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Résumés des interventions 
 
 

Le genre et les transferts de fonds 

RAHEL KUNZ 

 

Dans le contexte de la crise globale du financement du développement, les transferts de 

fonds de migrant·e·s ont émergé en tant qu'objet d'intérêt et d’intervention de la 

communauté internationale ainsi que des pays et communautés d'origine de migrant·e·s. 

Divers acteurs ont ainsi commencé à lier migration et développement, en mettant l’accent 

sur le potentiel des transferts pour financer le développement. Ceci a donné lieu à une 

architecture globale de gouvernance des transferts de fonds visant à réguler et capturer ces 

flux d’argent. Cette présentation porte sur les dimensions genrées de cette architecture, 

tant au niveau international qu’au niveau national et local, illustré par des  études de cas. 

Nous analyserons les stéréotypes genrés, les relations de pouvoir genrées ainsi que des 

formes de résistance à cette architecture de régulation.  

 

 

Travailleuses domestiques sans autorisation de séjour à Genève et en 

Suisse: Quelques éléments de réflexion 

LAETITIA CARRERAS 

 

Différentes dimensions inhérentes à l’absence d’autorisation de séjour et au contexte de 

travail seront présentées: le processus de clandestinisation et les facteurs qui rendent les 

femmes sans statut légal captives de formes d’emploi bien précises, ainsi que certaines des 

caractéristiques du secteur de l’économie domestique. Ensuite, j’illustrerai, au travers 

d'extraits d'entretien, comment les travailleuses domestiques sans statut légal, dans un 

contexte de grande précarité et d’isolement, négocient – du moins dans une certaine 

mesure – leurs conditions de travail, la rémunération et le contenu des tâches déléguées, 

ainsi que les stratégies de valorisation et de résistance qu'elles mettent sur pied. Enfin, 

l’articulation des revendications entre le court, le moyen et le long terme sera abordée à 

travers la délicate question de la régularisation et des risques d’assignation. 

 



La mondialisation du care vue par le Sud: une ethnographie des circuits 

migratoires de travailleuses Indonésiennes 

OLIVIA KILLIAS 

 

Ces dernières années, on a pu observer une multiplication des travaux scientifiques sur 

l’internationalisation du secteur du care, et en particulier sur la migration des travailleuses 

du care. La plus grande partie de la littérature scientifique se concentre néanmoins sur les 

expériences de travailleuses migrantes dans les pays d’accueil; nous en savons nettement 

moins sur les conditions de recrutement dans les pays d’origine, et sur la façon dont des 

employeuses (plus) aisées dans les pays d’accueil parviennent à entrer en contact avec des 

travailleuses du care avec lesquelles elles ont, à priori, peu en commun.  

Dans cette présentation, je propose d’approcher la problématique de la mondialisation du 

care « par le Sud », et j’entends par là à la fois attirer l’attention sur un pays d’origine de 

travailleuses du care – l’Indonésie – et sur toute l’industrie « d’exportation » de la main 

d’œuvre qui s’y est développée, et sur le fait que ces femmes ne sont pas employées dans 

des pays généralement associés avec le « Nord » : la Malaisie ou l’Arabie Saoudite, par 

exemple. En me focalisant en particulier sur les agences commerciales de recrutement et de 

placement de travailleuses domestiques - actrices essentielles de la mondialisation du care, 

situées à l'intersection entre les états d’origine et les pays d’accueil des migrantes, entre les 

employeuses et les employées -, je propose d’analyser les pratiques et les discours genrés de 

ces institutions afin d’attirer l’attention sur un élément crucial des chaînes globales du care 

qui est souvent laissé dans l’ombre. Il s’agira de mettre en évidence la façon dont une 

perspective de genre permet d’illuminer cette phase particulière de la migration, et de 

comprendre de quelle façon le genre structure non seulement la migration, mais aussi le 

recrutement de la main d’œuvre pour le secteur du care. 

 

 

Trajectoires socio-professionnelles de travailleuses du sexe migrantes à 

Genève 

ROXANE AUBRY 

 

A partir d’une enquête ethnosociologique menée au sein de l’association SOS Femmes, cette 

intervention portera sur les trajectoires de femmes migrantes qui recourent au travail du 

sexe à Genève, dont le nombre est en augmentation depuis ces dernières années. Qui sont 

ces travailleuses du sexe migrantes et quels sont les facteurs qui les conduisent à exercer 

cette activité ? Entre émancipation, contrainte et processus d’insertion socio-

professionnelle, nous verrons que ces migrations transnationales sont notamment le fruit 

d’une stratégie de survie socio-économique à l’aune des rapports de domination et de la 

division sexuée du marché de l’emploi.  

 

 

 



Genre et guerre(s) au 20e siècle 

FRANÇOISE THEBAUD 

 
Traditionnellement, la guerre est vue comme un événement qui ne concerne que les 

hommes (le plus souvent seuls à combattre) et l’histoire, pendant longtemps, en a étudié 

essentiellement les aspects militaires et diplomatiques, y compris pour les guerres du 20e 

siècle qui, par leur nature, touchent l’ensemble de la population. Mon propos tente de 

montrer en quoi s’intéresser à l’histoire des femmes puis développer des approches de 

genre ont modifié et complexifié la compréhension des guerres. Les thèmes abordés seront 

les suivants : mobilisations et engagements ; cultures de guerre ; épreuves subies ; sexualités 

en temps de guerre ; la guerre et après.  

 
 

Droit suisse de la migration : des discriminations dans l’accès au séjour ?  

IRENE SCHMIDLIN 

 

En droit de la migration, il n’existe plus de discriminations fondées directement sur le sexe. 

Toutefois, les normes, bien que neutres, produisent des effets différents selon la situation 

des personnes concernées. Dans cette intervention, on examinera les effets de certaines des 

normes en matière de migration. Plus précisément, on verra comment les autorités 

interprètent les conditions d’admission pour exercer une activité lucrative en Suisse, 

notamment la notion de « qualification ». On étudiera également de manière critique les 

dispositions qui permettent la régularisation des personnes sans papiers, ainsi que 

l’interprétation du terme « intégration ». Cet examen se fera à travers des exemples tirés de 

la pratique et de la jurisprudence. Il vise à déterminer si le droit suisse de la migration 

comporte des biais de genre et si oui, lesquels.  

 

 

Les droits des femