ase  et l 'au g m en ta tio n  des rev en u s n 'o n t pas su ro m p re  le 
"cercle  v ic ieux" de la  pauvreté . E n  effet, ces deux  p rin c ip au x  couran ts  2 qui o n t m arq u é  les tro is 
dern iè res d écen n ies de lu tte  con tre  la  p au v re té  en  A m ériq u e  L atine , en  d ép it de ce rta in s résu lta ts  
ob tenus, on t m o n tré  sans d é to u r leu rs lim ites (A ho, 1997). 3 C eci a fav o risé  l 'év o lu tio n  de la  
p en sée  et a p erm is  l'ém erg en ce  d 'une v is io n  qui tien n e  com pte  de la  n a tu re  m u ltid im en sio n n e lle

1 L ’approche de la satisfaction des besoins de base tendrait à être privilégiée par les 
populations.

2 L ’approche des revenus et celle de la satisfaction des besoins de base.
3 Arriaga dans une étude récente montre, à partir d ’une analyse des résultats obtenus dans 

certains pays d ’Amérique Latine, les limites des approches NBI et LP dans la lutte contre la pauvreté.
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de la  pauvre té , de sa com plex ité , c 'es t d ire  des in terre la tio n s en tre  les  d iffé ren tes d im ensions; il 
s 'ag it en  o u tre  d 'une v is io n  où  “ la  p ercep tio n  dans la  d é fin itio n  et la  m esu re  du  b ien -ê tre” a sa 
place.

Q ui de m ieu x  p lacées  que les p o p u la tio n s concernées, en  d ifficu lté  p e rm an en te  ou 
tem p o ra ire , p o u r d éfin ir leu r v is io n  de la  pauvreté , du  b ien -ê tre?  Q ui de m ieux  p lacées  que celles- 
ci p o u r p arle r de leu r stra tég ie  de su rv ie  e t de leu r m an ière  de co n to u rn e r les carences?  T outefo is, 
ce tte  p ercep tio n  in d iv id u e lle  ne  v au t que si e lle  est re la tio n n ée  aux  "dro its e t opportun ités"  des 
p ersonnes. C es dern ie rs  d ép en d en t en tre  au tres du  rô le  et de l'en g ag em en t de l 'E ta t dans la  
co n stru c tio n  d 'un  m onde p lus éq u itab le  et p lus ju s te , dans u n e  m eilleu re  red is trib u tio n  de la  
richesse . E n  ce sens, la  p o p u la tio n  id en tifie  ses beso ins, les ac tio n s p rio rita ire s  et les s tra tég ies à 
m ettre  en  p lace  co n jo in tem en t avec les in stitu tio n s pub liques. Il s ’ag it d ’un e  n o u v elle  fo rm e de 
re la tio n  E ta t/S o c ié té  — en fo n c tio n  de leu r rô le  re sp ec tif.—  laq u elle  es t b asée  su r u n e  in terac tio n  
co n tin u e  p o u r la  défin itio n  et la  m ise  en  p lace  de p o litiq u es o rien tées v ers  le  m ieux  être  de la  
co llec tiv ité .

L a  fam ille  et le  q u artie r son t à p lu sieu rs  égards des lieu x  de rep ro d u ctio n  de la  pauvreté . 
N e  p arle -t-o n  pas de p a u v re té  ch ro n iq u e  en  se ré fé ran t à la  p au v re té  in te rg én éra tio n n e lle  chez 
ce rta in s  m én ag es (L am au te , 2003)?  L e  q u artie r en  tan t que cad re  de v ie  et espace social p artic ip e  
à u n  d oub le  n iv eau  à ce tte  rep roduction . D ’un e  part, la  p récarité  des con d itio n s co n d u it à une  
“ systèm e de v ie” où les s tandards de q ualité  son t réd u it à leu r p lus sim ple  ex p ressio n  quand  ils 
ex isten t. D ’au tre  part, l ’absence  de m écan ism es de co m m u n ica tio n  aug m en te  la  m arg in a lisa tio n  
des popu lations. L 'an a ly se  ne  p eu t cep en d an t om ettre  la  p a rt de re sp o n sab ilité  des in stitu tio n s 
pu b liq u es  dans ce tte  rep roduction . E n  d 'au tres term es, la  p au v re té  u rb a in e  n 'e s t pas seu lem en t liée 
à la  d ég rad atio n  des cond itions e t de la  qua lité  de v ie  (p au v re té  m o n éta ire  et n on  m onétaire ), m ais 
es t aussi la  ré su ltan te  de p ra tiq u es de g estio n  u rb a in e  in ad éq u a tes  ou in efficaces (N avarro , 2001).

L 'em p h ase  m ise  dans le cad re  de ce rta ines rech erch es  p artic ip a tiv es  sur la  v u ln érab ilité  et 
“ l ’en titlem en t” o ffren t u n  au tre  éc la irag e  sur les causes p ro fo n d es de la  p au v re té  e t de  sa 
rep ro d u c tio n  (W ratten , 1995: 17). C ar le  to u t n 'e s t p as d 'adm ettre  la  carence, com m e signe ou 
m an ife sta tio n  ex térieu re  de la  pauvreté , m ais d 'en  d é te rm in e r les causes p ro fo n d es afin  de 
p o u v o ir la  com battre . L 'in tro d u c tio n  de la  v u ln érab ilité  dans l'an a ly se  de  la  p au v re té  u rb a in e  rev ê t 
u n e  im p o rtan ce  p articu liè re  dans la  m esu re  où les p o p u la tio n s pauvres, p articu liè rem en t celles 
des qu artie rs  p récaires, son t exposées à to u te  sorte  de risq u es et d ésastres  é tan t donné leurs 
co n d itio n s de v ie. L a  p récarité  des qu artie rs  n 'es t pas seu lem en t p h y siq u e  (absence 
d 'am én ag em en t et d 'é q u ip e m e n ts ...)  m ais aussi en v iro n n em en ta le  (o ccu p atio n  de b erg es  de 
rav ins, m a r é c a g e s . ) ,  ju rid iq u e  fo n c iè re  et im m o b iliè re  (absence de titre  fo n c ie r et n on  re sp ec t 
des n o rm es de co n stru c tio n ) et, finalem en t, éco n o m iq u e  (p réd o m in an ce  des u n ités  in fo rm elles, 
fa ib le sse  des revenus, fo r t tau x  de c h ô m a g e . ) .  4 P a r de là  la  fa ib le sse  ou l 'in cap acité  des 
m én ag es à fa ire  face  aux  désastres, il co n v ien t de so u lig n er l ’ag g rav atio n  de la  pau v re té  fa isan t 
su ite  g én é ra lem en t aux  ca tastrophes, e t ceci de m an ière  fo rt lo g iq u e  com pte  ten u  de la  p récarité  
des ressources. D e  plus, les con d itio n s de v ie  (in salub rité , accès lim ité  aux  serv ices de b a s e . )  
des p o p u la tio n s  des quartie rs  p réca ires  les ren d en t p lus v u ln érab les  aux  ép idém ies, p a r exem ple.

Voir Blary, R. et al. (1995). Gestion des quartiers précaires. Economica, Paris



6

L a  n o tio n  de v u ln érab ilité  5 en rich it a insi l ’an a ly se  de la  pauvreté: e lle  p e rm e t en tre  au tres de 
co n sid ére r dans u n e  p ersp ec tiv e  d ynam ique  la  situation  de g ro u p es se tro u v an t au -d essu s de la  
lig n e  de p au v re té  et p o u v an t se re tro u v er en  situation  de p au v re té  ex trêm e (C E P A L , 2002).

L a  po ssib ilité  p o u r les perso n n es d 'accéd er à des b ien s et serv ices à trav e rs  les m oyens 
lég au x  d isp o n ib les  dans u n e  socié té  donnée  dép en d  de deux  fac teu rs  clés: la  d o ta tion  in itia le  et la  
capacité  d 'éch an g es (d 'acqu isition ). D an s ce tte  perspec tive , l 'an a ly se  du  cad re  légal d éfin issan t les 
d ro its de la  p o p u la tio n  en  te rm e  de la  sa tisfac tio n  des b eso in s  de base , u n e  ty p o lo g ie  des m odes 
de p ro d u c tio n  e t u n  schém a an a ly tiq u e  des sou rces de b ien -ê tre  des fam illes  co m p lè ten t 
l 'ap p ro ch e  et p e rm e tten t de ce rn er de m an ière  p lus p réc ise  les d o ta tions in itia les  et les 
d ép lacem en ts qui s 'opèren t dans les “ re la tio n s  d 'éch an g es” (B oltv in ik , 1997). L 'é la rg issem en t du 
cad re  concep tuel de la  p au v re té  condu it, p a r conséquen t, à m ettre  l 'accen t sur les d iffé ren tes 
d im en sio n s (économ ique, po litique, socia le  e t en v iro n n em en ta le) de  la  p au v re té  e t à in tég re r 
l'an a ly se  dans u n  con tex te  g lobal la issan t de cô té  la  v is io n  p artie lle  et réd u c tio n n is te  de celle-ci 
(N avarro , op.cit).

Celle-ci étant comprise comme “un univers de conditions de vie exposé aux changements 
économiques et sociaux” couplé à la capacité de réponse (ou la résignation) des populations, pouvant 
entraîner, selon le cas, une possible dégradation de leur situation initiale. Ainsi, la CEPAL (2003) indique 
que les conditions de pauvreté se réfèrent non seulement aux carences et déficits matériels, mais intègrent 
aussi des paramètres sociaux relatifs à la capacité organisationnelle et de réponse collective, les déficits 
d ’accès au travail, à la santé et à l ’éducation. Sont également pris en compte les actifs et le patrimoine 
existants de la famille ou de la communauté. Ces derniers constituent des ressources éventuellement 
mobilisables pour opérer des changements dans les conditions de pauvreté. Par conséquent, cette approche 
de la pauvreté enrichie du concept de vulnérabilité favorise l ’émergence d ’une vision qui prend en compte 
à la fois l ’environnement (conditions physiques et matérielles) et les capacités individuelles et sociales.
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A broader view of poverty which includes a consideration of its economic, social, 
environmental and political dimensions has allowed the definition of concepts such as:

• Perceptions of non-material deprivation and social differentiation;
• Disempowerment, delegitimization, marginalization and exploitation;
• Deprivation as interlinked factors including physical weakness, isolation, 

vulnerability and powerlessness;
• Marginalization (poverty of the city) and unequal integration (poverty of

people)
(...)

It is worth noting that these concepts have not only expanded the meaning of poverty 
(...) but have also introduced the analysis of poverty in the context of society as whole, 
leaving behind its conceptualization as a marginalized and "self-contained" problem.

Source: Navarro, L (2001). Exploring the environmental and political dimensions of poverty: 
the cases of the cities of Mar del Plata and Necochea Quequén.

P o u r la  B an q u e  M o n d ia le , la  p au v re té  u rb a in e  se m an ife ste  à trav e rs  c inq  d im ensions: 
rev en u /co n so m m atio n , santé, éducation , sécu rité  e t em pow erm en t. C ette  g rille  d 'analyse  
m u ltid im en sio n n e lle  co n sid ère  en  ou tre  des ind icateu rs. E lle  es t p a r co n séq u en t so us-tendue par 
u n e  v is io n  d y n am iq u e  de la  réa lité  u rb a in e  qui tien t com pte  de la  n écessa ire  a rticu la tio n  en tre  les 
d iffé ren ts  n iv eau x  de te rrito ire , de pouvo ir, sec teu rs et ac teurs, ainsi que de leu r spéc ific ité  
(B aharog lu  et K essides).

C o m m en t n éan m o in s ab o rd er la  q uestion  de la  p au v re té  u rba ine , dans u n  pays où  la  
p au v re té  est s truc tu re lle  et la  q ualité  de v ie  u n  o b jec tif  de d éve loppem en t?  C o m m en t ap p réh en d er 
la  q u estio n  au  n iv eau  des qu artie rs  p récaires, so it à l 'in té rieu r de l 'esp ace  u rba in? D e  quelles 
d o nnées d isp o se-t-o n  p o u r u n e  te lle  ana lyse?  D ’u n e  m an ière  générale , les en q u ê tes lourdes 
(E B C M , E C V H , E M M U S ) o ffren t des données ag régées qui p e rm e tten t d iffic ilem en t d ’ab o rd er 
le p ro fil de la  p au v re té  au  sein  des q u artie rs  p récaires. E lles  d o n n en t n éan m o in s u n e  idée  g lobale  
de la  situ a tio n  p o u r l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce . L a  co m p réh en sio n  du  p h én o m èn e  de 
la  p au v re té  dans ses m u ltip les  d im ensions et in te rac tio n s  p lus p articu liè rem en t dans la  
p ersp ec tiv e  d ’in te rv en tio n s  req u iè re  p o u rtan t d ’in fo rm atio n s et de d iag n o stics  précis.

L ’absence  de données d ésag rég ées co n stitu e  ce rta in em en t u n e  en trave. E n  outre, la  
fa ib le sse  stru c tu re lle  6 des m u n ic ip a lité s  e t leu r p assiv ité  co n d u isen t à u n e  g estio n  in ad éq u a te  de 
l ’espace u rb a in  fav o risan t ainsi u n e  ag g rav atio n  de la  p au v re té  u rba ine . L es  liens en tre  pau v re té  
u rb a in e  et g estio n  u rb a in e  in ad éq u a te  ap p a ra issen t à nu  à trav e rs  la  réa lité  des qu artie rs  précaires. 
Si l ’on  considère  la  p au v re té  u rb a in e  com m e “u n  ré su lta t de la  co n cen tra tio n  u rb a in e” , la  
m au v a ise  g estio n  u rba ine , p a r contre , se m an ife ste  p a r u n e  ca ren ce  d ’in fra s tru c tu res  e t de serv ices

Il s ’agit d ’une faiblesse manifeste à plusieurs niveaux, dont voici quelques unes de ses 
formes: elle est technique à cause du manque de ressources humaines, notam m ent de ressources 
qualifiées, institutionnelle car disposant d ’une administration ne répondant pas aux compétences 
préposées et incapable de fournir des services à la population financière.
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de base , le  n on  re sp ec t des n o r m e s .  en  u n  m ot, p a r u n e  q ualité  et des co n d itio n s de v ie  
in frah u m ain es  p o u r u n  no m b re  g ran d issan t de m énages. E n  ce sens, la  d é fin itio n  de la  pau v re té  
com m e é tan t “u n e  situ a tio n  d ’échec  dans la  co n so m m atio n  des resso u rces  u rb a in es  qui se trad u it 
p a r u n e  in te rn a lisa tio n  des coû ts de l ’u rb an isa tio n  dans la  v ie  et les  cond itions de v ie  de certa ines 
couches de la  p o p u la tio n ” p erm e t d ’ap p réh en d e r les d iffé ren ts  p ro cessu s  (scénarios) liés à 
l ’u rb an isa tio n  co n d u isan t à u n e  rép artitio n  d iffé ren tiée  des coû ts e t b én é fices  de ceux-ci. C ette 
rép artitio n  “ in ég a le” des coû ts e t b én é fices  s ’in sc rit sp a tia lem en t dans l ’espace u rb a in  co n d u isan t 
à u n e  frag m en ta tio n  so c io -sp a tia le  g ran d issan te  ou  à u n e  “ in tég ra tio n  p erv erse” selon  le  cas. Il 
co n v ien t de n o te r que l ’en ch ev ê trem en t ca rac té ris tiq u e  de  l ’espace m étro p o lita in  es t em pre in t 
d ’u n e  fo rm e p articu liè re  de ré in tég ra tio n  qui po rte  les g ro u p es défav o risés à la  re ch erch e  
d ’em plo is  et/ou  de m arch és à s ’in s ta lle r à p ro x im ité  de qu artie rs  h ab ités p a r des g ro u p es sociaux  
à rev en u s m o y en s e t élevés. C elle-c i es t q ualifiée  de “perverse” quand , dans le  p ro cessu s  de 
ré in tég ra tio n , des franges de rev en u s in te rm éd ia ire s  o ccu p en t des h ab ita tio n s  situées dans des 
qu artie rs  d its p réca ires  (P o rtes cité  p a r M athon , 2000). C e p h én o m èn e  ob serv é  n o tam m en t dans 
ce rta in es  zo n es de l ’aire  m étro p o lita in e  sem b lera it p ren d re  des p ro p o rtio n s d iffé ren tes dans les 
v ille s  de p ro v in ce  où le  d éfic it en  serv ices p u b lics  es t d ’au tan t p lus im portan t, v o ire  étendu. 7

D an s ce tte  perspective , u n e  ap p ro ch e  qui an a ly se  n on  seu lem en t les co n d itio n s de v ie  
dans les q u artie rs  p réca ires  m ais aussi les  s tra tég ies de su rv ie  des p o p u la tio n s  p erm e t 
d ’ap p réh en d er les scénarios de création  et de rep ro d u ctio n  de la  pauvreté . E lle  po rte  en  ou tre  un  
regard  su r les lim ites des in te rv en tio n s  sec to rie lles  ou  p artie lles  dans l ’am élio ra tio n  des 
con d itio n s de v ie  et dans la  réd u c tio n  de la  pauvreté .

3. Les conditions et la qualité de vie dans l’Aire Métropolitaine
de Port-au-Prince

D ep u is  les années 50, l ’ag g lo m éra tio n  P o rt-au -P rin c ien n e  co n n a ît u n e  “ c ro issan ce  accé lérée  et 
n on  p lan ifiée” qui se trad u it n on  seu lem en t p a r u n e  fo rte  co n cen tra tio n  de popu la tion , des 
m u ta tio n s au  n iv eau  de “ l ’o rg an isa tio n  sociale  e t fo n c tio n n e lle  de l ’esp ace” m ais aussi e t su rtou t 
u n  fa ib le  n iv eau  d ’in v estissem en t en  do ta tio n  d ’in fra s tru c tu res  et d ’éq u ip em en ts  p o u r rép o n d re  
aux  b eso in s  de la  v ille  au jo u rd ’hui m illio n n a ire  (G odard , 1991). L es  effe ts  d ’un e  te lle  in ac tio n  et 
ses co n séq u en ces son t éno rm es d ’au tan t que la  g estio n  d ’un e  ag g lo m éra tio n  de ce tte  ta ille  
p résen te  des d ifficu ltés  p articu liè res  que la  situ a tio n  de crise  m u ltid im en sio n n e lle  du  pays et 
l ’acu ité  de la  p au v re té  ne  fo n t q u ’aggraver. Il en  résu lte  u n e  d ég rad atio n  des cond itions et de la  
qualité  de v ie  co n séq u em m en t à u n e  p au p é risa tio n  cro issan te  de la rg es couches de la  popu la tion .

7 V oir tableau 1.
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3.1 Brève présentation de la situation générale de l’Aire Métropolitaine de
Port-au-Prince

L ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  8 co n cen tre  u n e  p art im p o rtan te  de la  p o p u la tio n  
n a tio n ale  (30%  selon  les estim ations de 1996) e t s ’é ta le  sur u n e  su p erfic ie  d ’en v iro n  11 m ille  
h ec ta res do n t p rès de 15%  son t occu p ées p a r des q u artie rs  p récaires. P rès des tro is  quarts 
(67 .21% ) de la  p o p u la tio n  du “ G rand  P o rt-au -P rin ce” y  hab iten t. L es co n tra in tes p h y siq u es du 
site n ’on t pas em pêché  l ’é ta lem en t p o ly m o rp h e  de l ’agg lom ération . L e  litto ra l, les p ied m o n ts 
pen tu s de la  ce in tu re  m o n tag n eu se  co n stitu ée  p a r le  M o rn e  l ’H ôp ita l e t les d ép ressio n s son t 
au tan t de zones à risq u e  où s ’in sta llen t des fam illes, où  se s tru c tu ren t des quartiers. A u cours des 
tro is  dern iè res décenn ies, “ l ’u rb an isa tio n  de la  p au v re té” s ’es t am plifiée. O n assiste  à une  
d ég rad atio n  accé lérée  des in frastru c tu res, des serv ices et de l ’en v iro n n em en t (M athon , 2000) 
avec son  co rtège  de co n séq u en ces sur les co n d itio n s et la  q ualité  de v ie  de l ’ensem ble  de la  
popu lation . U n e  étude récen te  fa it é ta t de la  p récarité  en v iro n n em en ta le  9 de la  R ég io n  
M étro p o lita in e . L ’absence  de p lan ifica tio n  et de co n trô le  de la  cro issan ce  u rb a in e  co n d u it à des 
s tra tég ies in d iv id u e lles, e t p arfo is  co llec tives, dans u n e  d y n am iq u e  de “ sau v e-q u i-p eu t” 
généralisé . C ette  d y n am iq u e  d ’ap p ro p ria tio n  et de faço n n em en t de l ’espace u rb a in  ne  fa it que 
ren fo rce r la  ség rég atio n  so c io -sp a tia le  et to u tes  les fo rm es de spéculation .

“E lle  p e r m e t à  une m in o rité  de  réa lise r  d ’im p o rta n ts  p ro fits , en  m a rg e  de  la  
légalité , e t  à  la  m a jo rité  de  la  p o p u la tio n  d ’o rg a n iser  sa  su rv ie  ” (G odard,
2001).

E n  effet, les m én ag es les  p lus pau v res  co n n a issen t d ’énorm es d ifficu ltés  p o u r accéd e r aux 
serv ices p u b lics et in frastru c tu res, au  sol e t au  logem en t, b ien  que d ’un e  m an ière  g én é ra le  les 
ex p erts  ten d en t à in d iq u er que le  n iv eau  de desse rte  dans l ’A ire  M étro p o lita in e  so it m eilleu re  
co m p ara tiv em en t aux  au tres v ille s  haïtiennes.

3.1.1 U n  accès aux  serv ices et in fra s tru c tu res  la rg em en t d é fic ien t. L ’eau  cou ran te  n ’est 
p as  d isp o n ib le  dans la  m ajo rité  (71 ,9% ) des lo g em en ts  de l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  
(IH SI, 2000). E n  effet, les b eso in s  en  eau  dans l ’A ire  M étro p o lita in e  son t estim és à 2 m illio n s m 3 
p a r jo u r  et la  C A M E P  n ’arrive  à co u v rir que 53%  de la  dem ande  (C A M E P , 2001). Selon 
l ’E B C M , le  m o d e d ’ap p ro v is io n n em en t le  p lus co u ran t es t l ’ach a t de seaux  d ’eau. E n  effet, 
59 ,7%  des m én ag es d o iv en t re co u rir à l ’achat de seaux  d ’eau  p o u r leu r u tilisa tio n  (IH SI, 2000).

8 Cette conurbation regroupe originellement les communes de Port-au-Prince, Gressier, 
Carrefour, Delmas, Pétion-ville et Croix des Bouquets (IHSI). La création récente (2003) de deux (2) 
nouvelles communes, Tabarre et Cité Soleil (le plus grand bidonville de Port-au-Prince), porte à 8 le 
nombre des communes qui conformerait l ’Aire M étropolitaine. Il importe de souligner néanmoins 
l ’absence d ’un cadre légal actualisé — la communauté urbaine de Port-au-Prince a été créé en 1983—  
précisant le fonctionnement, les attributions et les compétences d ’une telle communauté de communes. 
Par ailleurs, selon la Constitution de 1987, la commune est une Collectivité Territoriale jouissant de 
l ’autonomie administrative et financière dont les attributions et compétences sont fixées par un décret-loi 
promulgué en 1982 non conformes en certains aspects avec les requis constitutionnels.

9 V oir Holly, Gérald (1999). Les problèm es environnementaux de la région métropolitaine de 
Port-au-Prince. Commission pour la commémoration du 250e anniversaire de la fondation de la ville de 
Port-au-Prince. IHSI (1999).
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U n e  étude récen te  sur le  p r o f i l  d e  la  p a u v re té  en  H a ïti à  p a r t ir  d es  d o n n ées  de  l ’enquê te  E C V H  
sou ligne  que “ 18%  des m én ag es n o n -p au v res  on t l ’eau  p a r tu y au x  dans leu r logem en t, con tre  
10%  des m én ag es ex trêm em en t p au v res” .

L ’é lec tric ité  rep résen te  le  m o d e d ’éc la irag e  d o m in an t p o u r la  m ajo rité  des m én ag es de 
l ’A ire  M étro p o lita in e  (93% ) (E g se t e t S letten , 2003 : 28) q u o ique  les p rises c lan d estin es  so ien t le 
m o d e usuel de b ran ch em en t au  ré seau  p lus p articu liè rem en t au  n iv eau  des quartie rs  p réca ires 
com m e m en tio n n és dans les é tu d es de cas ci-après. T ou tefo is, l ’a lim en ta tio n  du réseau  en  énerg ie  
é lec triq u e  depu is u n  ce rta in  nom b re  d ’années est la rg em en t d éfic ita ire  si l ’on  tien t com pte  du 
n o m b re  d ’heu res  effec tiv es 10 fo u rn ie s  p a r la  co m p ag n ie  é lec trique, E D H , e t la  q ualité  du  service.

S elon  les données de l ’E B C M , les m aiso n s o rd in a ires  (m aço n n erie  de b locs, to itu re  en 
tô le  ou en  b é to n ) co n stitu en t l ’essen tie l du  parc  du lo g em en t (77 ,7%  des logem en ts). 11 L a  
m ajo rité  des lo g em en ts  ne  d isp o sen t que d ’un e  ou  2 p ièces  do n t les d im en sio n s varien t. E n  
g énéral, les lo g em en ts  d ’un e  à deux  p ièces  (62 .3%  des lo g em en ts) son t ex igus : leu r superfic ie  
v arie  en tre  12 m 2 25 m 2. T rès peu  de lo g em en ts  d isp o se  d ’u n e  salle  de b a in  ou de cuisine. 
L ’ex igu ïté  des lo g em en ts  e t la  qualité  du bâti trad u isen t ch acu n  à leu r faço n  :

•  D ’u n e  part, les d ifficu ltés ép rouvées p o u r m o b ilise r u n  capita l im p o rtan t et 
l ’absence  d ’u n  systèm e de c réd it ou  de m écan ism es p o u r fac ilite r l ’accès au 
lo g em en t aux  ca tégories p auvres

•  D ’au tre  part, la  p ressio n  su r le  sol u rbain .

L ’accès à l ’éd u catio n  est to u t aussi com pliqué. E n  effet, les en fan ts  des m én ag es p auvres 
(p au v re té  m o n é ta ire ) co n n a issen t des d ifficu ltés  d ’accès à l ’éducation . 12 U n e  situation  sim ila ire  
ex iste  dans le  dom ain e  de la  san té : la  rech erch e  de so ins dans des é tab lissem en ts  de san té est 
m o ins fréq u en te  chez les m én ag es de fa ib le  n iv eau  éco n o m iq u e  (E M M U S , 2000  : 327).

3 .1 .2  U n  en v iro n n em en t dég radé  et m a lsa in . L ’A ire  M étro p o lita in e  est co n fro n té  à des 
p ro b lèm es d ’o rdre env iro n n em en ta l m ajeurs. D ’u n e  part, le  systèm e de co llec te  des o rdu res est 
d é fic ien t e t in e ffic ien t : seul u n  tie rs  des déchets  p rodu its  es t co llec té  (H olly , 1999 : 29). L es 
o rdu res n on  co llec tées sont dév ersées dans les rav ines, les can au x  de dra inage, les  te rra in s  v ides 
ou  son t accu m u lées  sur la  chaussée , les  p laces et les m arch és  publics.

L es 1 500 to n n es d ’ex c ré ta  p ro d u ites jo u rn a liè rem en t p a r la  p o p u la tio n  son t évacuées de 
d iffé ren tes  faço n s : si les la trin es  d em eu ren t le  d isp o s itif  le  p lus u suel (70%  des m én ag es de 
l ’A ire  M étro p o lita in e) — q u o ique  ce rta ines d ’en tre  elles so ien t ru d im en ta ire s  (14% ), non  
co n fo rm es aux  n o rm es (E M M U S , 2000  : 2 0 )—  p ara llè lem en t les canaux  de dra inage, les cham ps 
en  friche, les rav in es  son t ég a lem en t u tilisées  p ar les hab itan ts  de P o rt-au -P rin ce  p o u r sa tisfaire  
leu rs  beso ins.

10 On évaluait à 4 heures/jour le nombre m oyen d ’ heures d ’électricité fournies par EDH à 
l ’époque de la réalisation de l ’enquête ECVH.

11 II s ’agit de maison ordinaire à un niveau. IHSI (2000).Enquête Budget Consommation des 
M énages (1999-2000). Volume I. Population, M énages et Emploi.

12 V oir entre autres Banque M ondiale (1997), Egset et Sletten (2003).
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C es p ra tiques cou ran tes d ’év acu atio n  de déch ets  de to u t ty p e  m etten t en  situ a tio n  de 
risq u e  p erm an en t les h ab itan ts  des quartie rs  p récaires, e t g lo b a lem en t l ’en sem b le  de la  p o p u la tio n  
p o rt-au -p rin c ien n e . E lles  ne  son t pas sans e ffe t sur la  san té de la  p o p u la tio n  avec p o u r 
co n séq u en ces u n e  au g m en ta tio n  des in fec tio n s resp ira to ires  et in testin a les  en tre  autres.

L a  p au v re té  dans l ’A ire  M étro p o lita in e  se tradu it, en tre  autres, p a r u n e  d istrib u tio n  
in ég ale  des ra res re sso u rces  u rb a in es, des coû ts é levés dans la  v ie  et sur les con d itio n s de v ie  
d ’u n e  g ran d e  p artie  de la  popu la tion , u n e  p lus g rande v u ln érab ilité  face  aux  risq u es e t désastres.

L es en q u ê tes récen tes p erm e tten t d ’av o ir u n e  v u e  g lo b ale  de la  situation  p o u r l ’A ire  
M étro p o lita in e , m ais la  p au v re té  u rb a in e  est su rtou t abo rdée  en  reg ard  de la  p au v re té  rurale . P a r 
ailleurs, il co n v ien t de s ig n aler que si les données d ispon ib les p erm e tten t d ’é tab lir u n  cad re  de 
co m p ara iso n  en tre  l ’A ire  M étro p o lita in e  et l ’ensem ble  des au tres v ille s , e lles ne  p erm etten t 
nu llem en t d ’é tab lir des d iffé ren ces  rég ionales. P a r d e là  les ca ren ces o b serv ées dans l ’A ire  
M étro p o lita in e  — et connues de to u s—  u n  d iagnostic  de la  p au v re té  in tra -ag g lo m éra tio n  reste  
enco re  à faire.

D an s le  chap itre  su ivant, le  reg ard  p o rté  sur c inq  quartie rs  p réca ires  de l ’A ire  
M étro p o lita in e  p erm e t de fa ire  u n e  p rem ière  ap p ro x im a tio n  de la  p ro b lém atiq u e  à l ’éch elle  m icro  
(q uartie r) e t de ce rn er les stra tég ies m ises en  p lace  p a r les p o p u la tio n s  p o u r fa ire  face  aux 
ca rences en  m atiè re  de serv ices co llec tifs.
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DONNEES FONDAMENTALES SUR L’AIRE METROPOLITAINE 
DE PORT-AU-PRINCE ET AUTRE URBAIN

Tableau 1

Aire
Métropolitaine i/ Autre Urbain

Demographie
Population (millier habitants) ii/ 1 947,255 1 261,014
% par rapport population totale iii/ 25 16
% par rapport population urbaine totale iv/ 61 39
Caractéristiques du Logement v/
% maison ordinaire à un niveau 62,7 71,6
% logement de 1 à 2 pièces 63,4 49,8
% ayant accès à l’eau courante 33,4 24,7
% ne disposant pas de douche 69,9 89,4
% disposant d’un lieu d’aisance à l ’intérieur 16,3 3,4
% disposant d’un lieu d’aisance à l’extérieur 74,4 57,6
% ne disposant pas de lieu d’aisance 9,3 39,0
% disposant d’un WC comme lieu d’aisance 14,2 4,4
% disposant d’une latrine pour résidents seulement 23,2 35,7
% disposant d’une latrine pour résidents et voisinage 42,2 20,0
Accès à l ’eau -  principal mode d’approvisionnement
% robinet à l ’intérieur du logement 7,9 4,0
% robinet à l ’extérieur du logement 12,9 11,3
% achat de seaux d’eau 61,2 17,2
Mode d’évacuation des ordures ménagères
% transportant les ordures ailleurs 65,7 61,1
% utilisant le service de ramassage public 24,2 10,8
% jetant les ordures dans la rue 11,3 3,5
Accès au logement
% propriétaire (terrain et bâtisse) 28,0 68,6
% propriétaire (bâtisse) 13,5 8,2
% locataire/fermier 52,8 19,0
% propriétaire ayant construit son logement 78,1 83,1
% propriétaire ayant acheté son logement 16,8 5,5
Economie
Taux net d’activité 58,8
Taux d’emploi 32,0
Taux de chômage 45,5
Inactifs/population active 70,1 127,5
Inactifs/actifs occupés 128,8 177,7
Chômeurs+Inactifs/actifs occupés 212,5 217,0
% ménages avec rapport dépendance économique # 2 26,2 29,8
% ménages avec aucun actif occupé 26,1 23,4

Source: Elaboré par l’auteur à partir de IHSI(2004). 4lème RGPH et IHSI(2003).ECVH-2001.

Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour et Delmas.
Calculs effectués à partir de IHSI(2004). 4ième RGPH. Résultats préliminaires.
Calculs effectués à partir de IHSI(2004). 4ième RGPH.
Calculs effectués à partir de IHSI(2004). 4ième RGPH.
Elaboré à partir de IHSI(2003). ECVH-2001.
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4. Cinq Quartiers Précaires: des ressemblances et des dissemblances

Sur la  b ase  de critè res précis, c inq  qu artie rs  o n t re ten u  l ’a tten tio n  p o u r u n e  an a ly se  fine  des 
stra tég ies de su rv ie  des p o p u la tio n s  des qu artie rs  p récaires. L a  dém arch e  c i-ap rès a été adop tée  
p o u r l ’é lab o ra tio n  des critè res et le  cho ix  des q u artie rs  sous étude:

1. C o n cep tio n  d ’u n  cad re  général

•  U n  p réalab le: u n e  rep résen ta tio n  des d iffé ren tes  com m u n es co n fo rm an t la  
co n u rb atio n  de P o rt-au -P rin ce  et la  rech erch e  d ’un e  ce rta ine  hé té ro g én é ité  p o u r avo ir 
un e  v is io n  la rg e  des d iffé ren tes  s tra tég ies de su rv ie  m ises en  p lace  p a r les 
com m unau tés;

•  U n e  p ério d isa tio n  des g ran d es ph ases  de la  c ro issan ce  de l ’A ire  m étropo lita ine . 
T ro is dates charn ières on t été re tenues: av an t 1980, de 1980 à 1996 et après 1996 sur 
la  b ase  de l ’ex p an sio n  de la  tach e  u rb a in e  su ivan t la  carto g rap h ie  d ispon ib le . 13 C e 
p ro céd é  a été p riv ilég ié  com pte  ten u  du  fa it q u ’un e  p ério d isa tio n  sur d ’au tres critères 
co m b in an t des fac teu rs  économ iques, p o litiq u es et d ’au tres re la tifs  à la  date  de 
paru tio n  des d iffé ren tes  cités au ra it été p lus co m p lex e  e t peu  u tile  aux  ob jec tifs  de 
l ’étude.

•  U n e  ca tég o risa tio n  des situations de risq u es aux  ca tas tro p h es n a tu re lle s  liées à la  
lo ca lisa tio n  du q u artie r (berges de rav ins, litto ra l, p i e d m o n t s . ) ;

2. Id en tifica tio n  de p aram ètres  en  fo n c tio n  de l ’o b je t de l ’étude et des d im ensions de
la  p au v re té  n on  m onétaire :

•  N iv eau  d ’éq u ip em en ts  des quartie rs  sur la  b ase  de l ’o ffre  de serv ices ex is tan t au 
sein  du q u artie r e t de l ’accès de la  p o p u la tio n  à ces serv ices (m odalités  e t coûts)

•  D en sité  de p o p u la tio n

•  Q ualité  du  bâti

3. C ib lage de p lu sieu rs  q u artie rs  sur la  b ase  d ’un e  rev u e  d o cu m en ta ire  p ré lim inaire ,
de la  co n n a issan ce  em pirique  de la  réa lité  u rb a in e  et des in fo rm atio n s d isp o n ib les  su r l ’A ire  
M étro p o lita in e  de P ort-au -P rince .

4. V isites, o b serv atio n  de la  situation  des quartie rs  et rep érag e  d ’in fo rm an ts-c lés  
p o u r la  réa lisa tio n  des en trevues de g ro u p e  (focus group). 14

13 Voir. Holly G (1999) coord. Les problèm es environnementaux de la région métropolitaine de 
Port-au-Prince. Commission pour la commémoration du 250ème anniversaire de la fondation de la ville de 
Port-au-Prince.

14 V oir en annexe le tableau synthèse des observations.
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U n e  te lle  app ro ch e  tien t com pte  d ’un e  part de l ’in te rac tio n  en tre  p au v re té  et v u lnérab ilité ; 
d ’au tre  part, p e rm e t de so u lig n er les re ssem b lan ces et d issem b lan ces  dans les stra tég ies de survie 
p a r rap p o rt au  n iv eau  de co n so lid a tio n  du q u artie r en  te rm e  d ’o rg an isa tio n  spatia le  e t de cohésion  
sociale . Il s ’ag it d ’un e  an a ly se  d y n am iq u e  qui m et en  in te rre la tio n  d iffé ren ts  pa ram ètres  p o u r 
m ieu x  ce rn er les rép o n ses des p o p u la tio n s “ p au v res” face  aux  con tra in tes de la  p récarité  à 
laq u e lle  e lles  son t co n fro n tées  au  quotid ien .

L es p artic ip an ts  aux  d iffé ren tes en trev u es de g ro u p e  o n t été cho isis  a léa to irem en t lo rs  des 
v is ite s  de quartier. L a  p réo ccu p a tio n  fo n d am en ta le  a été la  rech erch e  d ’u n e  certa ine  
rep résen ta tiv ité  des ca tég o ries  ré s id an t dans le  q u artie r (v o ir annexe).

4.1.1 L o ca lisa tio n  des q u artie rs  et situ a tio n  g én é ra le . L es  qu artie rs  de D escayettes, 
C ités  15 l ’E terne l e t P lus, F o rt-N a tio n a l, C ité  S tinfort, D esh e rm ite s-C eris ie r ap p a rtien n en t 
re sp ec tiv em en t aux  co m m u n es de  P o rt-au -P rin ce , C arre fo u r e t P é tio n -v ille  de la  R ég io n  
M étro p o lita in e .

D eu x  d ’en tre  eux  -  D escay e ttes  e t D esh e rm ite s /C e ris ie r -  son t situés su r les p ied m o n ts  du 
M o rn e  l ’H ôp ita l (M a ss if  de la  Selle), so it dans la  zo n e  d ’ex ten sio n  su d -su d -est de l ’A ire  
M étro p o lita in e . D e  p a r leu r p o sitio n  p ériphérique , ces quartie rs  son t g én é ra lem en t m al racco rdés 
à l ’ensem ble  des réseau x  ex istan ts  (d ra inage, systèm e d ’ad d u c tio n  d ’eau, v o i r i e . ) .  L es  fo rtes 
p en tes  (su p é rieu res  à 50% ), la  p résen ce  de fa illes  et la  p ro x im ité  des rav ins rep résen ten t au tan t de 
dan g ers  p o u r la  popu lation .

F o rt N a tio n al, p a r contre , se tro u v e  en  p le in  cœ u r de “ l ’an c ien n e  v ille» , sur les  co llines 
su rp lo m b an t la  b a ie  de P o rt-au -P rin ce . Il s ’ag it d ’un  q u artie r dég radé  et dense  du cen tre-v ille , 
ph én o m èn e  co u ran t o bservé  dans le  p ro cessu s de m u ta tio n s so c io -éco n o m iq u es issu es de 
l ’u rb an isa tio n  accélérée.

L es C ités  l ’E te rn e l-P lu s  et S tin fo rt s ’é ten d en t le  lo n g  du litto ra l, dans des zones 
an c ien n em en t co u v ertes  de “m an g ro v es” . C es son t des “te rres  rap p o rtées” fa ites  de to u t-v en an t 
ou  de déchets. C ité  l ’E terne l se tro u v e  à la  lim ite  des co m m u n es de P o rt-au -P rin ce  e t C arrefour, à 
p ro x im ité  de l ’em bouchure  de la  R av in e  B réa. C ité  P lu s  es t b o rd é  p a r ce lle  du  B o is  de C hêne. 
D eu x  exu to ires n a tu re ls  qui p ren n en t n a issan ce  dans les h au teu rs  du M o rn e  l ’H ô p ita l e t trav erse  
u n e  p artie  de l ’A g g lo m éra tio n  p o u r se d év e rse r dans la  b a ie  de P ort-au -P rince . L e  q u artie r de C ité  
S tin fo rt se tro u v e  à cheval en tre  la  C o m m u n e  de G ressie r e t de C arrefour. D é p en d an t 
ad m in is tra tiv em en t de la  co m m u n e de G ressier, les h ab itan ts  du  quartier, p a r contre , dans leu r 
p ra tiq u e  de to u s  les jo u rs  et p o u r la  ré so lu tio n  de conflits , son t p lu tô t to u rn és v ers  la  C om m une de 
C arre fo u r 16 ou  v ers  ce lle  de P o rt-au -P rin ce , o ffran t to u tes  les deux  p lus d ’opportun ités. C ette

15 Nom  usuel pour désigner les quartiers précaires. Généralement les toponymes de ces 
quartiers se réfèrent, entre autres, soit au nom du propriétaire originel du terrain, du gérant qui l ’a loti, à 
des noms religieux (Eternel, D i e u . ) .

16 Limitrophe à celle de Gressier
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situ a tio n  m et l ’em p h ase  sur d ’un e  p art l ’a ttra it exercé  par la  R ég io n  M étro p o lita in e  sur les 
po p u la tio n s  ru rales, 17 d ’au tre  p art l ’im p ac t des crises p o litiq u es  su r l ’esp ace  urbain .

D ’u n e  m an ière  généra le , la  q ualité  du  bâti dans l ’en sem b le  de ces qu artie rs  es t m au v aise  
ou  m in im ale  (H olly , 1999: p lan ch e  12), la  desse rte  en  serv ices de b ase  défic ien te , v o ire  
inex istan te . Ils  o ccu p en t tous, à l ’excep tio n  de F o rt-N atio n al, des te rra in s  in co n stru c tib les  ou des 
zones à risques, ca rac té ris tiq u es de la  m ajo rité  des quartie rs  popu laires.

4 .1 .2  D es m o d alité s  de peup lem en t: h is to ire  du  p ro cessu s de co n so lid a tio n . C haque 
q u artie r p réca ire  p résen te  des spéc ific ités  tan t dans ses m o d alité s  de p eu p lem en t que dans son 
p ro cessu s de conso lidation . Il re flè te  u n e  p h ase  de la  c ro issan ce  u rb a in e  et p o rte  les em p re in tes de 
la  co n jo n ctu re  p o litiq u e  ou éco n o m iq u e  qui l ’a v u  na ître  ce qui se trad u ira  dans les 
ca rac té ris tiq u es et les p articu la rité s  de la  s tru c tu ra tio n  du  quartier. T ous, p a r contre , se 
ca rac té rise ro n t p a r leu r h au te  densité, la  m au v aise  qualité  du bâ ti e t leu r sous-équ ipem ent.

S elon  les in fo rm atio n s co llec tées, il re sso rt que le  p ro cessu s de d en sifica tio n  des quartie rs 
es t p ro g re ss if  e t p eu t selon  le  cas p ren d re  p lu sieu rs  années. C e d ern ie r se donne à la  fav eu r d ’une 
m o b ilité  au  sein  de l ’espace u rb a in  et l ’arrivée  de n o u v eau x  m igrants. L e  q u artie r de F o rt 
N a tio n a l, à la  d iffé ren ce  des au tres, es t u n  an c ien  q u artie r d ’h ab ita t p réca ire  qui se s tructu re  dans 
les  années 1940 su ite  aux  dém o litio n s effec tuées dans la  zone  du B as M o rn e  à T u ff  (G odard , 
1983). Sa d ég rad atio n  s ’accé lère  à p a rtir  des années 80 p ara llè lem en t à u n e  d en sifica tio n  et une 
pau p érisa tio n  cro issan te .

P o u r b eau co u p  de quartie rs, 18 les m om en ts de co n v u ls io n  p o litiq u e  co n stitu en t des phases 
de d en sifica tio n  et d ’ex tension : au  cours des dern iè res d écen n ies en  p ério d es de crise  po litique, 
ce rta in s qu artie rs  d its “ à risq u es” te ls  C ité  Soleil, B el A ir, L a  S a l i n e .  son t délaissés. U n e  p art 
n on  q u an tifiab le  de la  p o p u la tio n  s ’in sta lle  dans d ’au tres q u artie rs  rép u tés p lu s calm es 
(sécu rita ires) ou en  fo n d en t u n  nouveau , tel C ité  S tinfort, p a r exem ple . E n  d ’au tres term es, on  est 
en  p résen ce  de flux  de p o p u la tio n  qui p eu v en t être  in te rp ré tés  com m e l ’ex p ressio n  d ’une 
d y nam ique  d ’a ttrac tio n /rép u ls io n  ex is tan t au  n iv eau  des quartie rs  co n séq u em m en t à des fac teu rs 
ex ternes ou aux  m u ta tio n s  issues des d iffé ren ts  p ro cessu s  de conso lidation . 19 Il s ’ag it souven t 
dans ce d ern ie r cas de fig u re  de l ’ex p u ls io n  des p lus pauvres, d ’”u n e  u rb an isa tio n  ex p u lsan te” 
(G rou in , 2000).

17 Ce qui voudrait dire que, contrairement au phénomène observé dans plusieurs pays de la 
région Amérique Latine et Caraïbe, l ’Aire M étropolitaine continue de croître à un rythme accéléré. 
Toutefois, des études récentes (INESA, 2003) ainsi que les résultats préliminaires du 4ième RGPH tendent à 
m ontrer un regain de vitalité de certaines villes intermédiaires particulièrem ent celles ouvertes au 
commerce extérieur (port ou poste frontalier), avec pour conséquences des dysfonctionnements majeurs et 
une dégradation de l ’espace urbain.

18 Ceux situés en périphérie vivent ce phénomène avec plus d ’acuité.
19 L ’amélioration des infrastructures ou un m eilleur accès aux services de base (eau potable) 

conduit souvent à une augmentation de la rente foncière et des loyers.
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Tableau 2

DATE FONDATION DES QUARTIERS

Quartiers Installation familles 
pionnières Périodes d’extension

Fort-National 1925 1940/1980
Descayettes 1940 -  1950 1986/1991-1992
Deshermites/Cerisier 1953 1991/1992
Cité l ’Eternel/Cité Plus Années 1960 1973/1983-

Cité Stinfort 1992 en pleine

Source: Elaboré à partir des entrevues avec résidents (2003), Holly (1999), 
Godard (1983).

C erta in es d iffé ren ces en tre  les m o d alité s  de p eu p lem en t des q u artie rs  situés à p ro x im ité  
du  litto ra l e t ceux  des p ied m o n ts du M o rn e  l ’H ôpita l, p articu liè rem en t ceux  de fo rm a tio n  récente, 
son t à signaler.

D an s le  cas des qu artie rs  co n stru its  sur le  litto ra l dans les  zo n es m arécageuses, p lus 
p articu liè rem en t C ité  S tinfort, 20 la  “ co n stru c tio n ” de la  p a rce lle  constitue  u n  m o m en t im p o rtan t 
dans l ’im p lan ta tion . C elle-c i p eu t se d iv iser en  tro is  é tapes qui rep résen ten t en  fa it deu x  phases 
du  p rocessus:

•  la  phase  d ’in v asio n /o ccu p a tio n  qui consiste  en  la  p rép ara tio n  du  te rra in  et la  
co n stru c tio n  d ’un e  b araq u e  de fo rtu n e  avec des m até riau x  de récu p éra tio n

•  la  p hase  de co n so lid a tio n  ca rac té risée  p a r l ’am élio ra tio n  p ro g ressiv e  de la 
co n stru c tio n  e t la  s truc tu ra tion  du quartier.

P o u r les récen ts  quartie rs  du M o rn e  l ’H ôp ita l (D esherm ites, C erisier), selon  les 
in fo rm atio n s recu eillie s  lo rs  des fo cu s g roup , la  p h ase  d ’in v asio n /o ccu p a tio n  p eu t parfo is  se 
con fondre  avec ce lle  de conso lidation . D ès lors, les co n stru c tio n s  son t réa lisées au  d ép art en  dur 
(m aço n n erie  de b lo cs  de parpaings). C ette  m o d a lité  rép o n d  à la  n écessité  de fa ire  face  aux 
in terd ic tio n s ou aux  év en tu e lles  ac tions de d ém o litio n  que p o u rra ien t en trep ren d re  les au to rités 
loca les ou  l ’O S A M H .

20 A Cité l ’Eternel cette pratique est observée dans les zones d ’extension vers la mer.
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Encadré 1

UN EXEMPLE D’OCCUPATION ET DE CONSOLIDATION

Nous avons mis des remblais, des déchets de vétiver, des masses de fer, nous 
avons repoussé la mer pour construire. Les matériaux de récupération 
utilisés pour l’implantation première sont remplacés progressivement par des 
matériaux plus durables: maçonnerie de blocs.

Malgré l ’interdiction du CASEC, les gens continuent à s’installer 
ici, à repousser la mer.

Extrait du focus group Cité Stinfort, juin 2003.

L e  po id s des fam illes  p io n n ières  dans les ph ases  u lté rieu res  du p ro cessu s  de co n so lid a tio n  
dem eu re  con fus et m érite ra it d ’être  app ro fond i dans le  cad re  d ’étu d es p lus fines. O n suppose 
q u ’elles p a rtic ip en t à la  d en sifica tio n  du  q u artie r p a r la  v en te  de parce lles  et q u ’elles co n stitu en t 
év en tu e llem en t u n e  sphère d ’in fluence, de pouvo ir, v o ire  de régu la tion , dans le  quartier. D es 
m u ta tio n s s ’o p èren t n éan m o in s au  cours de la  co n so lid a tio n  d o n n an t lieu  à des fo rm es de 
so c ia lisa tio n  rév é la trices  à la  fo is  du  b rassag e  qui s ’opère dans le  q u artie r avec l ’arriv ée  de 
n o u v eau x  v en u s et de la  quête  d ’u rb an ité  de ce tte  co m m u n au té  “ m arg in a le” .

T an t lo rs  de l ’occu p atio n  du te rra in  que dans les p h ases u lté rieu res  de conso lida tion , de 
d en sifica tio n  ou d ’ex tension , le  d im en sio n n em en t des p arce lles  es t celu i qui d éfin it la
co n fig u ra tio n  de l ’espace, à sav o ir la  p ro p o rtio n  aire  constru ite /c ircu la tio n . L e  d im en sio n n em en t 
des allées, les  corridors, v a rie  se lon  l ’a lig n em en t des co n stru c tio n s et, dans u n e  m o in d re  m esure , 
de l ’im p o rtan ce  du co rrid o r  en  te rm e d ’accès au  quartier. T ou tefo is, d ’au tres fac teu rs  te ls  les 
con tra in tes du  site (pen tes, r a v i n e s . ) ,  son  accessib ilité , la  fo rm e de l ’occu p atio n  (co llec tiv e  ou 
ind iv id u e lle ), la  re la tio n  so l-in d iv u -ren te  21 et le  s ta tu t so c io -éco n o m iq u e  des hab itan ts
in flu en cen t à d iffé ren ts  égards la  “ fo rm e” du  quartier. L a  m o rp h o lo g ie  du  q u artie r rép o n d  ainsi à 
u n e  d oub le  log ique: ce lle  de l ’ap p ro p ria tio n  et ce lle  de la  v a lo risa tio n  de l ’espace su iv an t une  
ad ap ta tio n  de ce rta ines m o d alité s  essen tie llem en t u rba ines, m ais no n  régu lées, v o ire  con trô lées

L es cas considérés, lo in  d ’être  rep résen ta tifs  
de  l ’en sem b le  des m o d es de p eu p lem en t et du 
p ro cessu s  de co n so lid a tio n  dans l ’A ire  M étro p o lita in e , 
p erm e tten t to u te fo is  de fa ire  re sso rtir  assez c la irem en t 
que:
•  C es q u a rtiers  rép o n d en t d ’abord  à un  beso in  

in d iv id u e l  (une dem ande) de lo g em en t 22 d ’une

21 BLARY, R. et al. (1999). Urbanité et quartiers précaires, Montréal, p .4. Cette relation 
s ’inscrit dans la logique du marché foncier de laquelle l ’accès au sol est largement tributaire.

22 Le terme est pris au sens de maison, de résidence

ou  gérées p a r la  m unicipalité .

Seuls les plus compréhensifs acceptent de 
perdre quelques mètres de terrain pour laisser 
un “corridor” où il est possible de circuler 
sans être à l ’étroit.

Extrait: focus group Cité Stinfort, juin 2003.
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p o p u la tio n  en  s itu a tio n  de  p a u vre té . E n  d ’au tres term es, “h ab ite r dans les quartie rs  p réca ires 
p articu liè rem en t m arq u és p a r l ’illég a lité  e t la  m en ace  d ’u n  d ég u erp issem en t suppose u n  cho ix  
souven t d ic té  p a r la  n écessité -p au v re té  ( . . . ) ” (B lary  e t al. 1999: p.4).

•  L ’am én ag em en t d ’esp aces ou d ’éq u ip em en ts  et la  d esse rte  en  in fra s tru c tu res  ou  serv ices de 
b ase  son t u ltérieu rs, ca r é tapes “ d ’u n  p ro je t c o l le c tif ’ p a rtic ip an t à la  co n so lid a tio n  du 
quartier. C ette  d ern iè re  es t aussi u n e  ré su ltan te  tan t de la  d y n am iq u e  et de la  v ie  de q u artie r 
que de l ’accep ta tio n  de ce t é ta t de fait, sans p o u rtan t co n d u ire  à u n e  qu elco n q u e  ac tion  de 
rég u la risa tio n  de la  p a rt des au to rités  concernées.

L es ac tiv ités  éco n o m iq u es qui se d é ro u len t dans les qu artie rs  son t g én é ra lem en t 
in fo rm elles  e t co n cern en t l ’a lim en ta tio n  (app rov isionnem en t, re s tau ran ts  i n f o r m e l s . ) ,  23 la  
fo u rn itu re  de ce rta in s services. C erta ines p ra tiq u es  d ’élevage (cochon, c a b r i . )  y  son t aussi 
p résen tes. E lles  son t au tan t le  tém o ig n ag e  d ’un e  fo rm e p articu liè re  d ’u rb an ité  que le  fa it de 
stra tég ies in d iv id u e lle s  p o u r fa ire  face  aux  b eso in s  éco n o m iq u es des fam illes.

4 .1 .3  P ro fil des h ab itan ts  des q u a rtie rs . D re sse r u n  p ro fil p réc is  des h ab itan ts  des 
quartie rs  sous é tude es t u n e  tâch e  d ifficile , com pte  ten u  de l ’app ro ch e  q u alita tiv e  u tilisée  et de 
l ’absence  de do n n ées sta tis tiques d ésag rég ées p o u r l ’A ire  M étropo lita ine . P o u r ab o rd er ce point, 
tro is  sou rces son t cep en d an t u tilisées: l ’o b serv a tio n  fa ite  lo rs des d iffé ren tes v isites , le  p ro fil des

p a rtic ip an ts  aux  ren co n tres  de 
g roupe , les in fo rm atio n s fo u rn ie s  par 
les in fo rm ateu rs  rencon trés. L es 
résu lta ts  des en q u ê tes récen tes 
(E M M U S , E B C M , E C V , ainsi 
q u ’un e  réa lisée  sur 18 quartie rs 
p réca ire s) serv iro n t p a r a illeu rs  de 
cad re  de ré férence.

D an s l ’ensem ble , la  
p o p u la tio n  des q u artie rs  es t jeu n e : on 
y  d éno te  u n e  fo rte  p résen ce  d ’enfan ts 
et de jeu n es.

Si l ’on se ré fère  aux  enquêtes 
E B C M  et E C V H , 24 on co n sta te  que, 
d ’un e  m an ière  générale , u n  fo rt 
p o u rcen tag e  de la  p o p u la tio n  (44 .7% ) 

de l ’A ire  M étro p o lita in e  a m o ins de 20  ans. Il est à n o te r que ce tte  p ro p o rtio n  (50 .4% ) est 
n e ttem en t p lus im p o rtan te  p o u r les  v ille s  de p rov ince , tém o ig n an t ainsi de m o d ifica tio n s  
s ig n ifica tiv es  dans la  s tructu re  p a r âges de la  p o p u la tio n  m étro p o lita in e  co n séq u em m en t aux  flux

23 Les activités économiques liées à l ’alimentation sont généralem ent les plus courantes au sein 
des quartiers. On retrouvera aussi d ’autres liées à la fourniture de certains services tels tailleur, 
coordonnier ou encore des bric à brac (l’équivalent du M onte de P iedad  mexicain).

24 Les résultats préliminaires du 4ième RGPH de la population permettent aussi d ’évaluer le poids 
de la population de moins de 20 ans.

Encadré 2

PROFIL DES HABITANTS DE 
DESHERMITES/CERISIER

Les hommes sont occupés dans différents secteurs d’activités: 
portefaix, ferrailleurs, m açons.

Les femmes se retrouvent dans deux activités 
principales: commerce et femmes de ménage.

Certains ont un demele, d’autres une banque de borlette, 
des propriétaires de maison mettent en location une ou plusieurs 
pièces. Mais les locataires sont mauvais payeurs: le revenu 
généré par cette activité n’est pas toujours garanti. La majorité 
des gens est au chômage.

Extrait du focus group, juin 2003.
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m ig ra to ires  (IH SI, 2000). E n  outre, les  données d ’u n e  en q u ê te  réa lisée  p o u r l ’U N IC E F  
co n firm en t la  p résen ce  d ’un e  p o p u la tio n  m ajo rita irem en t je u n e  dans les q u artie rs  p récaires. 25

Tableau 3

REPARTITION POPULATION PAR GRAND GROUPE D ’AGES

Aire Métropolitaine Autre Urbain

% Population de moins de 15 ans 31,1 36,5

% Population de 15 à 64 ans 65,6 57

% Population de plus de 64 ans 3,3 6,5
Source: Elaboré à partir de IHSI(2003). ECVH-2001.

P o u rtan t su r le  p lan  de l ’éducation , les n iv eau x  de sco larité  atte in ts  son t re la tiv em en t bas: 
éco le  p rim aire  ou secondaire .

D u  p o in t de v u e  de l ’em plo i, le  tau x  de chô m ag e ou de sous-em plo i dans les qu artie rs  est 
re la tiv em en t élevé. E n  effet, en  co n sid éran t les  in fo rm atio n s sur l ’em plo i recu eillie s  à p a rtir  de la  
fich e  d ’id en tifica tio n  des p a rtic ip an ts  au  fo cu s g roup  com m e proxy: 18 su r 54 p artic ip an ts  
d éc la ren t c la irem en t ne  m en er au cu n e  ac tiv ité  rém unéra trice . H u it d ’en tre  eux  n ’o n t pas répondu  
à la  question , signe d ’un  ce rta in  m ala ise  qui, sous to u te  réserve, p eu t ê tre  assim ilé  à des situations 
de sous-em plo i ou de chôm age. E n  m ettan t en  co rresp o n d an ce  ces in fo rm atio n s e t ce lles  de 
l ’enquê te  sus-m en tio n n ée  de l ’U N IC E F , la  ten d an ce  qui se dég ag e  est la  m êm e: u n e  p art 
im p o rtan te  (p lus d ’un  tie rs) de la  p o p u la tio n  éco n o m iq u em en t ac tive  des qu artie rs  p réca ire s  es t au 
chôm age e t ne  d isp o se  d ’aucun  revenu. D ’u n  au tre  côté, les rev en u s des h ab itan ts  déc la ran t 
trav a ille r  ou  av o ir u n  em plo i son t lo in  d ’être  élevés: p o u r 17 p a rtic ip an ts  su r 54, ils  sont 
in fé rieu rs  au  salaire  m in im u m  ac tu e llem en t fixé  à 72 g o u rd es  p a r jo u r. L e  no m b re  (15) de sans 
rép o n se  es t to u t aussi élevé! C eci m e t en  exergue l ’in d ig en ce  des rev en u s et l ’im p o rtan ce  de la  
d im en sio n  éco n o m iq u e  de la  p au v re té  au  n iv eau  des quartie rs  p récaires. L a  p récarité  de la  
situ a tio n  éco n o m iq u e  se trad u it en  ou tre  dans l ’u tilisa tio n  p a r les perso n n es ren co n trées  de 
ce rta in es  exp ressio n s p o u r ca rac té rise r leu r situation  p erso n n e lle  ou  ce lle  de la  com m u n au té  
(h ab itan ts  du quartier): “je  m e d éb ro u ille” , “j ’ai u n  p e tit jo b ” . ..

L e  co m m erce  co n stitu e  l ’un e  des p rin c ip a les ac tiv ités  éco n o m iq u es des h ab itan ts  des 
quartie rs. D es spéc ific ités  son t to u te fo is  dég ag ées p o u r ce rta in s quartiers: p a r exem ple , à C ité  
S tinfort, la  p ro x im ité  de la  m er co n d u ira  ce rta in s  à s ’ad o n n er à la  pêche  p o u r no n  seu lem en t 
su b v en ir à leu rs b eso in s  m ais aussi e t su rtou t com m e ac tiv ité  gén é ra trice  de revenus. O n re tro u v e

25 UNICEF (2001). Données actualisées sur la situation socio-économique des enfants, des 
adolescent(e)s et des femmes en matière de santé, éducation, de protection des droits e t de participation  
des sujets de droits dans 18 quartiers défavorisés de quatre communes de Port-au-Prince: Pétion- 
ville/Delmas/Carrefour/Port-au-Prince. IHE. Miméo. pp109. Cette enquête s’est déroulée, entre autres, 
dans une section des quartiers de Fort-National et de Phillipo (quartier limitrophe de 
Deshermites/Cerisier). Près de 60% de la population pour l ’ensemble des quartiers enquêtés est constitué 
des tranches d ’âge allant de 0à 19 ans.
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aussi sur l ’ensem ble  des qu artie rs  des o uvrie rs  du  sec teu r de la  co n stru c tio n  (m açon, 
m e n u i s i e r . )  e t dans u n e  p ro p o rtio n  m o in d re  des p ro fessio n n e ls  (en se ig n an ts  du p rim aire , 
c o m p ta b le s . ) .  26 L a  lo ca tio n  d ’un e  p ièce  de m aiso n  constitue  u n e  source de rev en u s p o u r 
certains, u n  rev en u  d ’ap p o in t parfo is. C ette  p ra tiq u e  trad u it p a r a illeu rs  le  d y n am ism e du m arché 
im m o b ilie r au  n iv eau  des qu artie rs  p réca ire s  et m et en  ex e rg u e  la  dem ande cro issan te  de 
lo g em en t (v o ir 3 .2 .5).

4 .1 .4  D es stra tég ies de survie: des m odes d ’accès et sa tisfac tio n  des b eso in s  de b a se . E n  
p lus de la  p récarité  économ ique , les h ab itan ts  des quartie rs  d o iv en t fa ire  face  à d ’énorm es 
d ifficu ltés  p o u r accéd e r aux  serv ices de base . C ette  situation  tien t à la  fo is des ca rac té ris tiq u es du 
p ro cessu s  de fo rm a tio n  des quartie rs, com m e in d iq u é  an té rieu rem en t (v o ir 3 .3 .2 ) et de l ’absence 
de p o litiq u es p u b liq u es  en  la  m atière . A  cela , il fau t a jo u te r le  fa it que no m b re  de ces quartie rs 
son t s itués à la  p érip h é rie  des p rin c ip au x  réseaux . A  ce t égard , la  situation  de F o rt-N a tio n al 
d iffère: en  d ép it de sa p ro x im ité  aux  serv ices de b ase  et in frastru c tu res, les carences y  son t to u t 
aussi aiguës.

L es serv ices de b ase  te ls  eau, é lec tric ité , éducation , san té  son t la rg em en t in su ffisan ts  ou 
co m p lè tem en t in ex is tan ts  su r l ’ensem ble  des q u artie rs  considérés. D ’un e  m an ière  générale , ces 
quartie rs  son t in sa lu b res  et ce t é ta t de fa it es t à la  b ase  de m u ltip les  cas d ’in fec tio n s  in testina les, 
resp ira to ires  ou  de m alaria . L es serv ices d ’éducation  ou de santé, quand  ils  ex isten t, son t assurés 
p a r des p riv és  ou  des g ro u p es co m m unau taires. L ’accès aux  quartie rs , p a rticu liè rem en t ceux  
situés sur les  p ied m o n ts  du M o rn e  l ’H ôp ita l, es t d iffic ile  et risqué.

L es qu artie rs  o ffren t p a r co n séq u en t u n e  im ag e  de p récarité : 27

•  p h y s iq u e  en  l ’absence  ou  la  p résen ce  m in im ale  d ’am én ag em en ts  et d ’in fra stru c tu res

•  en v iro n n em en ta le  du  au  fa ib le  n iv eau  d ’assa in issem en t et à l ’ex p o sitio n  à des risques 
d ivers  (n a tu re ls  e t an th ropom orph iques).

E n  d ép it des sim ilitudes, la  p e rcep tio n  des h ab itan ts  p a r rap p o rt à l ’acu ité  des p ro b lèm es 
diffère. C es d iv erg en ces de v u es  s ’ex p rim en t p arfo is  avec u n e  ce rta ine  agressiv ité . A  F ort- 
N a tio n a l, la  p o la risa tio n  en tre  d iffé ren ts  g ro u p es é ta it p a ten te  et a m êm e p ertu rb é  la  ren co n tre  
(v o ir annexe: rap p o rt fo cu s group). D an s ce quartie r, la  d ég rad atio n  des co n d itio n s de v ie  es t m al 
v écu e  p a r ce rta in s (v o ir en cad ré  3) qui p e rço iv en t l ’in s ta lla tio n  de b o rn es  fo n ta in es  p u b liques 
co m m e u n e  déchéance, “u n e  faço n  de rab a isse r” le  quartier. P o u rtan t, d ’u n e  m an ière  générale , 
p a rticu liè rem en t à l ’in té rieu r des îlo ts , la  q ualité  du bâti es t m au v aise  et la  d en sité  observée  très 
é levée  au g m en tan t ainsi de m an ière  considérab le , la  p ressio n  su r les ra res serv ices dé jà  vétustes.

L e  n iv eau  d ’éq u ip em en ts  ou de so u s-éq u ip em en ts  n ’est pas le  m êm e et les p rob lèm es 
d ’accès aux  serv ices p o u rra ien t être c lassés en  fo n c tio n  de leu r grav ité . U n e  te lle  d ém arch e  a été 
u tilisée  au p rès des p artic ip an ts  lo rs des ren co n tres  de g ro u p e  et ren d  com pte  de la  p e rcep tio n  des

26 V oir profil des participants aux focus group.
27 Dans son ouvrage Gestion des quartiers précaires, Blary définit la précarité des quartiers en 

fonction de quatre dimensions: physique (absence d ’infrastructures et d ’aménagement), économique 
(faiblesse des revenus et informalité des activités), environnementale (exposition aux r i s q u e s . )  et 
juridico-foncière (illégalité de l ’occupation).
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hab itan ts  p a r rap p o rt aux  p ro b lèm es de leu r quartier. E n  o rg an isan t les rép o n ses  ob tenues à p artir 
des fich es d ’id en tifica tio n  soum ises aux  p artic ip an ts  selon  la  fréq u en ce  la  p lus élevée, p a r o rd re 
d ’im p o rtan ce  les p ro b lèm es su ivan ts  on t é té  m en tionnés: dra inage, l ’accès aux  serv ices de santé, 
à l ’eau, l ’accessib ilité  au  quartier, les lo isirs, l ’éducation , la  g estio n  des ordures, les ca tastrophes.

Encadré 3

UNE INTERVENTION PUBLIQUE VECUE COMME UNE 
ACTION VISANT A DEGRADER LE QUARTIER!

«Autour des années 90, une grande citerne est construite dans le quartier. A 
l’époque, les logements étaient directement raccordés au réseau d’alimentation en 
eau. Un tel projet s’avérait par conséquent inutile. Après la construction de la 
citerne, l’alimentation en eau a été suspendue pour démontrer le bien fondé de la 
c ite rn e . Moi, personnellement, même lorsque l ’eau de la citerne ou des fontaines 
publiques me serait distribuée gratuitement, je la refuserais.»

Extrait d’une intervention au focus group de Fort-National, juin 2003.

C o m m en t s ’o rg an isen t alors les p o p u la tio n s p o u r la  sa tisfac tio n  de leu rs b eso ins 
essen tie ls?  C ette  fo rm e d ’o rg an isa tio n  g én é ra lem en t re co n n u e  com m e u n e  “ lo g iq u e  spatia le  
p ro p re  aux  quartie rs  sp o n tan és” est-e lle  le  fa it de s tra tég ies in d iv id u e lle s  et/ou  co llec tiv es  p o u r 
l ’accès aux  serv ices u rba ins?

4 .1 .4 .1  Une exp o sitio n  p e rm a n e n te  a u x  r isq u es  a ccen tu a n t la  vu lnérab ilité . L es
qu artie rs  p réca ires  sous é tude se tro u v en t exposés à deu x  g ran d s ty p es  de risq u es  liés  aux 
ca rac té ris tiq u es du site occupé et à l ’in sa lu b rité  causée p a r u n e  m au v a ise  g estio n  des o rd u res et 
l ’absence  de systèm e d ’év acu atio n  des eaux  usées. L es  in o n d atio n s (v o ir encad ré  4) et les 
éb o u lem en ts  su ite  à de fo rtes averses se p ro d u isen t de m an ière  rép é tée  re sp ec tiv em en t dans les 
qu artie rs  du  litto ra l (C ités l ’E tern e l e t S tinfort) e t ceux  des p ied m o n ts  du M o rn e  l ’H ôp ita l 
(D esh erm ites/C eris ie r) (v o ir annexe: rap p o rt fo cu s group).

L a  q u estio n  de la  g estio n  des o rdu res e t de l ’év acu atio n  des ex cré ta  se rév è len t com m e les 
deux  p rin c ip a le s  causes de l ’in sa lu b rité  o b serv ée  dans les q u artie rs  co n sid érés  e t so u lig n en t le 
fa ib le  n iv eau  d ’assa in issem en t. C es fo y e rs  d ’in fec tio n  do n t les co n séq u en ces su r la  san té  de la  
p o p u la tio n  son t m ajeu res  (m alad ies resp ira to ires , ty p h o ïd es , m a l a r i a . )  fav o risen t la  p u llu la tio n  
de v ec teu rs  te ls  les m o u ch es e t les m oustiques, de m au v aises o d e u r s .  Ils  c réen t un  
en v iro n n em en t m alsa in  et peu  p ro p ice  au  d év e lo p p em en t de la  p o p u la tio n  et des enfan ts, en  
particu lier.
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Au fond de la ravine, tout près de la route du Canapé-Vert (à l’entrée du quartier 
de Deshermites/Cerisier), les gens viennent déverser leurs déchets. Les employés 
de l ’administration communale l ’utilisent aussi comme lieu de décharge pour les 
ordures de la com m une. Les habitants du quartier sont obligés de mettre le feu 

à ces tonnes d’immondices, initiative non sans conséquence sur la santé et
l ’environnement.

Extrait focus group Deshermites/Cerisier, juin 2003.

L es o rd u res son t je té e s  dans les rav in es (D escayettes, D esh e rm ite s /C eris ie r) ou  les 
te rra in s  vagues, dans la  m er, dans les co rrido rs ou  dans la  ru e  (F o rt-N atio n a l) ou  b rû lées, ceci à la  
d iscré tio n  du  m énage. L a  co llec te  des ordures, à la  charge du  serv ice  de v o irie  de la  m u n ic ip a lité  
et du  C N E , 28 n ’est p as assu rée  ou assu rée  p artie llem en t (F o rt-N a tio n a l) au  n iv eau  des quartie rs 
p réca ires  considérés. L e  p rin c ip e  selon  lequel l ’eau  de p lu ie  n e tto ie  es t co u tu m ier dans la  g estio n  
des ordures: les fa tras  d ’en h au t (D esherm ites, H au t F o rt-N atio n al, D e s c a y e t t e s . .) son t en tra înés 
p a r les  eaux  de p lu ie  et s ’en tassen t au  b as  de la  v ille , à l ’em b o u ch u re  des rav in es su r le littoral. 
D an s ce rta in s qu artie rs  ou  ce rta ines sec tions de ceux-ci où il ex iste  des o rgan isa tions p lus ou 
m o in s dynam iques, le  ram assag e  des o rdu res dans le  q u artie r es t parfo is  assu ré  p a r ce lles-ci 
(F o rt-N ational). D an s l ’ensem ble , les stra tég ies les p lus cou ran tes son t in d iv id u e lles  e t au 
d é trim en t de la  co llec tiv ité . L es  p o p u la tio n s en  son t p o u rtan t conscien tes!

L es la trin es  co n stitu en t le  ty p e  de to ile tte  le  p lus fréq u em m en t u tilisé  p a r les rés id en ts  des 
quartie rs; leu r u tilisa tio n  n ’est pas cep en d an t généralisée . Il es t donc im p o ssib le  d ’é tab lir u n  ratio: 
un e  la trine /m aison . L es stra tég ies p o u r l ’év acu atio n  des ex c ré ta  son t p a r co n séq u en t d iversifiées: 
les la trin es  qui d esse rv en t p lu sieu rs  m aisons, l ’u tilisa tio n  des la trin es  du v o is in  ou  enco re  la  
d éféca tio n  à l ’a ir lib re  (terra ins vagues, la  m er, la  rav ine , co n stru c tio n s en  ch an tie r ou 
a b a n d o n n é e s .  selon  le  cas) ou  dans des sachets  en  p las tiq u e  lancés n ’im p o rte  où p a r la  suite. 29 
C o n sc ien ts  des p ro b lèm es causés p a r l ’évacu atio n  des excrétas des la trin es  p u b liques 
(co m m u n au ta ires) on t é té  p rises  dans ce rta in es  quartie rs, m ais elles on t du ré  l ’esp ace  d ’un  
c illem ent. D an s  les quartie rs  situés sur le litto ra l (S tin fo rt e t l ’E terne l), l ’im p lan ta tio n  de la trines 
es t p lus d iffic ile  à cause  de la  p résen ce  d ’eau  dans le  sous-sol: des so lu tions com m e la  
co n stru c tio n  d ’u n  “ co ffre” 30 son t im ag in ées  p a r les ré s id en ts  p o u r co n to u rn e r le  problèm e.

28 Il existe à cet égard une certaine confusion: selon la loi sur la commune de 1982, la 
municipalité est responsable de la collecte des ordures dans sa commune. Dans les années 90, une entité 
nommée Centre National d ’Equipements (CNE) a été créée et le Service M étropolitain de Collecte des 
Résidus Solides (SMCRS) assure la collecte. Parallèlement certaines entreprises privées vendent à des 
particuliers (entreprises ou résidences) leur service pour la collecte des ordures.

29 Pratique connue sous le nom de parachute.
30 Latrine rudimentaire surélevée ne disposant pas de fosse.
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D eu x  quartie rs  (D escay e ttes  et F o rt-N a tio n a l) su r c in q  d isp o sen t d ’u n  m ini systèm e de 
d ra in ag e  ou  d ’év acu atio n  des eaux  u sées  fa it de pe tits  canaux  à ciel ouvert. 31 L eu r en tre tien  n ’est 
pas to u jo u rs  assu ré  p a r la  popu lation . D an s les au tres quartie rs, les eaux  u sées  son t je té e s  dans les 
corridors. L ’absence  de d ra in ag e  se pose  avec p lus d ’acu ité  dans les quartie rs  situés sur le  litto ra l 
où  les eaux  de p lu ie  m êlées  aux  eaux  u sées  s tag n en t c réan t des m ares in sa lu b res  et u n  am as de 
boue.

Encadré 4

LES PLUIES: UN MOMENT D’ANGOISSE

En période de pluie, les eaux mêlées aux ordures débordent de leur lit et 
envahissent les maisons emportant meubles et effets personnels, mettant en 
péril la vie des habitants du quartier. Des maisons sont parfois détruites.

Extrait focus group Cité l’Eternel, juin 2003.

4 .1 .4 .2  A c c é d e r  à  l ’eau: une ba ta ille  quo tid ienne. D ’un e  m an ière  g énérale , avo ir 
accès à l ’eau  est u n e  b a ta ille  quo tid ien n e  selon  le  m o d e et/ou  le  lieu  d ’app rov isionnem en t. O n 
d is tin g u e  tro is  sou rces p rin c ip a le s  d ’ap p ro v is io n n em en t en  eau: les m archand(e)s, les fon ta ines 
p u b liq u es et les sources. L e  p iq u ag e  co n stitu e  u n e  p ra tiq u e  cou ran te  dans ce rta in s quartie rs 
co m m e D esh e rm ite s /C e ris ie r situé à p ro x im ité  du  ré seau  de la  C A M E P . L a  q u alité  de l ’eau  v arie  
aussi en  fo n c tio n  des sou rces d ’ap p ro v isio n n em en t; de m êm e que le  tem p s im parti, ca r av o ir de 
l ’eau  sou s-en ten d  u n  d ép lacem en t et u n  effort. In d ép en d am m en t de sa qualité , u n e  p art 
im p o rtan te  de la  p o p u la tio n  des quartie rs  do it p ay e r p o u r se p ro cu re r ce liquide. L es écarts  dans 
les  p rix  son t parfo is  éno rm es d ’u n  q u artie r à l ’autre: à titre  d ’exem ple , le p rix  d ’u n  seau d ’eau  (5 
g a llons) v arie  de 0 ,50  -  3 go u rd es  (D escaye ttes, C ité  l ’E terne l, S tin fort) à 4 -  7 g o u rd es  (F o rt 
N a tio n al, D esh e rm ite s /C eris ie r) (v o ir tab leau  2). C ette  v a ria tio n  en tre  les deux  g ro u p es s ’exp lique 
p a r la  d isp o n ib ilité  en  eau  et la  source d ’approv isionnem en t.

Il faut consacrer, dépendant de l ’affluence, entre 1 heure et demi à 2 heures par jour pour 
l ’approvisionnement en eau ...

La Source de Macom est parfois le théâtre de b ag arre .
Ce sont surtout les femmes qui partent à la recherche de l’eau.

Extrait du focus group de Stinfort, juin 2003.

L es cap acités de s tockage de la  p o p u la tio n  des q u artie rs  son t lim itées; ce qui im p liq u e  des 
d ép lacem en ts jo u rn a lie rs  p o u r p o u v o ir d isp o ser d ’u n e  q uan tité  m in im ale  cap ab le  de “ sa tisfa ire”

31 Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre de projet mis en œuvre avec l ’appui d ’ONG et du 
financem ent externe.
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les  b eso in s  de la  fam ille. D an s ce rta in s  cas com m e celui de C ité  S tinfort, où  il n ’ex iste  ni de 
p rises  à dom icile , ni de fo n ta in es  p u b liq u es  les h ab itan ts  u tilisen t h ab itu e llem en t l ’eau  d ’u n e  
source située à p ro x im ité  du  q u artie r (en v iro n  3 km , so it 30 m in u tes  de m arch e) ou  co n stru isen t 
des pu its. L ’eau  de la  source est p o llu ée  tan t p a r la  p résen ce  de la trin es  en  am o n t que p a r son 
u tilisa tio n  p o u r la  less iv e  et le  b a in  de m êm e que ce lle  des puits. L ’eau  de p lu ie , quand  elle  est 
d ispon ib le , es t p ré fé rée  p a r ce rta in s (Fort-N ational).

Tableau 4

COUT DE L ’EAU ET SOURCE D ’APPROVISIONNEMENT

Quartiers Prix/ 5 gallons 
gourdes Source d’approvisionnement

Descayettes 0,50 Bornes fontaines publiques/CAMEP
Deshermites/Cerisier 3,00 -  7,00 Source/Marchand(e)s/citerne privée
Eternel 0,75 Bornes fontaines publiques/CAMEP

Fort-National - Bornes fontaines publiques/CAMEP -  
marchand(e)s

Stinfort 0,00 -  2,00 Source, Marchand(e)s

Sources: Entrevues, focus group 2003.

L es quartie rs  de C ité  l ’E terne l, D escay e ttes  et F o rt-N a tio n al d isp o sen t de fon ta ines 
p u b liq u es  connectées au  ré seau  de la  C A M E P  et gérées p a r u n  com ité  d ’eau. C elles-c i a lim en ten t 
le q u artie r (v o ir 3 .2 .6). M alg ré  tou t, l ’o ffre  est lo in  de sa tisfa ire  à la  dem ande. E n  effet, à 
D escay ettes , on  estim e à 4 5 0 m 3 /jo u r la  dem ande. L ’offre, p a r contre , se situe au to u r de 
72m 3/jo u r et rep résen te  u n  n iv eau  de couv ertu re  des b eso in s  en  eau  du  q u artie r de l ’o rd re de 16%.

D ’u n e  m an ière  g én é ra le  — à l ’excep tion  des quelques quartie rs  to u ch és p a r le  p ro g ram m e 
de la  C A M E P —  les dépenses effec tuées p a r les m én ag es p o u r l ’ach a t de l ’eau  son t assez  é levées 
et rep résen ten t u n e  part n on  n ég lig eab le  de leu r b u d g e t si l ’on tien t com pte  du  n iv eau  de revenu  
et l ’on  considère  q u ’u n  m én ag e  (6 à 8 p erso n n es) u tilise  en  m o y en n e  20 g a llo n s  (4 seaux) d ’eau  
p a r jo u r. C elles-c i se tro u v en t au g m en tées  à cause  de la  m au v a ise  q ualité  de l ’eau. L e  tra item en t 
de l ’eau  av an t co n so m m atio n  n ’est p as  u n e  p ra tiq u e  cou ran te  e t les  m éth o d es u tilisées  pas 
to u jo u rs  adéquates, ce qui n ’est pas sans co n séq u en ce  su r la  san té de la  popu la tion . Sur u n  autre 
p lan , il co n v ien t de n o te r l ’énerg ie  dép en sée  (e ffo rt p h y siq u e) et le  tem p s a lloué à u n e  te lle  tâche, 
à savo ir l ’ap p ro v is io n n em en t en  eau. L a  ra re té  de ce tte  re sso u rce  in d isp en sab le  et son coû t 
d im in u en t co n sid érab lem en t l ’u sag e  qui en  es t fa it la issan t de n o m b reu x  b eso in s  in satisfa its . Ce 
qui a des co n séq u en ces n éfastes  su r le  b ien -ê tre , la  qualité  de la  v ie  de la  p o p u la tio n  et accen tue 
la  p récarité  du  m énage.

M alg ré  les récen ts  effo rts  de la  C A M E P  p o u r d o te r ce rta in s q u artie rs  de b o rn es fon ta ines 
p ay an tes  et ainsi am élio re r la  d esserte  en  eau  dans ces zo n es défavorisées, l ’assèch em en t des 
p rin c ip a le s  sources a lim en tan t l ’A ire  M étro p o lita in e  et l ’am p leu r de la  d em an d e  co n trib u en t à 
m ain ten ir la  p re ssio n  su r ce service. A u cu n e  é tude ne  p erm e t en  o u tre  d ’év a lu e r l ’im p ac t du 
p ro g ram m e d ’alim en ta tio n  en  eau  des q u artie rs  défav o risés réa lisé  p a r la  C A M E P  su r la  san té de 
la  popu lation .
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E n  résum é, peu  de d iffé ren ces  son t no tées en tre  quartie rs  p a r rap p o rt à la  stra tég ie  u tilisée  
p o u r av o ir accès à l ’eau. Sur les c inq  qu artie rs  considérés, selon  les in fo rm atio n s co llec tées, les 
s tra tég ies in d iv id u e lle s  son t les p lus p rég n an tes  (v o ir annexe: rap p o rt fo cu s group). P o u r 
l ’ensem ble  la  ten d an ce  est sem blab le  à ce lle  o b serv ée  dans les  qu artie rs  en q u ê tés p a r l ’U N IC E F  
qui ind ique  quatre  p rin c ip a le s  sources d ’appro v isio n n em en t, p a r o rd re d ’im portance : les 
m archand(e)s, les  fo n ta in es  pub liques, les sources et les puits.

4 .1 .4 .3  L ’élec tric ité : une so u rce  d ’én erg ie  g én é ra le m en t rare. L ’A ire
M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  se tro u v e  confron tée  depu is p lu sieu rs  années à u n e  crise  
énergétique: des coupures d ’é lec tric ité  de p lu sieu rs  heures, v o ire  p lu sieu rs  jo u rs  su r l ’ensem ble  
du  ré seau  a ffec ten t à des deg rés d ivers  les quartiers. D an s ce con tex te  de ca rence généra lisée , la

situ a tio n  des quartie rs  p réca ires  considérés n ’est pas 
m eilleu re , d ’au tan t que fo rt so u v en t des tran sfo rm ateu rs  son t 
en d o m m ag és p a r u n e  su rcharge causée p a r les  b ran ch em en ts  
c lan d estin s  racco rd és au  réseau . L ’u tilisa tio n  de sources 
a lternatives, b o u g ies  e t lam p es — no n  sans risq u es—  p a llien t 
le  m an q u e de courant.

L es m aisons racco rd ées  fo rm e llem en t au  réseau  et d isp o san t d ’u n  co m p teu r son t peu  
n om breuses; les  p rises c lan d estin es é tan t le  ty p e  de b ran ch em en t le  p lus usuel. U n  réseau  
in fo rm el p o u r l ’in sta lla tio n  de p rises c lan d estin es  ex iste  dans ce rta in s quartiers: à S tinfort, par 
exem ple , la  m en su a lité  p o u r l ’ab o n n em en t à u n  b ran ch em en t illégal, u n e  p r ise , coû te  en v iro n  50 
g o u rd es et les  dépenses re la tiv es  à l ’in sta lla tio n  d ’u n e  p rise  s ’é lèv en t à 2 500 gourdes 
app rox im ativem en t. P a r ailleurs, les câb les é lec triq u es son t souven t v o lés  e t d o iv en t être  
rem placés, en tra în an t du  coup  u n e  au g m en ta tio n  des dépenses.

L a  su rcharge du réseau  de l ’E D H  su ite au  no m b re  im p o rtan t de p rises c lan d estin es 
p ro v o q u e  u n e  d é tério ra tio n  du m atérie l (câb le, tran sfo rm ateu r). D an s le  cas d ’un e  panne 
im portan te , les  h ab itan ts  des q u artie rs  son t parfo is  ob ligés de co tise r p o u r o b ten ir le  m o n tan t 
n écessa ire  à l ’acq u is itio n  ou  à la  rép ara tio n  d ’u n  transfo rm ateu r.

L ’in sta lla tio n  de co m p teu rs co llec tifs , com m e stra tég ie  d ’accès à l ’é lec tric ité , n ’est pas 
couran te: C ité  P lus, q u artie r lim itro p h e  à C ité  l ’E terne l, ex p érim en te  u n e  te lle  app ro ch e  avec le 
su p p o rt de l ’ED H . U n e  v in g ta in e  de m én ag es est b ran ch ée  sur u n  m êm e co m p teu r et chacun  
d ’en tre  eux  pa ie  300 g ourdes p a r trim estre .

Le transformateur qui dessert le quartier est presque toujours en panne. Il nous arrive de passer plus 
d’un an sans électricité.

Les élèves vont étudier à la station d’essence la plus proche d’où ils sont parfois chassés par 
les propriétaires.

Extrait focus group Deshermites/Cerisier, juin 2003.

P a ra llè lem en t à ce tte  situation  de sauve qui p eu t en  m atiè re  d ’é lec tric ité , des in itia tiv es 
in té re ssan tes  e t à p o rtée  co llec tiv e  son t en reg istrées. C ’est le  cas à D escay e ttes  p a r exem ple  où 
des lam p es so la ires éc la iren t la  p lace  p u b liq u e  du q u artie r qui sert de lieu  de ren co n tre , m ais  aussi 
de lieu  d ’étu d e  p o u r les  je u n e s  p rivés d ’é lec tric ité  chez eux.

Pour une soirée, on utilise deux à 
trois bougies à 3 gourdes chacune. 
Extrait du focus group de Stinfort, 
juin 2003.
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Sur l ’en sem b le  des q u artie rs  p réca ire s  considérés, le  b ran ch em en t illégal su r le ré seau  de 
l ’E D H  co n stitu e  la  p rin c ip a le  stra tég ie  in d iv id u e lle  ou co llec tiv e  d ’accès à l ’é lec tric ité  en  dép it 
des risq u es d ’élec trocu ti on  encourus lo rs  de l ’in sta lla tio n  des p rises, des cam pagnes de 
d éb ran ch em en t et des “ spo ts” p u b lic ita ires  de la  co m p ag n ie  é lectrique. D es risq u es d o n t les 
co n séq u en ces son t p arfo is  m ortels. 32 U n  tel co m p o rtem en t s ’il m et à l ’in d ex e  l ’absence  d ’une  
p o litiq u e  v isan t à g én é ra lise r et rég u la rise r l ’accès à l ’é lec tric ité , trad u it en  ou tre  la  p ercep tio n  des 
ré s id en ts  des qu artie rs  p o p u la ire s  re la tiv e  à leu r d ro it à ce serv ice con v o ité  et d o n t jo u is se n t 
d ’autres. P ren d re  u n  risq u e  est lo in  d ’être  u n e  a ttitu d e  neutre : il y  a ce rta in em en t u n e  p rise  de 
p o sitio n  im p lic ite  qui se trad u it so it p a r l ’o rg an isa tio n  d ’u n  “ réseau  in fo rm el” de b ran ch em en ts, 
so it p a r  la  rech erch e  de so lu tions m o in s risquées. Q u e lle  que so it la  stra tég ie  u tilisée , e lle  m et 
l ’em p h ase  sur u n e  n écessité  do n t la  sa tisfac tio n  req u ie rt d ’u n e  m o b ilisa tio n  p lus ou  m oins 
im p o rtan te  d ’a rg en t do n t la  d isp o n ib ilité  p eu t aussi ê tre  d é term in an te  dans le  choix , su rtou t si 
l ’on  tien t com pte  des ex ig en ces de l ’E D H .

Le SNELAK a versé à l ’EDH 185 000 gourdes pour l ’achat d’un transformateur en vue 
d’alimenter le quartier. L ’organisation mène une lutte contre les prises clandestines et promeut 
l ’installation de compteurs dans le quartier.

Extrait focus group Descayettes, juin 2003.

L ’accès à l ’éducation  et à la  santé: des m o y en s éco n o m iq u es d iffic iles  à m o b ilise r

C om m e sou ligné an té rieu rem en t (3 .3 .3 ), le  n iv eau  de sco larité  de la  p o p u la tio n  des
qu artie rs  est re la tiv em en t bas. C ette  situation  trad u it les d ifficu ltés  auxque lles son t co n fro n tés  les

m én ag es p o u r av o ir accès à ce serv ice 
o ffert en  g ran d e  partie  p a r le  sec teu r 
privé. L ’im p o rtan ce  de l ’édu catio n  p o u r 
les h ab itan ts  des quartie rs  re sso rt
c la irem en t au  n iv eau  des éch an g es lors
des ren co n tres  et du  po id s im p u té  à ce 
serv ice lo rs  du  c lassem en t effectué . E n  
e ffe t 27  p artic ip an ts  sur 54 estim en t 
q u ’au n iv eau  de leu r q u artie r les carences 
en  éducation  son t énorm es. E n  d ép it de 
la  p lace  acco rdée  à l ’éducation , les 
m én ag es d iffic ilem en t a rriv en t à 
co n sen tir  les d épenses re la tives.

L ’offre  en  éd u catio n  p rim aire  
ex iste  g én é ra lem en t au  n iv eau  des

33quartiers. M ais  elle  es t in su ffisan te  et
la  q ualité  de l ’en se ig n em en t la isse

32 Aucune donnée ne perm et d ’estim er le nombre de décès occasionné dans les quartiers par ces 
branchements illégaux.

33 Ce n ’est pas toujours le cas pour le niveau secondaire.

Encadré 5

UNE INITIATIVE AVORTEE

«En 2001, nous avons pris l’initiative d’ouvrir une petite 
école. Nous avons réuni les gens pour leur communiquer 
notre projet, mais lorsque nous avons commencé les travaux 
pour la construction d’une route d’accès, personne n’a 
participé.

A l ’ouverture de l’école, nous avons eu seulement 
neuf (9) inscriptions alors que plein d’enfants vagabondent 
dans la «savane». Les parents des élèves ne payaient même 
pas la cotisation de deux cinquante gourdes réclamées pour 
l ’année..»

Extrait focus group Cité Stinfort, juin 2003.
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so u v en t à désirer. C eci p o rte  les p aren ts  à en v o y er leu rs  en fan ts  dans des éco les situées en  dehors 
du  quartier. L e  co û t et la  q ualité  de l ’en se ig n em en t sont des fac teu rs déc is ifs  dans le  cho ix  de 
l ’é tab lissem en t, m ais aussi des fac teu rs  d ’exclusion . L a  p ro x im ité  du serv ice  ne  constitue  pas un  
é lém en t d é te rm in an t de la  décision . C eci s ’exp liq u e  p a r l ’absence  d ’une  d istrib u tio n  ra tionne lle  
des éq u ip em en ts  éducatifs  dans l ’A ire  M étro p o lita in e  et le  fa ib le  n iv eau  de rég u la tio n  du sec teu r 
en  te rm e de lo ca lisa tio n  des services. D e  fait, la  d isp ers io n  et la  co n cen tra tio n  des équ ipem en ts 
éd u catifs  dans u n e  aire d onnée co rresp o n d en t p lus à la  lo g iq u e  du m arch é  o ffre /d em an d e  q u ’à des 
critè res de desse rte  en  fo n c tio n  du  ty p e  de serv ices co llec tifs  e t du  b assin  de p o p u la tio n  à 
desserv ir. E n  ce sens la  réa lité  des quartie rs  es t con fo rm e à la  d é rég u la tio n  “te rrito ria le” du 
sec teu r et au  no m b re  lim ité  d ’éco les p u b liq u es  (fa ib le  in te rv en tio n  du  sec teu r pub lic). P a r 
conséquen t, les  in itia tiv es  p riv ées ou co m m u n au ta ire s  se m u ltip lien t au  n iv eau  des quartie rs  don t 
ce rta ines avec des m oyens de fo rtune , tel le  cas de ce tte  p e tite  éco le  de C ité  S tin fo rt constru ite  
avec des m até riau x  de récu p éra tio n  dans u n  m ilieu  in salub re . 34 L ’éco le  lo in  de tran c h e r avec son 
en v iro n n em en t — n o m b re  de m aisons de la  cité  u tilisen t ces m até riau x  de fo rtu n e—  ne 
co rresp o n d  p o u rtan t pas au  standard  et à l ’idéal des p aren ts  en  m atiè re  d ’éd u catio n  p o u r leu rs 
enfants.

L es fa ib les m o y en s éco n o m iq u es d o n t d isp o sen t les m én ag es co n stitu en t p a r a illeu rs  un  
o b stac le  m ajeu r et co n d u isen t p arfo is  à des cho ix  d iffic iles  p o u r les p aren ts  en  ce qui a tra it à 
l ’éd u catio n  de leu rs enfan ts: ce rta in s in cap ab les  de fa ire  face  aux  dépenses son t ob ligés de ne  pas 
les en v o y er à l ’école. L e  n iv eau  de désertio n  et de red o u b lem en t es t en  o u tre  élevé. Selon 
l ’enquê te  réa lisée  p a r l ’U N IC E F  en  2001, le  co û t m o y en  m en su el de sco larisa tio n  p a r m én ag e  est 
su p érieu r à 300 go u rd es (373 gourdes), ce qui en  reg ard  du n iv eau  de rev en u  constitue  une  
dép en se  im p o rtan te  p o u r de n o m b reu x  fo y e rs  en  p lu s  de l ’in ad éq u a tio n  qu a lité /co û t observée.

C ette  situation  en trave  la  co n stitu tio n  du capita l hum ain , essen tie l au  déve loppem en t, e t 
d im inue les o p p o rtu n ités  tan t en  te rm e  de fo rm atio n  supérieu re  que d ’em ploi p o u r les jeu n es  
adultes. C et e ffo rt f in an c ie r fou rn i p a r les  fam illes  est co m p arab le  à u n  in v estissem en t p o u r casser 
le cyc le  de rep ro d u c tio n  de la  p au v re té  (p au v re té  chron ique); ce lu i-ci es t très  ra rem en t rom p u  
com pte  ten u  des lim ita tio n s dans l ’accès à l ’éducation .

D an s le  dom ain e  de la  santé, le  p an o ram a 
ne d iffè re  pas de celui de l ’éducation : 
in su ffisan ce  des in frastru c tu res, lo ca lisa tio n  
défic ien te  e t fo rte  p ré sen ce  du sec teu r p rivé 
(ég lise , O N G . ) .  L a  réa lité  des qu artie rs  est 
dom in ée  p a r la  ca rence en  éq u ip em en ts  de santé. 
D e  lo n g s parco u rs son t parfo is  nécessa ire s  p o u r 
a tte in d re  le  cen tre  de san té le  p lus p ro ch e  et 
celu i do n t les coû ts sont accessib les. L es coûts 

de co n su lta tio n  v a rien t en tre  15 et 75 gourdes, selon  le  cas. C erta in s cen tres o ffren t de la  
n o u rritu re  aux  enfants, ce qui a ttire  les p aren ts  qui ép ro u v en t p a r a illeu rs des d ifficu ltés  p o u r 
sub v en ir co rrec tem en t à l ’a lim en ta tio n  de leu r fam ille  (v o ir en cad ré  5). D an s des cas com plexes

«Dans les centres de santé, il faut non seulement 
payer la consultation, mais aussi les examens de 
laboratoire et les m édicam ents.»
«Lorsqu’on sent un malaise on tente de résoudre 
le problème soi-m êm e.»

Extraits focus group Cité Stinfort, Fort-National, 
juin 2003.

34 V oir UNICEF (2001) op.cit pour une vue plus globale de la situation des équipements 
éducatifs dans les quartiers précaires.
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e t g raves, les m alad es u tilisen t les serv ices de l ’H ôp ita l G énéral ou  d ’au tres h ô p itau x  rép u tés p o u r 
ce rta in es  spéc ia lités  e t qui se tro u v en t dans des v ille s  de p ro v in ce  (C ayes, L éogâne , G r e s s ie r . ) .

Encadré 6

Le Centre de Santé, «l’œuvre des artisans de paix», est un centre privé situé à Mariani qui dessert 
depuis 1990 la population de Carrefour et de Port-au-Prince. Jadis, subventionné par CECI et 
PROMES, il donnait de la nourriture aux enfants et distribuait les médicaments gratuitement. La 
perte des subventions en 2000 a entraîné la suspension de ces 2 services. Il s’en est suivi une baisse 
dans la fréquentation du centre. Le MSPP fournit seulement des vaccins au Centre.

Les frais de consultation et d ’examens de laboratoire perçus lui permettent de couvrir ces 
dépenses de fonctionnement. Les cas graves sont référés au Centre de Carrefour ou à l ’Hôpital 
Général.

Les Services offerts: consultation prénatale, pédiatrie, médecine interne, vaccination et 
éducation sanitaire sur les thèmes suivants: eau potable, diarrhée, allaitement maternel, planning 
familial, prévention SIDA.

Les maladies les plus courantes: Malaria, diarrhée, S ID A/tuberculose, malnutrition, 
typhoïde.

Extrait entrevue réalisée avec un responsable, juillet 2003.

S elon  les in fo rm atio n s co llec tées, l ’u tilisa tio n  des serv ices d ’un  p ra tic ien  (m édecin ) p o u r 
la  ré so lu tio n  de  p ro b lèm es de san té est le  d ern ie r recours. L ’au to m éd ica tio n  co n stitu e  la  p hase  
in itia le  de leu r dém arche. L es coû ts  p ro h ib itifs  des soins de san té ex p liq u en t leu r approche. 
M atro n es , m ed sen  f è y  e t o u g a n  d o n t la  p résen ce  pallien t, dans ce rta in s cas, les défic iences des 
éq u ip em en ts  de san té rem p lissen t p a ra llè lem en t leu r fo n c tio n  trad itio n n e lle  35 au  sein  de la  
co m m u n au té  des quartie rs  p récaires. 36

L a  q ualité  des soins et du  serv ice fourn i p a r le  sec teu r pub lic , p articu liè rem en t l ’H ôp ita l 
G énéral es t décriée , de m êm e que les coû ts p ra tiq u és p a r les c lin iques p riv ées  (v o ir rapport: 
annexe rap p o rt fo cu s group). L a  v u ln érab ilité  de la  p o p u la tio n  face  à la  m alad ie  re sso rt dans 
p re sq u e  to u tes  les in terven tions. L a  so lidarité  se m an ife ste  b eau co u p  p a r le  su pport m oral que 
financier.

35 Les ougan distinguent les maladi doktè qui sont des maladi bondye, c ’est à dire des 
“maladies naturelles” pour lesquelles le malade peut avoir recours aux services d ’un médecin de celles 
qu’ils classent comme étant “surnaturelles”, provoquées par conséquent par des fétiches et requérant de 
soins particuliers. Ce sont des maladi fe tich  (maladi dyab).

36 A cet égard, il convient de souligner que les ougan sont aussi sollicités par certains pour la 
résolution d ’autres problèmes liés à leurs activités économiques ou à l ’amélioration de leurs conditions de 
vie.
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C erta in es in itia tiv es  co m m u n au ta ire s  essa ien t u n  tan t so it peu  de p ro p o se r des 
so lu tions p lus accessib les: C ité  l ’E terne l, D escay e ttes  et F o rt N a tio n a l d isp o sen t ch acu n  d ’un  
C en tre  de Santé C om m unau ta ire . A  D escay ettes , le  cen tre  géré  p a r le  SN E L A K  fonc tionne  
dep u is 1988. L eu r capacité  d ’accueil e t leu rs  m o y en s son t n éan m o in s lim ités  et ils  n ’arriv en t pas 
à d esse rv ir l ’en sem b le  de la  popu lation . L e  tau x  de fréq u en ta tio n  d im in u e  p a r a illeu rs  à cause  des 
av an tag es fo u rn is  (d is trib u tio n  g ra tu ite  de  m éd icam en ts  et de n o u rritu re ) p a r d ’au tres centres.

Il est quand  m êm e s ig n ifica tif  de n o te r la  d iffé rence  de co m p o rtem en t de la  p o p u la tio n  
dans sa s tra tég ie  p o u r l ’accès re sp ec tiv em en t à l ’éducation  et à la  santé; tou tefo is , les d ifficu ltés  
p o u r m o b ilise r les  m o y en s éco n o m iq u es n écessa ires  p o u r p ré ten d re  accéd e r à ces serv ices 
sociaux  de b ase  essen tie ls  p o u r le  d év e lo p p em en t h u m ain  et le  b ien -ê tre  co n stitu en t u n e  constan te  
dans les p réo ccu p a tio n s  des h ab itan ts  des quartie rs  p réca ire s  qui m odu le  leu r choix. E n  fait, il se 
p o se  u n  p ro b lèm e d ’accessib ilité37 aux  serv ices que les quelques in itia tiv es  co m m u n au ta ires 
(co llec tiv es) ou p ro je ts  n ’arriv en t pas à eux  seu ls à résoudre.

4 .1 .5  D es fo rm es d ’accès au  sol e t au  logem ent: en tre  illég a lité  e t in fo rm a lité . L es 
fo rm es d ’accès au  sol e t au  lo g em en t sont d iv ers ifiées  et d ép en d en t des m o d alité s  de p eu p lem en t 
e t du  p ro cessu s  de conso lidation . Il fau t a jo u te r à ceci la  p ressio n  sur le  sol créée  p a r la  c ro issance 
accé lé rée  de l ’A ire  M étro p o lita in e  qui se m an ifeste  p a r u n e  fa ib le  d isp o n ib ilité  de te rra ins 
co n stru c tib les  et l ’en v ah issem en t p ro g re ss if  de zones à risques. L es m archés fo n c ie rs  et 
im m o b ilie rs  co n n a issen t du coup des flu c tu a tio n s et u n e  su restim ation  des v a leu rs  m arch an d es 
des b ien s m eu b les  et im m eu b les  s ’en  suit, laq u elle  se re flè te ra  aussi au  n iv eau  des quartie rs 
p récaires. T o u t ceci rend  encore  p lus com pliqué  l ’accès au  sol e t au  lo g em en t p o u r les m én ag es

pauvres, d ’au tan t que l ’ex tension  de la  tâch e  u rb a in e  
s ’est fa ite  — et co n tin u e  de se fa ire  m ajo rita irem en t—  
de m an ière  ho rizon ta le , la  v a lo risa tio n  v ertica le  de 
l ’espace bâti é tan t u n e  p ra tiq u e  peu  couran te  
(G O D A R D , 1991) et très  récente.

P o u r les qu artie rs  sous-étude , il im p o rte  de fa ire  
re sso rtir  que, d ’un e  m an ière  g énérale , l ’occu p atio n  du 
sol est illégale , q u o ique  ce te rm e  n ’ait ja m a is  été u tilisé  
p a r les ré s id en ts  des qu artie rs  lo rs  des rencon tres. 
C ependan t, la  co n sc ien ce  d ’être  dans u n e  situation  
“p a rticu liè re” ex iste  et se trad u it dans les fa its  ou  le  réc it 
de ceux-ci: “m alg ré  l ’in te rd ic tio n  du C A S E C ” , “ la  
stra tég ie  co n siste  à m ettre  l ’O S A M H  d ev an t le  fa it 
acco m p li” , “ ce rta ines p erso n n es co n stru isen t une 
m aiso n n ette  en  u n e  n u it e t s ’y  in sta llen t 
im m éd ia tem en t” .  T ou tefo is , le  sen tim en t d ’in sécu rité  
en  rap p o rt à l ’o ccu p atio n  est à p e in e  percep tib le  et es t le 
fa it d ’un e  p ra tiq u e  qui s ’est p ro g ressiv em en t 
généralisée . D e  plus, l ’im p lica tio n  — dans des

37 Le m ot est pris au sens large, c ’est à dire non seulement en terme économique mais aussi en 
terme de proximité et de répartition du réseau d ’éducation et de soins de santé sur le territoire 
métropolitain.

Encadré 7

UNE ILLEGALITE “AFFRANCHIE”?

A partir des années 80, les macoutes ont 
envahi les mangroves. Ils ont occupé des 
parcelles et en ont vendu d’autres.

A partir de 1986, à la faveur de la 
chute de Jean-Claude Duvalier, d ’autres 
groupes, particulièrement les militaires, se 
sont installés dans les mangroves. Depuis 
lors, des particuliers ont remblayé les 
zones de marécages et ont même 
“repoussé” la mer.

Extrait focus group Cité l ’Eternel, juin 
2003.
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conjonctures particulières— de personnes proches du régime en place comme promoteur ou 
instigateur du mouvement d’occupation de terrain tend à lui donner une certaine “légalité ou 
légitimité” (voir encadré 7), sans créer pour autant un sentiment de sécurité chez les 
populations. 38

On retrouve par conséquent des situations différentes en rapport à la tenure foncière: 
vente et affermage de terrain. Dans le cas où les occupants ont “construit” la terre (Cité l’Eternel 
et Cité Stinfort), ils estiment avoir des droits sur celle-ci et en tirent profit (voir annexe: rapport 
focus group). Il se structure ainsi un véritable marché foncier informel avec ses modalités et 
principes. La pratique d’affermage du terrain se retrouve particulièrement dans le cas de terrain 
appartenant à l’Etat ou de terrain privé. Le gérant (ou fermier) des terres morcelle et loue des 
parcelles à des particuliers à qui il en donne l’usufruit.

Celui qui a fait la terre peut passer une parcelle à quelqu’un, ce dernier peut 
payer entre cinq mille à quinze mille gourdes pour un lot. La valeur du terrain 
est fonction de sa préparation (remblais) et de sa position.

La construction de la maison se fait progressivement: certains 
construisent en tôle (matériau de récupération) d’abord; puis lorsqu’ils ont des 
ressources ils entament une construction en dur ... La construction d’une pièce 
de 12 m2 coûtera environ cinquante mille gourdes.

Extrait focus group Cité Stinfort, juin 2003.

Parallèlement, un marché immobilier tout aussi dynamique existe au niveau des quartiers; 
dépendant du quartier, on y retrouve une part plus ou moins grande de locataires. Les prix des 
loyers dépendent du quartier (niveau d’équipements) et de sa position dans le quartier (à 
proximité de la grande route ou de voies d’accès principales). Un quartier comme Descayettes, 
par exemple, connaît une augmentation du coût du loyer suite aux travaux d’aménagement 
physique et de desserte en eau. Cette situation aura pour conséquence “une expulsion” des 
populations les plus pauvres ou leur installation dans des zones à haut risque (berges de ravines, 
marécages.).

A Cité Stinfort, par contre, la position de la maison et la qualité de la construction sont les 
facteurs déterminants dans le coût du loyer. Il s’agit, et ceci est valable pour l’ensemble des 
quartiers étudiés, de la location d’une pièce sans aucune facilité (électricité, salle de bain, cuisine, 
e a u .)  et avec latrines dans de rares cas.

38 Celui-ci se m anifestera beaucoup plus par la qualité du bâti et le processus progressif de 
consolidation.
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Tableau 5

COUT DU LOYER POUR UNE HABITATION D ’UNE PIECE A CITE STINFORT

Loyer/6 mois (gourdes) Type de construction Position
2 000
1 250 -  1 500 
750

Murs en blocs, toiture en tôle 
Murs en blocs, toiture en tôle

A proximité Route Nationale 
Vers l ’intérieur, vers la mer

Murs et toiture en matériaux de 
récupération (tôle, plastique . ) ______ Vers l ’intérieur, proche de la mer

Sources: Entrevues, focus group 2003.

Depuis plus de 15 ans, je construis une pièce de maison. J’achète un sac de ciment, 
des blocs, du sable, etc. chaque fois que cela est possible. Avec la hausse des prix, le 
sac de ciment se vend actuellement à 225 gourdes, je ne peux pas terminer la 
construction. Certains construisent d’abord en tôle et en bois et s’installent dans la 
maison. Ils l’entourent par la suite de murs en blocs, et une fois la construction 
terminée ils détruisent la première maisonnette de fortune.

Extrait focus group Deshermites/Cerisier, juin 2003.

A  D esh erm ites , p o u r les co n stru c tio n s en  d u r (m urs en  b lo cs  et to itu re  en  tô le), le 
lo ca ta ire  p a ie ra  en tre  2 500 et 3 000 gourdes. L e  p rix  est le  m êm e à C ité  S tin fo rt p o u r une 
co n stru c tio n  en  tô le. L es  d ifficu ltés  co n fro n tées  p a r les lo ca ta ires  p o u r le  p a iem en t des loyers  son t 
év o q u ées p a r l ’ensem ble  des p a rtic ip an ts  aux  focus group. T ou t aussi d iffic ile  es t la  m o b ilisa tio n  
de re sso u rces  p o u r la  co n stru c tio n  d ’u n  logem en t, ce  qui exp liq u e  en  p artie  la  q ualité  du  bâti et 
les  d im ensions des h ab ita tio n s dans les q u artie rs  p récaires. L à, ce rta ines fo rm es de solidarité , 
d ’en tra ide, p résen tes dans le m onde ru ral su b sisten t e t son t u tilisées  p a r ce rta in s  p o u r la  
co n stru c tio n  de leu r logem ent: u n  g ro u p e  de p erso n n es trav a ille  et l ’o rg an isa teu r de la  ko n b it  
p ren d  en  charge n o u rritu re  e t b o isso n  p o u r la  jo u rn é e  de trava il o fferte  bénévo lem en t. D ’autres, 
p a r contre , s ’ap p ro p rie ro n t des m o d alité s  du  m o n d e  u rb a in  en  rém u n éran t le  bòs  qui lui v en d ra  
ses serv ices p o u r la  construc tion . L es re sso u rces  fin an c ières  ép arg n ées  serv iro n t à p ay e r la  m ain  
d ’œ u v re  e t les m atériaux . L ’in fla tio n  et l ’au g m en ta tio n  des coû ts des m até riau x  ra len tissen t 
én o rm ém en t les co n stru c tio n s et n o m b re  d ’en tre  e lles  re s ten t de lo n g u es années inachevées. L a  
m u ltitu d e  de stra tég ies év o q u ées lo rs  des focus g roup  tém o ig n en t de la  créativ ité , de la  
d éb ro u illa rd ise  des p o p u la tio n s p o u r fa ire  face  à leu r b eso in  de lo g em en t et son t au tan t de 
s ignaux  de l ’absence  d ’un e  p o litiq u e  de lo g em en t et de m écan ism es v isan t à fac ilite r l ’accès au 
lo g em en t aux  couches défavorisées.

U n  au tre  é lém en t à s ignaler c ’est le h au t tau x  d ’occu p atio n  du  logem ent. E n  m o y en n e  5 
p erso n n es o ccu p en t u n e  p ièce  de 12m 2, so it 2 .4 m 2/personne: in d ice  d ’u n  n iv eau  é levé 
d ’en tassem en t e t p a r conséquen t, de p rom iscu ité . C et in d ice  p eu t s ’av é rer enco re  p lus m auvais  
dans des cas où, p o u r d im in u er les coû ts de loyer, p lu sieu rs  perso n n es (6 ou  7) v iv en t dans un  
esp ace  rédu it, u n e  p ra tiq u e  d én o n cée  p a r les p a rtic ip an ts  au  cours des rencon tres.
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4.1 .6  L es s tra tég ies co llec tives: des fo rm es d ’o rg an isa tio n  p o u r accéd e r aux  se rv ices . 
L ’un iv ers  o rgan isa tionne l es t m u ltifo rm e et dense  au  n iv eau  des qu artie rs  p récaires. O n re tro u v e  
des o rg an isa tio n s p o p u la ire s  (O P), des g ro u p em en ts  co m m unau taires, des g ro u p es de jeu n es , de 
f e m m e s .  C ette  p ro lifé ra tio n  récen te  d ’o rg an isa tio n s  au  sein  des co m m u n au tés  se m an ife ste  avec 
des d iffé ren ces  ce rta ines au  n iv eau  des quartiers: m ise  à p a rt la  v a rié té  in d iscu tab le  de types 
d 'o rgan isa tions, ce qui re tien t l'a tten tio n  c 'es t p lu tô t la  pé ren n ité  à g éo m étrie  v a riab le  de ce lles-ci 
e t la  cap acité  do n t fo n t m o n tre  ce rta in es  co m m u n au tés  p o u r s 'o rg an iser et m ettre  en  p lace  des 
ac tio n s au  b én é fice  de la  co llec tiv ité . L es ra iso n s de ce dy n am ism e son t d iverses. P lu sieu rs  
hy p o th èses  p eu v en t être  ém ises et m érite ra ien t d ’être  creusées en  p ro fo n d eu r dans le cadre 
d ’étude spéc ia lisée. D e  fait, les é tu d es récen tes ten d en t b eau co u p  p lus à an a ly se r le  degré de 
struc tu ra tion  des o rg an isa tio n s co m m u n au ta ire s  q u ’à com p ren d re  les p a ram ètres  liés à 
l ’ém erg en ce  des o rg an isa tio n s  de q u artie r dans u n  m ilieu  où le  m o u v em en t social u rb a in  à 
ca rac tè re  ap o litiq u e  est re la tiv em en t récen t e t em bryonnaire . L ’idée  que la  d y n am iq u e  asso c ia tiv e  
est à la  fo is  fo n c tio n  du n iv eau  de co n so lid a tio n  du  q u artie r e t de la  dem an d e  d ’E ta t ex p rim ée  par 
la  p o p u la tio n  p eu t être  énoncée. L es  in te rv en tio n s  au  sein  de ce rta in s qu artie rs  à l ’in itia tiv e  
d ’o rg an isa tio n s no n  g o u v ern em en ta les  ou  d ’au tres sec teu rs m arq u en t à leu r m anière, selon  leu r 
ty p e  ou leu r natu re , la  v ie  co m m u n au ta ire  en  y  in tro d u isan t de n o u v elles  fo rm es de reg ro u p em en t 
ou  en  ren fo rçan t ce lles qui existent.

L 'ac tiv ité  à p o rtée  co m m u n au ta ire  n ’est p o u rtan t p as  nouvelle : dans p lu sieu rs  quartie rs  
anciens, com m e D escayettes, à l ’époque de la  d ic ta tu re  des D u v a lie r on re tro u v a it des conse ils 
d ’ac tions com m unau taires. L a  fo n c tio n  de ces structu res in féo d ées  au  rég im e d u v alié ris te  é ta it 
double: d 'abord , p o litiq u e  en  v u e  d 'a ssu rer la  pé ren n ité  du  rég im e à p a rtir  du  con trô le  du quartier, 
a lors sec tion  co m m u n ale  39 et, le  cas éch éan t de la  rép ressio n -d én o n c ia tio n  des 
op p o san ts/m ilitan ts; parfo is, co m m u n au ta ire  avec la  m ise  en  œ uvre  d 'ac tions v isan t à fac ilite r 
l 'accès au  quartie r, p a r exem ple . C es in te rv en tio n s  se ré a lisa ien t le  p lus so u v en t su iv an t la  
p ra tiq u e  de ko n b it  h éritée  du m ilieu  ru ral e t adap tée  aux  con d itio n s de la  v ie  u rbaine.

A  p lu sieu rs  égards, 1986 m arq u e  u n e  ru p tu re  et u n  to u rn an t dans la  dynam ique 
asso c ia tiv e  e t c itoyenne. C elle-c i se trad u it en tre  au tres p a r l ’ém erg en ce  d ’un e  dynam ique 
nou v elle  dans les quartie rs  avec l 'ap p a ritio n  d 'o rg an isa tio n s co m m u n au ta ire s  o rien tées v ers  le 
d év e lo p p em en t et l'am élio ra tio n  des co n d itio n s de v ie  dans le  quartier. L es  com ités de  quartier, 
fo rm e  ju sq u 'a lo rs  in u sitée  de  reg ro u p em en t des h ab itan ts  d 'un  m êm e quartie r, ch e rch en t des 
so lu tions aux  p ro b lèm es co llec tifs  d 'accès aux  serv ices, d 'am é lio ra tio n  des co n d itio n s e t de la  
q ualité  de v ie; dans leu r qu ête  d 'u rban ité , ils p o sen t de m an ière  n on  éq u iv o q u e  la  q u estio n  du 
d ro it à la  ville .

4 .1 .6 .1  S N E L A K : une exp érien ce  p ro b a n te  à  D esca yettes . L ’o rg an isa tio n
S N E L A K  ém erge  au  len d em ain  de la  chu te  de la  d ic ta tu re  des D u v a lie r en  1986 dans la  
m o u v an ce  g én é ra le  de l ’époque. E lle  m an ife ste  la  v o lo n té  d ’u n  g ro u p e  de résid en ts  du  q u artie r en 
quête  de so lu tion  aux  p ro b lèm es co n fro n tés  p a r le  quartie r, p articu liè rem en t en  m atière  de 
serv ices et d ’in fra stru c tu res  de base: eau  po tab le , é lec tric ité  e t santé.

39 Les chefs de section, tonton macoute, du monde rural sont tristem ent renommés pour cette 
tâche qu'ils assumaient. Au lendemain de la chute de la dictature, ceux ayant commis des exactions ou 
abus dans les quartiers, furent poursuivis par la population.
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L a  p rem ière  ac tiv ité  de l ’o rg an isa tio n  à sa création , en  1986, es t de c réer u n e  p lace  
p u b liq u e  sur u n  lieu  de décharge  sauvage situé en  p le in  m ilieu  du  quartier. C ’est la  p rem ière  
ac tio n  co llec tiv e  réa lisée  avec des fonds co llec tés dans la  com m unauté.

E n  1988, l ’o rg an isa tio n  avec le  fin an cem en t de C E E , l ’appui d ’u n e  O N G  (S O E ) et du 
M in istè re  des A ffa ires  socia les (M A S ) en tam e la  co n stru c tio n  d ’u n  cen tre  de san té qui sera 
fin a lisé  avec l ’appui de l ’U N IC E F  en 1992. A  p artir de ce tte  date, le  cen tre  est o pérationnel et 
fo u rn it des so ins à la  popu lation .

D es  d ém arch es son t ég a lem en t en trep rises  aup rès de l ’E D H  p o u r l ’in sta lla tio n  d ’un e  ligne 
e t le  b ran ch em en t de p lu sieu rs  com pteurs: 185 m ille  g o u rd es  o n t été v e rsées  à la  co m pagn ie  
é lec triq u e  p a r le  com ité  S N E L A K  p o u r l ’ach a t d ’u n  tran sfo rm ateu r p o u r le quartier. 
P ara llè lem en t, l ’éc la irag e  de la  p lace  p u b liq u e  et du  te rra in  de b ask e t avec des lam p ad a ires 
so la ires qui re s ten t a llum és ju s q u ’à 11 heu res P M  p erm et de p a llie r aux  défic iences enco re  
g ran d es en  d o n n an t aux  je u n e s  l ’op p o rtu n ité  de d isp o ser d ’u n  lieu  sécu rita ire  su r leu r q u artie r où 
ils  p eu v en t se ra ssem b le r le  so ir e t étudier.

L ’accès à l ’eau  en  1999 est l ’ab o u tissem en t d ’u n e  lu tte  de p lus de d ix  ans (1986-1999). 
C e p ro je t fin an cé  p a r l ’U E  et m is en  œ u v re  co n jo in tem en t p a r le  G R E T , la  C A M E P  et le 
S N E L A K  a p erm is  d ’am élio re r les  con d itio n s d ’accès à l ’eau  p o u r u n e  g ran d e  p artie  de la  
p opu lation . L e  co û t du seau  d ’eau  es t passé  de 3 à 5 gourdes à 0 .50  gourdes. U n e  salle de 
p ro jec tio n  de film s est co n stru ite  avec les b én é fices  tirés  de la  v en te  de l ’eau, de m êm e que le  
p av ag e  de la  p rin c ip a le  v o ie  d ’accès au  quartie r, l ’am én ag em en t d ’un  te rra in  de je u x  ou  de spo rt 
e t la  co n stru c tio n  de douches pub liques.

E n tre  1 9 9 6 -1 9 9 9 , u n  p ro je t d ’assa in issem en t m is en  œ u v re  co n jo in tem en t avec le G TIH , 
p erm e t de fac ilite r la  c ircu la tio n  à l ’in té rieu r du  q u artie r avec des trav au x  d ’am én ag em en t 
p h y siq u e  tel que le  b é to n n ag e  des “ co rrid o rs” , la  co n stru c tio n  d ’e s c a l i e r s .  L e  q u artie r est p o u r 
ainsi d ire  m is à sec, assain i e t la  c ircu la tio n  in te rn e  facilitée .

SOSYETE NEG LAKAY (SNELAK)

Date de fondation: 2 avril 1986
Structure: 1 Comité directeur et 5 sections correspondant aux domaines d’intervention
actuels de l’organisation
Santé: Centre de Santé SNELAK (SSS)
Assainissement: Section Assainissement (SAS)
Eau potable: Comité Gestion de l ’Eau à Descayettes (CGDD)
Loisirs et éducation: Section Loisirs et Education (SLES)
Electricité: Section Electrique (SES)
Les partenaires du SNELAK: SOE, GRET, GTIH, CAMEP, UNDH, Mairie de Port-au- 
Prince, UNICEF, HS2004, FONDEF.

Source: Extrait rencontres avec représentants SNELAK.
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L es leço n s tirées  de ce tte  ex p érien ce  m etten t en  exergue  le  rô le  m ajeu r du  n iv eau  de 
co n so lid a tio n  du  q u artie r com m e cad re  fav o rab le  à l ’ém erg en ce  de ré seau x  so lidaires e t à la  
c réa tio n  d ’u n  sen tim en t d ’appartenance, d ’iden tité . C om m e le  sou ligne L ab o rd e  (1994), “ les 
h ab itan ts  on t u n e  ce rta ine  fam ilia rité  avec le q u artie r q u ’ils hab iten t. Ils  se l ’approprien t, ils  le 
conna issen t, s ’y  re co n n a issen t et p eu v en t y  être  re co n n u s” . U n e  ce rta ine  fie rté  se dég ag e  des 
acqu is o b tenus au  p rix  d ’u n e  lo n g u e  lu tte  p o u r accéd e r aux  serv ices et in fra s tru c tu res  de base. L a  
co h ésio n  ém ane tan t de la  co n so lid a tio n  du q u artie r (tissage de liens sociaux) que de la  lu tte  
co llec tiv e  p o u r sa co n stru c tio n  do n t l ’accès aux  serv ices en  est u n  exem ple . A u jo u rd ’hui, 
D escay e ttes  est u n e  ré fé ren ce  p o u r les q u artie rs  vo isins: les  m em b res du S N E L A K  son t cho isis 
p o u r fa c ilite r la  réso lu tio n  de con flits  en tre  frac tio n s an tagon iques.

D u  p o in t de v u e  de la  pauvre té , si ce rta in s résu lta ts  on t été ob tenus en  te rm e  de l ’accès à 
ce rta in s  serv ices et in fra stru c tu res  de base , la  fa ib le sse  des rev en u s constitue  u n  h an d icap  m ajeu r 
qui au g m en te  la  v u ln érab ilité  des m én ag es les p lus pauvres. L es  in te rv en tio n s  en tra în en t une  
v a lo risa tio n  de l ’im m o b ilie r qui se trad u it p a r u n e  au g m en ta tio n  des loyers. L es  m én ag es ne 
p o u v an t su p p o rter ces coû ts son t ob ligés de q u itte r le  q u artie r p o u r s ’in sta lle r dans u n  au tre  où  les 
lo y ers  son t à leu r portée.

5. La lutte contre la pauvreté urbaine: des interventions partielles

A u  cours des dern iè res années, p lu sieu rs  ac tions on t été m enées dans le  cad re  de la  lu tte  con tre  la  
pauvreté : p lu tô t ponctue lles, e lles n ’o n t pas con tribué  à u n e  d im in u tio n  su b stan tie lle  de la  
pauvreté . L es ch iffres et le  c lassem en t d ’H aïti parm i les p ay s les pau v res  en  son t des ind icateu rs  
tang ib les: 55%  de la  p o p u la tio n  h a ïtien n e  v it en  dessous de la  lig n e  de p au v re té  ex trêm e e t 71%  
en  dessous de la  ligne de p au v re té  (E g se t e t S letten , 2003: 9). L es  enquê tes et é tudes récen tes  40 
ten d en t à m o n tre r d ’un e  part, que la  p au v re té  en  H aïti es t su rtou t en  m ilieu  rural; d ’au tre  part, que 
l ’in c id en ce  de la  p au v re té  ex trêm e dans l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  est m o in d re  que 
ce lle  o b serv ée  dans les au tres v ille s  de p ro v in ce  (E g se t e t S letten , 2003 p: 13). T ou tefo is , la  
q uestion  de la  p au v re té  u rb a in e  n ’est ab o rd ée  que p artie llem en t à savo ir sous l ’an g le  des 
rev en u s/co n so m m atio n  (L P ) et de l ’accès aux  serv ices et in fra stru c tu res  (N B I). L es  deux  
ap p ro ch es p riv ilég iées  fav o risen t u n e  co m p réh en sio n  p artie lle , v o ire  tronquée , du  p h én o m èn e  de 
la  p au v re té  u rb a in e  et de ses causes p ro fo n d es to u t en  en  in d u isan t co n séq u em m en t des 
in te rv en tio n s à po rtée  lim itées. C es dern iè res de n a tu re  sec to rie lle  s ’in sc riv en t h ab itu e llem en t 
dans le  cad re  de p ro g ram m es d ’u rg en ce  ou  de p ro je ts  en  v u e  d ’ap p o rte r des so lu tions à certa ines 
ca rences en  m atiè re  d ’év acu atio n  des ex c ré ta  (p ro je ts  de la trin isa tion ), de cu rage de can au x  de 
dra inage, d ’accès à l ’eau, d ’éducation , de santé, de ren fo rcem en t o rgan isa tionne l. M ises  en  œ uvre  
p a r des O rg an isa tio n s no n  g o u v ern em en ta les  (O N G ) ou  des o rg an isa tio n s  in te rn a tio n a le s  (O I) en 
p arten aria t avec des in s titu tio n s p u b liq u es (C A M E P , M A S . ) ,  e lles to u ch en t p lu sieu rs  quartie rs 
de l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce . Q uo iq u e  rép o n d an t à des b eso in s  exp rim és p a r la  
p o p u la tio n  des qu artie rs  p récaires, fo rce  est de co n sta te r que l ’absence  de co o rd in a tio n  et, parfo is 
de cohérence, en tre  les d iffé ren tes  in terv en tio n s  m en ées au  n iv eau  des qu artie rs  précaires.

40 V oir EBCM  (2000), ECVH (2003), EMMUS III (2001) et Egset et Sletten (2003).
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D eu x  ex p érien ces son t p résen tées  p o u r illu s tre r les ty p es  d ’in te rv en tio n  v isan t à un  
m eilleu r accès aux  serv ices et in fra stru c tu res  de base. N i l ’une, ni l ’au tre  ne  se d éfin issen t com m e 
des p ro je ts  de lu tte  con tre  la  pauvreté , b ien  que dans leu rs  ob jec tifs  e lles  p ré ten d en t à 
l ’am élio ra tio n  des co n d itio n s de v ie  des ca tégories défavorisées. Il s ’ag it des p ro je ts  du  G R E T  et 
du  G T IH  qui d iffè ren t tan t p a r leu r app roche  que p a r la  m ise  en  œ uvre.

5.1.1 L ’accès à l ’eau: u n e  ac tio n  struc tu ran te  e t ren ta b le . D an s le  cad re  d ’u n  p ro g ram m e 
d ’u rg en ce  e t d ’ass is tan ce  h u m an ita ire  au  len d em ain  du re to u r à l ’o rd re co n stitu tio n n e l en  1994, le 
G R E T - F ran ce  en tam e u n e  ex p érien ce  qui d ’ac tion  u rg en ce  (1995) se co n v ertira  en  ac tion  
stru c tu ran te  au to u r de l ’accès et la  g estio n  de l ’eau  dans les qu artie rs  p récaires. T ro is g rands 
ob jec tifs  son t v isés  à p a rtir  de ce tte  in te rv en tio n  qui m o b ilise ra  dans son  ensem ble  de 1995 à 
1998 des fo n d s de l ’U E , l ’A g en ce  F ran ça ise  de D év elo p p em en t, F E N U , U N IC E F  et de la  
C A M E P:

•  L ’o rg an isa tio n  de la  co m m u n au té  au to u r d ’un  b ien  com m un  et ren fo rcem en t de ses 
cap ac ités  (gestion , conflits , o rgan isa tion )

•  U n  p arten aria t p u b lic /p riv é  dans la  g estio n  d ’u n  serv ice

•  L a  reco n n a issan ce  p a r u n  o rg an ism e d ’E ta t d ’u n e  o rg an isa tio n  com m unau ta ire  
(con trat, com pte  en  banque).

A  p a rtir  de l ’ex p érien ce  in itiée  dans le 
cad re  du  p ro g ram m e d ’u rgence, p lu sieu rs  quartie rs  
de  l ’A ire  M étro p o lita in e  son t c ib lés tan t p a r le 
G R E T  que p a r la  C A M E P . C eci donne n a issan ce  à 
u n  P ro g ram m e d ’A lim en ta tio n  en  E au  P o tab le  des 
Q u artie rs  P réca ires  et à la  créa tio n  au  sein  de la  
C A M E P  d ’un e  u n ité  re sp o n sab le  de ce v o le t 
(U C Q P ). L e  p ro je t v ise  à d o ter les quartie rs 

p réca ire s  de l ’A ire  M étro p o lita in e  de b o rn es fon ta ines pay an tes gérées p a r u n  C om ité  d ’eau  selon  
u n  systèm e de rég ie  in téressée . L ’eau  v en d u e  p a r la  C A M E P  au q u artie r à u n  tau x  p référen tie l, 
so it 5 ,30  g d es/m 3 est rev en d u e  aux  u tilisa teu rs  à 15,90 g d es/m 3.

L es rece ttes  dég ag ées de ce tte  v en te  son t rép arties  en  tro is  parts: fo n c tio n n em en t du 
com ité  d ’eau  et en tre tien  du  réseau , C A M E P  (33% ), b én é fices  nets  (17% ). 41 L a  p art de 
b én é fices  nets, e t ceci se lon  la  d ynam ique  de l ’o rg an isa tio n  et du  quartier, sert au  fin an cem en t

5.1 L’accès aux services et infrastructures de base: deux expériences

41 Le fonctionnement du comité d ’eau inclut les dépenses d ’entretien et de réparation minimale, 
les dépenses courantes (salaires des vendeurs d ’eau, rénumération des membres du comité et autres frais). 
Les bénéfices nets, la somme dont dispose le comité pour financer des activités ou des projets pour le 
quartier. La répartition des recettes est fixée en pourcentage pour chacune des rubriques. Voir 
http://www.haiticamep.org

Près de 900 mille m3 d’eau distribuée dans 37 
quartiers précaires de l’Aire Métropolitaine 
générent à la CAMEP des recettes supérieures 
à 3 millions de gourdes.

Source: htto://www.haiticameaorg

http://www.haiticamep.org
http://www.haiticameaorg
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d ’éq u ip em en ts  co llec tifs  (p lace  pub lique, te rra in  de baske t, salle  de lo is ir  à D escay e ttes  ou cen tre  
de san té à F o rt N a tio n a l) ou  à a lim en te r u n  fond  de c réd it (co o p éra tiv e  à C ité  l ’E terne l).

E n  te rm es d ’im pact, la  C A M E P  estim e que ap p ro x im a tiv em en t 300 em plo is perm an en ts 
son t g én é rés  p a r ce tte  activ ité. D e  leu r côté, le  G R E T  et le  com ité  de D escay e ttes  m en tio n n en t 
l ’ex is ten ce  d ’em plo is  "rotatifs" d o n t le  b u t es t d ’a id er des perso n n es en  situation  économ ique  
ex trêm em en t d ifficile . L es m o d alité s  p o u r l ’id en tifica tio n  de ces perso n n es re s te  à la  d iscré tion  
du  com ité. T ou tefo is , la  p o rtée  d 'une te lle  in itia tiv e  g ag n era it à être an a ly sée  afin  de d ég ag er des 
p istes p o u r la  c réa tion  d 'em plo is au  n iveau  des quartiers. U n  autre acquis fondam ental, quoique 
encore fragile , est la  confiance issue de l ’in teraction  en tre les organ isations com m unautaires et une 
institu tion  publique, la  C A M E P. Sur u n  au tre plan , celui de l ’accessib ilité  au  service — les 
b ran ch em en ts  in d iv id u e ls  é tan t peu  couran ts  dans le  cad re  de ce p rog ram m e, l ’achat de seaux  
d ’eau  dem eu re  le  m o d e d ’ap p ro v is io n n em en t le  p lus fréq u en t—  42 u n e  am élio ra tio n  sign ifica tive  
est à signaler: la  d im in u tio n  dans l ’én e rg ie  (e ffo rt) e t le  tem p s m o b ilisés  p o u r q u ’un  m én ag e  se 
p ro cu re  de l ’eau. C eci en tra îne  des m o d ifica tio n s  dans les stra tég ies co llec tiv es co n d u isan t à une  
ce rta in e  rech erch e  de rép licab ilité  de la  p a rt des quartie rs  p réca ires  p lus enc lin s à p ro d u ire  une 
dem ande  à la  C A M E P . L a  C A M E P  am plifie  son p rog ram m e: en tre  1995 e t 2001 p lus d ’une 
tren ta in e  de q u artie rs  son t d esserv is  p a r le  systèm e de b o rn es-fo n ta in es  payantes.

A u  n iv eau  de l ’o rgan isa tion , l ’acq u is itio n  de cap acités de g estio n  tech n iq u e  (in te rv en tio n  
au  n iv eau  du  réseau , g estio n  ad m in is tra tiv e  et financ ière , rap p o rt avec la  co m m u n au té) constitue  
sans n u lle  dou te u n  cap ita l p o u r la  com m unau té , de m êm e que la  pé ren n ité  de l'o rg an isa tio n  
co m m u n au ta ire  m êm e quand  ce lle -c i se ra it liée  seu lem en t à la  g estio n  de l'eau.

L ’am p leu r des re to m b ées su r les co n d itio n s de v ie, m is à part l ’asp ect tan g ib le  à savo ir 
l ’accès à l ’eau, est d iffic ilem en t m esu rab le  en  l ’ab sen ce  de données su r la  san té ou sur la  
pauvreté .

5 .1 .2  L ’am én ag em en t p h y siq u e  des qu artie rs  p o u r l'am élio ra tio n  des co n d itio n s de v ie . 
L e  G T IH  d ém arre  en  1985 u n  p ro je t de la trin isa tio n  sur p lu sieu rs  quartie rs  de P o rt-au -P rin ce  
(T urgeau ) qui rap id em en t se tran sfo rm e en u n  P ro je t de d éve lo p p em en t in tégré  d e s  q u a rtiers  
p ér ip h é r iq u e s  de P o rt-a u -P rin ce  to u ch an t sur u n e  pério d e  de tre ize  ans dans p lus d ’un e  v in g ta in e  
de qu artie rs  s itués dans les com m u n es de C arrefour, P é tio n -V ille , D e lm as et P o rt-au -P rin ce . L es 
p ro je ts  s ’a rticu len t au to u r de tro is  axes:

•  A m én ag em en t p h y siq u e  des qu artie rs  à p a rtir  de la  co n stru c tio n  d ’in fra stru c tu res  de 
base  (pavage  de co rr id o r , m urs de sou tènem ent, l a t r i n e s . )

•  R en fo rcem en t o rgan isa tionne l

•  F o rm atio n  (p rév en tio n  con tre  le  SID A , alphabé tisa tion , édu catio n  civ ique, 
t e c h n i q u e . )

42 Selon les données de la CAMEP, il s ’agit de 200 branchements privés dans certains quartiers 
touchés par le projet http://www.haiticamep.org

http://www.haiticamep.org
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L es o rg an isa tio n s et la  p o p u la tio n  son t im p liq u ées  au  p ro cessu s  de m o n tag e  du projet: 
recen sem en t de la  p o p u la tio n  du quartie r, id en tifica tio n  des b eso in s  p rio rita ires, m o b ilisa tio n  et 
sen sib ilisa tio n  de la  popu la tion . C es p ro je ts  d éve loppés su r la  b ase  d 'une ap p ro ch e  p artic ip a tiv e  
u tilisen t les fo rm es de so lidarité  trad itio n n elle , la  konbit, p o u r l'éx écu tio n  des trav au x  de 
co n stru c tio n  des p e tites  in fra s tru c tu res  de base. L a  rech erch e  de la  p artic ip a tio n  et sa v a lo risa tio n  
le lo n g  du  p ro je t co n stitu e  l'u n  des p ilie rs  de sa réussite . E lle  ob lige  l 'o rg an isa tio n  co m m u n au ta ire  
avec  l 'ap p u i-en cad rem en t de l 'O N G  à la  tran sp a ren ce  dans la  g estio n  du  p ro je t (m até riau x  et 
resso u rces fin an c iè res  in jec tées p a r l 'O N G  à trav e rs  le  com ité  de q uartie r) e t à la  re ch erch e  de 
cohésion  sociale . L es  com ités p lan ifien t les ac tiv ités  — en co llab o ra tio n  avec la  p o p u la tio n  et le 
sup p o rt de l 'O N G —  assu ren t la  g estio n  du p ro je t au  n iv eau  du quartier.

C es g ran d es ko n b it  m o b ilisan t hom m es, fem m es et en fan ts  du q u artie r p o u r le  tran sp o rt de 
m atériaux , l'o rg an isa tio n  de repas les w eek -en d  p o u r les p artic ip an ts  à l 'ex écu tio n  de travaux , on t 
g rad u e llem en t d im in u é  au  fil des p ro je ts  e t des quartiers. D an s  leu r éva lua tion , les o rgan isa tions 
p arten a ires du  G T IH  estim en t que la  crise  économ ique  et la  réa lisa tio n  de p ro je ts  H IM O  par 
d 'au tres in stitu tio n s son t les p rin c ip au x  fac teu rs  ex p lica tifs  de ce tte  b a isse  de p artic ipa tion - 
con tribu tion . E n  d ép it de ces d ifficu ltés les acqu is  du  p ro je t son t m ultip les. Ils se s itu en t à un  
d o u b le  n iveau:

•  p h y siq u e  avec l'accessib ilité  du q u artie r (escaliers , p av ag e  de corrido rs, p o n c e a u x . ) ,  
la  p ro tec tio n  de  ce rta ines zo n es à risq u e  (m u r de sou tèn em en t) e t l 'a ssa in issem en t 
(d ra in ag e  des eaux  usées);

•  ren fo rcem en t com p éten ces loca les à trav e rs  les  d iffé ren ts  p ro g ram m es de fo rm atio n  
en  d év e lo p p em en t com m unau ta ire , p rév en tio n  con tre  le  SID A , éd u catio n  c i v i q u e .

L e  G T IH , à p a rtir  de 1995, en  p lus de l ’am én ag em en t p h y siq u e  des q u artie rs  o rien te  ses 
ac tiv ités  v ers  le sec teu r in fo rm el et ouvre  u n  v o le t m ic ro -c réd it accessib le  aux  p e tits  com m erçan ts  
et p ro d u c teu rs  de l ’A ire  M étropo lita ine .

5.2 Le programme Habilitation des Communautés et Collectivités Territoriales

L e v o le t u rb a in  du  P ro g ram m e H ab ilita tio n  des C o m m u n au tés  et C o llec tiv ités  
T errito ria les (H C C T -U rb ain ) de l ’U N IC E F  v ise  fo n d am en ta lem en t au  ren fo rcem en t des capacités 
des o rg an isa tio n s  co m m u n au ta ire s  dans la  d oub le  p ersp ec tiv e  d ’un e  in tég ra tio n  des leçons 
app rises e t de rech erch e  de co n tin u ité  des actions. C e p ro g ram m e qui se d év e lo p p e  co n jo in tem en t 
avec le  C IS D  du  M A S  to u ch e  p lu sieu rs  qu artie rs  p réca ire s  de l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au - 
P rince. P o u r a tte in d re  ces ob jectifs, des in te rv en tio n s d iv ersifiées son t envisagées:

•  A ppui à la  cap ita lisa tio n  à trav e rs  l ’octro i de c réd it aux  o rg an isa tio n s  p o u r u n  m o n tan t 
de 30 à 35 m ille  g o u rd es  p o u r la  m ise  en  œ u v re  d ’ac tiv ités  g én é ra trices  de revenus. Il 
s ’ag it d ’u n  m icro -c réd it destiné  au  p e tit co m m erce  et à la  p ro d u c tio n  (bougies, 
b onbon , b eu rre  d ’a r a c h i d e . )

•  Id en tifica tio n  d ’ac tions p rio rita ire s  dans le dom ain e  d ’accès aux  serv ices et 
in fra stru c tu res  (co n stru c tio n  de p e tites  in fra s tru c tu res  de base)
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•  E n cad rem en t -  appu i à l ’édu catio n  à trav e rs  l ’éq u ip em en t en  in fra s tru c tu re  (latrines, 
eau) de ce rta ines éco les

•  R en fo rcem en t o rgan isa tionne l à trav e rs  l ’en cad rem en t de la  p la te fo rm e 
o rg an isa tio n n e lle  reg ro u p an t ce rta ines o rg an isa tio n s com m unau taires. Ce 
reg ro u p em en t se fa it su r la  b ase  d ’affin ités  en tre  d irigean ts  ou  de la  m ise  en  œ uvre  
d ’ac tiv ités  com m unau taires.
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L a  réa lité  des q u artie rs  p réca ires  est com p lex e  et hétérogène: les ré s id en ts  à trav e rs  des stratég ies 
in d iv id u e lle s  de survie, les o rg an isa tio n s co m m u n au ta ire s  avec l ’appui d ’O N G  e t de certa ines 
in stitu tio n s p u b liq u es  ten ten t, à p a rtir  d ’in terv en tio n s sec to rie lles, de co n trecarre r ou p a llie r les 
n o m b reu ses  ca ren ces p résen tes  au  n iv eau  des quartiers. C es in itia tiv es  v isen t tou tes, à u n  n iv eau  
ou  à u n  autre , l ’am élio ra tio n  des co n d itio n s de v ie  des hab itan ts. T ou tefo is, la  p o rtée  des 
in te rv en tio n s  et des stra tég ies m ises en  p lace  est lim itée , ca r p artie lles  e t so us-tendues p a r une  
m au v a ise  g estio n  u rba ine . E n  effet, l ’accen t p rio rita ire  m is su r la  sa tisfac tion  des b eso in s  en  
te rm e  d ’accès aux  in fra stru c tu res  et serv ices de b ase  ne  s ’in sc rit pas dans u n  cad re  stra tég ique 
g lobal qui v ise  la  réd u c tio n  de la  p au v re té  u rb a in e  e t co n tem p le  les d iffé ren tes  d im ensions de 
celle-ci. L ’in ad éq u a te  g estio n  u rb a in e  frag ilise  en  o u tre  les acqu is et fav o rise  l ’in s ta lla tio n  de la  
p auvreté , laq u elle  ten d  à d ev en ir chronique.

L ’analyse  des stra tég ies de su rv ie  de la  p o p u la tio n  des quartie rs  p réca ires  ind ique  par 
a illeu rs que la  cap acité  à m ettre  en  o euvre  co llec tiv em en t des p ro je ts  es t fo n c tio n  de p lu sieu rs  
facteu rs , d o n t en tre  autres, la  co n so lid a tio n  du q u artie r e t le  deg ré  d ’o rg an isa tio n  de la  
com m unau té . E n  effet, si les ca ren ces son t sim ila ires et les  p ro b lèm es se p o sen t avec p lus ou 
m o in s d ’acu ité  se lon  le  quartier, des d iffé rences n o to ires sont observées dans la  d ynam ique  
asso c ia tiv e  p résen te  en  leu r sein. C elle-c i p eu t être  la  ré su ltan te  d ’un  p ro cessu s endogène  
(S N E L A K  p ar exem ple) ou  être  s tim u lée  p a r des O N G  dans le  cad re  de p ro je ts  D an s l ’u n  ou 
l ’au tre  cas, la  co h ésio n  sociale  issu e  des d iffé ren tes  in itia tiv es  co n d u it ce rta in em en t au 
ren fo rcem en t des cap ac ités lo ca le s  en  m atiè re  d ’id en tifica tio n  de p rio rité  et/ou  de g estio n  de 
pro jet. C ette  co h ésio n  est to u te fo is  m en acée  p a r la  p o la risa tio n  cro issan te  de la  société , 
co n séq u em m en t à la  crise  m u ltid im en sio n n e lle  43 que co n n a ît le  pays depu is  p lus d ’u n e  décennie. 
L es s itua tions de con flits  la ten ts  s ’en  tro u v en t renforcées. L es  ten sio n s observées en tre  les 
pa rtic ip an ts  lo rs  de la  réa lisa tio n  du  focus g roup  à F o rt N a tio n al illu stren t à b ien  des égards ce tte  
c ris ta llisa tio n  de la  crise  dans l ’espace social q u ’est le  quartie r; e lles  ten d en t à m o n tre r d ’autre 
p art que la  d ég rad atio n  des co n d itio n s de v ie, la  v u ln érab ilité  et la  m o b ilité  de la  p o p u la tio n  au 
sein  du q u artie r en trav en t les capacités de reg ro u p em en t et la  co n stru c tio n  de la  co h ésio n  sociale. 
P a r  conséquen t, les con d itio n s o b jec tiv es  de chaque q u artie r ren v o ie  à la  n écessité  d ’é tab lir une  
ty p o lo g ie  des q u artie rs  afin  de m ieux  ce rn er la  n a tu re  des in te rv en tio n s  req u ises  et de les  a rticu le r 
avec  u n e  v is io n  g lo b a le  du d év e lo p p em en t u rba in . C eci req u ie rt d ’études ap p ro fo n d ies  su r la  
réa lité  des qu artie rs  p réca ires  rep o san t sur u n e  app ro ch e  m u ltid im en sio n n e lle  qui p e rm e t de 
d isp o ser à la  fo is  de d o nnées désag rég ées  et d ’un e  an a ly se  rig o u reu se  n on  seu lem en t sur les 
cau ses m ais aussi su r les fac teu rs  co n d u isan t à la  rep ro d u c tio n  de la  p au v re té  u rbaine.

Il re sso rt p a r a illeu rs que les m u n ic ip a lité s  de l ’A ire  M étro p o lita in e  d em eu ren t de grands 
absen ts  à to u s les n iv eau x  et sur to u s  les  tab leaux . O r, leu r im p lica tio n  dans u n e  g estio n  adéquate  
de l ’espace u rb a in  suppose q u ’elles d isposen t, d ’u n e  part, d ’in fo rm atio n s de b ase  et d ’outils 
n écessa ire s  à la  p rise  de déc ision ; d ’au tre  part, de re sso u rces  h u m ain es  et fin an c ières  su ffisan tes 
p o u r la  m ise  en  œ u v re  des s tra tég ies req u ises  p o u r la  réd u c tio n  de la  pauvreté , l ’am élio ra tio n  des 
con d itio n s e t de la  q ualité  de v ie  de la  popu la tion . E n  ce sens, le  ren fo rcem en t des capacités

6. Conclusions et Recommandations

43 La composante politique de cette crise tend à dom iner et à exacerber les tensions déjà 
existantes pour conduire à de nouvelles relations de pouvoir.
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lo ca le s  es t essen tie lle , de m êm e la  co o rd in a tio n  des ac tions (n iv eau  na tio n al et local). L a  
resp o n sab ilité  assum ée à date  en  g ran d e  p artie  p a r les co m m u n au tés  (fam illes et o rg an isa tio n s  
co m m u n au ta ire s) e t les O N G  à trav e rs  les d iverses in te rv en tio n s  sec to rie lles  rép erto riées  do it 
néan m o in s être  ap p u y ée  ou re layée, se lon  le  cas, p a r les in s titu tio n s  p u b liq u es concernées. U ne 
co llab o ra tio n  é tro ite  en tre  les d iffé ren ts  ac teu rs dans la  défin itio n  et la  m ise  en  œ u v re  de 
s tra tég ies acco m p ag n ée  d ’un e  p rise  en  charge effec tiv e  fav o rise  la  d u rab ilité  des ac tions et la  
partic ipa tion .

E n  g u ise  de reco m m an d atio n s, il ap p a ra ît im p o rtan t de s tru c tu re r les in te rv en tio n s  de lu tte  
con tre  la  p au v re té  au to u r de p lu sieu rs  axes qui tien d ra ien t com pte  des d iffé ren tes d im ensions de 
la  pauvreté . D an s le  cad re  de ce tte  étude, seu les les d im ensions liées à la  sa tisfac tio n  des b eso ins 
de base , n o tam m en t l ’accès aux  serv ices, au  sol e t au  lo g em en t o n t été évoquées. D es  b eso in s  qui 
se re tro u v en t d ’a illeu rs au  cœ u r des p réo ccu p a tio n s, expecta tives et dem andes fo rm u lées  p a r les 
po p u la tio n s  concernées. C es dem an d es s ’a rticu len t essen tie llem en t au to u r des p o in ts  suivants: 
l ’accès aux  serv ices (eau, é lec tric ité ) e t la  co n stru c tio n  d ’in fra s tru c tu res  de base , l ’o rg an isa tio n  de 
la  com m unau té , la  g estio n  m u n ic ip a le  u rba ine , u n e  m eilleu re  co o rd in a tio n  des actions, la  
p rév en tio n  de risq u es et désastres et la  p a rtic ip a tio n  de la  p o p u la tio n  dans l ’é lab o ra tio n  des 
p ro g ram m es ou projets.

L es p istes lis tées  c i-d esso u s p eu v en t être co n sid érées  co m m e u n  p o in t de d ép art p o u v an t 
co n d u ire  à l ’é lab o ra tio n  d ’u n  cad re  stra tég ique  p o u r la  réh ab ilita tio n  des quartie rs  p réca ires  de 
l ’A ire  M étro p o lita in e  de P o rt-au -P rin ce  qui sera it inc lus dans u n  ag en d a  sur la  p au v re té  urbaine. 
Il conv ien t, p a r a illeu rs, d ’in s is te r su r la  n écessité  de ce rn er n on  pas g lobalem en t, m ais de 
m an ière  spéc ifique , la  réa lité  des au tres v ille s  d ’H aïti afin  de co n trib u e r à u n e  am éliro a tio n  
su b stan tie lle  de la  cap ac ité  de rép o n se  des m un ic ipa lité s , ac teu r in co n to u rn ab le  et essen tiel, dans 
la  lu tte  con tre  la  pauvreté , p a rticu liè rem en t de la  p au v re té  urbaine .

E n  ce sens, quatre  n iv eau x  d ’in terv en tio n s son t p récon isés:

1. Sur le plan institutionnel. C om pte  ten u  du  rô le  p rim ord ia l des m u n ic ip a lité s  dans la  lu tte  
con tre  p au v re té  et de la  nécessa ire  articu la tio n  des ac tions en tre  les  d iffé ren ts  n iv eau x  de pouvoir, 
il sem ble  que:

a) L a  m ise  en  œ u v re  d ’u n  p ro g ram m e v isan t au  renforcement des structures locales 
so it fondam en tale . Il s ’ag it de d o te r les m u n ic ip a lité s  des re sso u rces  tech n iq u es, m atérie lle s  et 
fin an c iè res  req u ises  p o u r q u ’elles so ien t à m êm e d ’assu m er p le in em en t leu r re sp o n sab ilité  en 
m atiè re  de g estio n  u rb a in e  et de fo u rn itu re  de serv ices co llec tifs , n o tam m en t dans les quartie rs  
p récaires.

b ) L a  m ise  sur p ied  de structures intercommunales afin  de fac ilite r les tâch es de 
coordination et ré a lise r des économ ies d ’échelle  dans la  fo u rn itu re  de ce rta in s serv ices co llec tifs. 
U n e  te lle  d y nam ique  p eu t être ex p lo itée  dans l ’é lab o ra tio n  et la  m ise  en  œ u v re  de p ro g ram m es de 
lu tte  con tre  la  p au v re té  qui tien d ra ien t com pte  des spéc ific ités  (av an tag es et con tra in tes) des 
co m m u n es en  in teraction .
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c) L e  ren fo rcem en t des in itia tiv es  p rivées, p u b liq u es ou  m ix tes 44 qui, de m an ière  
systém atique, réa lise  la  collecte de données et d ’informations su r la  réa lité  u rb a in e  afin  de 
p ro d u ire  ré flex io n s et in d ica teu rs  su rtou t sur la pauvreté urbaine. C es d o nnées co n trib u e ro n t à 
u n e  m eilleu re  co n n a issan ce  du  systèm e u rb a in  haïtien , co n n a issan ce  n écessa ire  et in d isp en sab le  à 
la  p rise  de d éc isio n s ap p ro p riées  et à la  co n cep tio n  de p o litiq u es p u b liq u es adéquates. U n e  v isio n  
fin e  de la  réa lité  des quartie rs  p réca ires  p erm e ttra it de les classer, les p rio riser, id en tifie r la  natu re  
des in te rv en tio n s req u ises et les in tég re r dans u n  cadre  g lobal. D an s ce tte  perspec tive , l ’accès à 
u n e  in fo rm atio n  ac tu a lisée  et dé ta illée  sur la  p récarité  et la  v u ln érab ilité  des quartie rs  nécessite  
aussi la  réa lisa tio n  d ’études spéc ifiques et de cadastres.

2. Sur le plan de la gestion urbaine. L a  co m p réh en sio n  de la  d y nam ique  u rba ine , 
n o tam m en t ce lle  des qu artie rs  p récaires, do it fav o rise r l ’ém erg en ce  d ’un e  v is io n  o rien tée  v ers  une  
m eilleu re  in tég ra tio n  de l ’espace u rba in . D an s ce tte  perspec tive , il s ’ag it d ’ex p lo re r l ’idée  et de 
p ro m o u v o ir des services de proximité dans les quartie rs  p récaires, d ’am p lifie r les expériences 
p ro b an tes  de gestion de proximité 45 ainsi que d ’in c ite r le  développement d ’activités 
économiques productives et de services au sein  des qu artie rs  en  am élio ran t p a ra llè lem en t les 
con d itio n s d ’accessib ilité  e t les in fra s tru c tu res  ex istan tes. E n  ce sens, la  c réa tion  d ’un  Fonds 
Communautaire d ’Appui aux Initiatives Locales (F C A IL ) p o u r fac ilite r la  m ise  en  œ uvre  
d ’in itia tiv e  in d iv id u e lle  (fam ilia le ) ou  co llec tiv e  (co m m u n au ta ire ) au  sein  des qu artie rs  est un  
m écan ism e à explorer. L es m o d alité s  p o u r la  co n stitu tio n  et la  g estio n  du fo n d s ainsi que les 
co n d itio n s d ’accès sera ien t à ap p ro fo n d ir dans le  cad re  d ’é tu d es spéc ifiques, de m êm e que les 
fo rm es de p arten aria t p u b lic /p riv é  qui p o u rra ien t ex ister. C e fonds sera it u n  in stru m en t fin an c ie r 
dans le  cad re  de l ’éx écu tio n  d ’u n  vaste  p ro g ram m e d ’assa in issem en t au  n iv eau  des quartie rs  
p récaires.

3. Sur le plan de la réhabilitation des quartiers. C om pte  ten u  du  deg ré  d ’in salub rité , de la  
fa ib le  couvertu re  en  serv ices co llec tifs  e t du  deg ré  d ’en tassem en t qui règ n e  au  sein  des quartie rs 
p récaires, il im p o rte  de:

a) C o n cev o ir u n  programme structu ré  v isan t à d o ter les qu artie rs  p réca ires  de 
ce rta in s  services collectifs p o u r l ’évacu atio n  de déchets  ou résid u s so lides, l ’a lim en ta tio n  en  eau  
po tab le , l ’énerg ie  é lectrique. P a ra llè lem en t des ac tio n s d ev ro n t en v isag er la  co n stru c tio n  de 
systèm e de d ra in ag e  e t l ’am élio ra tio n  de l ’accessib ilité  des quartiers. L ’ensem ble  des 
in te rv en tio n s d ev ra  se fa ire  su iv an t u n e  dém arch e  p artic ip a tiv e  et env isagera , selon  le cas, des 
po ssib ilité s  de p arten aria t pub lic /p rivé . L e  ren fo rcem en t des m icro en trep rises  p résen tes dans les 
qu artie rs  es t à considérer. D es  m écan ism es p o u r la  g estio n  et l ’en tre tien  des serv ices et 
in fra s tru c tu res  seron t é lab o rés  et m is en  p lace  afin  d ’assu re r leu r pérenn ité .

b ) Se p en ch er su r les zo n es à risques, p articu liè rem en t ce lles  p lus v u ln érab les  aux  
d ésastres  n a tu re ls  afin  d ’en v isag e r les m esu res  concrè tes de prévention ou de p ro tec tio n

44 A titre d ’exemple, la structuration à la INESA du CEDUR prévoit un centre de 
documentation et l ’organisation d ’une base de données urbaines.

45 Ceci ne peut se faire sans une analyse comparative des expériences réalisées à date et leur 
systématisation en vue de tirer les leçons (positives ou négatives) en vue de produire des connaissances 
qui seront utilisées par d ’autres.
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nécessaires. E n  p lus des in te rv en tio n s ponctuelles , la  m ise  en  p lace  d ’u n  système d ’alerte ainsi 
que l ’o rg an isa tio n  de la  co m m u n au té  au to u r de ce tte  q uestion  s ’av èren t nécessaire . C ar p o u r 
q u ’elles so ien t effec tives, ces m esu res d o iv en t co m p ter su r la  p artic ip a tio n  de  la  p o p u la tio n  qui 
d o it co n n a ître  et com p ren d re  les risq u es  encourus afin  q u ’elle  p u isse  assu m er u n  rô le  p ro a c tif  
dans la  g estio n  de ceux-ci.

c) C o n sid é re r la  q u estio n  de l ’accès  au sol et au logement com m e u n  axe 
fon d am en ta l d ’in te rv en tio n  au  n iv eau  des quartie rs; ce tte  dém arch e  d o it ab o rd er des p o in ts  clés 
com m e: les m écan ism es p o u r l ’am élio ra tio n  du lo g em en t (créd it), des fo rm es léga les d ’accès au 
sol u rba in , des appu is tech n iq u es dans la  co n stru c tio n  de lo g em en t ou la  co n cep tio n  de 
lo tissem en t, la  rég u la tio n  ou  le  co n trô le  des p rix  du  loyer.

4. Sur le plan de la participation et de la construction d’une nouvelle citoyenneté. S ’il 
est reco n n u  que la  p artic ip a tio n  des co m m u n au tés  aux  d iffé ren tes ph ases  d ’un  p ro je t est 
essen tie lle  à sa réussite , dans le  cas de p ro g ram m es de lu tte  con tre  la  pauvreté , la  p artic ip a tio n  
co n co u rt ég a lem en t à la  co n stru c tio n  du cap ita l social n écessa ire  à la  co n so lid a tio n  des quartiers. 
D e  fait, la  d im in u tio n  du deg ré  de v u ln érab ilité  p asse  p a r la  cap acité  de rép o n se  de la  fam ille  ou 
de la  com m unau té . D an s ce tte  op tique, u n e  a tten tio n  spéc ia le  d ev ra it ê tre  acco rdée  aux  enfants, 
aux  je u n e s  et aux  fem m es qui son t les  g ro u p es les p lus v u ln érab les  et leu rs b eso in s  resp ec tifs  pris 
en  com pte  lo rs de la  co n cep tio n  de projet.

L es programmes de renforcement organisationnel et l ’im p lan ta tio n  de mécanismes de 
concertation v ise ra ien t à ra ffe rm ir la  capacité  de réponse, e t aussi de d ia lo g u e  des co m m unau tés 
pauvres. Ils co n d u ira ien t p a ra llè lem en t au  déve loppem en t, au  sein  des quartie rs, de n ouvelles  
fo rm es de so lid arité  to u t en  co n so lid an t le  sen tim en t d ’appartenance. L ’ém erg en ce  d ’une  
c ito y en n e té  re sp o n sab le  et n on  ex c lu siv e  (ou  exc luan te) dépend  de la  p ro p en sio n  à fo u rn ir et 
sau v eg ard er des esp aces d ’in te rac tio n  sociale . L e  ren fo rcem en t des espaces p u b lics  y 
co n trib u e ra ien t g randem en t. E n  ce sens, u n  appui spéc ifique aux  o rg an isa tio n s co m m u n au ta ires 
p o u r l ’élaboration de diagnostic participatif et l ’é lab o ra tio n  de plan stratégique serait 
souhaitab le , de m êm e que la  construction ou l ’aménagement d ’équipements communautaires 
de lo isirs  ou sportifs, p laces publiques.
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GLOSSAIRE

Banque de borlette Poste de jeu  de hasard équivalent au loto.
Bòs Ouvrier de la construction
Bric à brac Maison d ’affaires dont l ’activité principale est de prendre en gage un bien

quelconque contre un prêt monétaire 
Cité Nom  donné à certains quartiers précaires
Corridor Ruelles à l ’intérieur d ’un quartier dont la caractéristique principale est leur

exiguïté, leur dimension variant entre 0,60m à 1,50m.
Demele Nom  donné à un petit commerce (boutique) traduisant la débrouillardise

relative à l ’activité en question 
Konbit Forme d ’entraide existant en milieu rural pour le travail de la terre

(préparation du sol, ensemencement) qui consiste à donner sa journée en 
contrepartie de nourriture et de boisson. L ’organisateur de la konbit 
participera à celles organisées par ceux qui l ’ont aidé 

M edsen fèy Guérisseurs traditionnels
Ougan Prêtre vaudou, religion d ’origine africaine
Piquage Branchem ent illégal sur le réseau d ’alimentation en eau

LISTE DES ACRO NYM ES

CAM EP Centrale Autonome M étropolitaine d ’Eau Potable
CNE Centre National d ’Equipements
EBCM  Enquête Budget Consommation M énages
ECV Enquête Conditions de Vie
EDH Electricité d ’Haïti
EM M US Enquête M ortalité, Morbidité et Utilisation des Services
GRET Groupe de Recherche et d ’Echanges Technologiques
GTIH Groupe Technologie Intermédaire d ’Haïti
MAS M inistère Affaires Sociales
OI Organisation Internationale
ONG Organisation non gouvernementale
SMCRS Service M étropolitain de Collecte des Résidus Solides
UE Union Européenne
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l ’Enfance
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Fich prezantasyon patisipan yo

D at___________________________  K a ty e __________________________________

1) Seks p a tisp an  an  □  F i □  G ason
2) K i laj o u _____________________________________
3) K a ty e ________________________ K i b ò  nan  ka ty e  a (ti no n  j w è t ) ____________
4) D epi ki lane  ou  re te  sou  k a ty e  a _________________________________________
5) N an  ki k las ou  r i v e __________________________ M ety e  o u ___________________
6) K i sa ou  fè p ou  v iv  ( t ra v a y )______________________________________________
7) K o n b y en  kòb ou te  fè  m w a p a s e _________________________________________
8) E sk e  ou se m anm  y o n  aso sy asy o n /g w o u p m an  □  w i □  non
9) K i a so sy a sy o n /g w o u p m a n ______________________________________________
10) K o n b y en  pyès kay  ko te  ou re te  a g e n y e n ________________________________

a) □  F èm  □  P w o p riy e tè  □  L ò t __________________
b) si ou  pw opriye tè , tè  a se □  p ou  ou □  ou  afèm en  li □  lò t

11) K ilè s  nan  p w o b lèm  sila y o  ki g rav  anpil (4), g rav  (3), p a  pi g rav  (2) o sw a p a  p re sk e  p a  ekziste  
(1) sou  k a ty e  a

P w o b lèm  dlo

P w o b lèm  d renay  (kannal), m a dlo

P w o b lèm  fa tra

P w o b lèm  sèv is san te

P w o b lèm  sèv is ed ikasyon

P w o b lèm  w o u t

P w o b lèm  ko te  p ou  m oun  (jèn ) d ivèti yo

P w o b lèm  in o ndasyon , tè  debou le, d i f e . ..

P w o b lèm  ensek irite , v y o l a n s .

L ò t pw ob lèm

Profil des participants aux focus group

U n e  c in q u an ta in e  de perso n n es o n t p artic ip é  aux  fo cu s g roup  sur les c inq  q u artie rs  cib lés. A  
p artir des in fo rm atio n s co llec tées à trav e rs  u n e  fich e  d ’id en tifica tio n , le  p rofil des p artic ip an ts  se 
p résen te  com m e suit:
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Sexe des participants 14 fem m es e t 40  h om m es

Age des participants

< 20 ans 5

20 -  40 ans 30

40 -  60 ans 15

> 60 ans 2

SR 2

Niveau de scolarité

P rim aire 9

S econdaire 31

U n iv ers ité 3

SR 11

Date d’arrivée sur le quartier

P ério d e F o rt
N atio n al

M arian i C ité
L ’E terne l

D esh e rm ite s /
C eris ie r

D escay ettes

1950 -  1970 1 1 1 3

1970 -  1980 4 1 1 1

1980 -  1990 2 3 4

1990 -  2003 1 11 3 3 6

T otal 11 12 7 10 14
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Emploi

Niveau de Scolarité

P rim air
e

Secondaire U n iv ersit
é

SR T otal

R ien /d ép en d  de la  
fam ille

3 9 - 3 15

C harité 3 3

C om m erce /A ctiv it 
é p erso n n elle

2 - 2 3 7

E m p lo y é /S a la rié 2 8 1 11

P e tit m étie r 2 4 2 8

A utres 2 2 2

SR 5 1 2 8

Total 9 31 3 11 54

Emploi

Zone de résidence

F o rt
N atio n al

M arian i C ité
l ’E terne l

D ésh e rm ite s
/C eris ie r

D escay e ttes

R ien /d ép en d  de la  
fam ille

3 4 3 3 2

C harité 3

C om m erce /A ctiv it 
é p erso n n elle

2 2 - 1 2

E m p lo y é /S a la rié 1 3 1 2 4

P e tit m étie r 2 2 1 3

A utres 1 1

SR 1 1 3 3

Total 11 12 7 10 14
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Revenus

Zone de résidence

Fort National Mariani Cité l ’Eternel Déshermites/C
erisier

Descayettes

< 1 000 gourdes 3 1 2 1 5

1000 -  2000 1 1 1 1

2000 -  3000 1 1

Plus de 3000 2 1

Ne sait pas 2 1

PA 3 4 3 3 2

SR 4 1 4 6

Total 11 12 7 10 14
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Guide Focus Group

1. Situation générale du quartier
^  Faites une présentation du quartier:

a. Historique du quartier-dynamique évolutive (dates importantes, évènements 
significatifs et marquants)

b. Description de la situation du quartier: environnement, habitat, services, 
activités économiques, chômage, insécurité, violence, délinquence...

c. les interventions faites par le secteur public, les ONG ou d’autres institutions 
ou organismes dans le quartier en relation aux différents problèmes

d. Votre appréciation par rapport à l’image dépeinte du quartier (très mauvaise, 
passable, irrécupérable, récupérable)

e. La vie communautaire: existence d ’associations, groupements, comité de 
gestion d ’un service c o lle c t if .

^  Parlez des conditions et de la qualité de vie des habitants du quartier
a. Identification des besoins de base
b. Satisfaction des besoins de base
c. Degré de satisfaction de ceux-ci
d. Opinion relative à cette situation

2. Stratégies individuelles ou collectives en relation aux besoins de base 
^  Accès aux services publics:

a. Eau
b. Electricité
c. Téléphone
d. Transport
e. Education
f. Crêche (garde des enfants en bas en âge)
g. Santé
h. Gestion et collecte des déchets
i. Infrastructures: canaux de drainage, route, c o rr id o rs . 
j. Loisirs: terrain de jeu, p la c e s .

^  Accès au logement
a. Choix du logement: critères
b. Propriété du logement: construction, affermage ou achat - Prix
c. Paiement du logement: revenus, crédit ou autres
d. Dans le cas des propriétaires, stratégie pour la construction du logement:

• acquisition terrain
• matériaux: production sur place de certains matériaux, magasins de 

construction ou centres d ’approvisionnement de matériaux recyclés
• main d ’œuvre: paiement, appui solidaire, auto-construction
• accès au crédit: institutions formelles (microcrédit national, sogesol, 

O N G .)  ou informelles (bric à brac, “ponya”, s o ld e . )
e. Dans le cas des locataires
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• Affermage: coût, durée du bail, bordereau
• Réparations: responsabilités propriétaire ou locataire
• Propriétaire habite-t-il le quartier 

^  Accès au sol
a. Terrain de l ’Etat

• Invasion: individuelle ou collective, organisation et processus d ’invasion
• Comment se fait le dimensionnement des parcelles, tracés des routes ou 

corridors
• Affermage: durée du bail, conditions, bordereau
• Achat: conditions, papier pour la transaction 

a. Terrain privé
• Invasion: individuelle ou collective, organisation et processus d ’invasion
• Lotissement par un gérant
• Comment se fait le dimensionnement des parcelles, le tracé des routes et 

des corridors
• Affermage:durée du bail, conditions, bordereau
• Achat: conditions, papier sanctionnant la transaction 

^  Revenus, Emploi et Consommation
a. Stratégies individuelles ou collectives pour faire face aux problèmes de 

revenus
• Utilisation de stratégies collectives pour faire face aux problèmes de 

revenu: association de commerçants ou professionnels en vue de mener 
une activité génératrice de revenus

• Utilisation de l ’épargne collective: “sòl” ou autres
• Transfert en provenance de l’extérieur (pays étranger) ou de la province:

■ Type de transfert: argent, nourriture ou autres
■ Fréquence ou époque

• Où et comment les gens consomment leur repas
■ Chez eux
■ Au restaurant: akoupi m chaje w, chenjanbe (sur le quartier, en 

dehors de celui-ci)
■ Chez un ami/voisin/parent/ou autre

b. Stratégies collectives pour la création d ’emplois ou générer des revenus:
• Organisations par des associations d ’activités génératrices d ’emplois: 

quelles activités.
^  Formes de solidarité existant au sein de la population vivant dans le quartier, par 

rapport à:
a. Emploi
b. Consommation: repas
c. Cas de désastres ou catastrophes naturelles: inondations, éboulements, 

incendies.
d. Cas de décès, de m a la d ie s .
e. Insécurité, violence
f. Absence de services: eau, électricité, téléphone, in frastruc tu res.
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g. Ces formes de solidarité répondent à: obligation, politique bon voisinage, 
attente de réciprocité, pour bénéficier de l’estime, peur des réactions 
malveillantes, reconnaissance, d e t t e .

3. Solutions & Recommandations proposées par rapport aux problèmes évoqués
a. Au niveau du quartier (individu = citoyen, collectif = associations, 

g ro u p em e n ts .)
b. Au niveau de la ville (municipalité)
c. Au niveau national (gouvernement)

Liste des personnes ou institutions rencontrées

Institution Personnes rencontrées
Jean-Pierre, Oungan de Cité Stinfort 
Marc, Oungan de Cité Stinfort 
Membres du comité 
Daniel Henrys, Ledu Bonhomme 
Employé du centre 
Vice-présidente du comité 
Membres du comité 
Responsable du centre de santé 
Membres du comité
Responsable du programme HCCT-Urbain

Asosyasyon jèn  matisan (AJM)
GRET
Kay pou zafè fanm (CASF)
Komite Tet Ansanm (KTA) -  Deshermites 
MAMOP, organisation de Fort National 
Œuvre des artisans de la Paix 
SNELAK 
UNICEF


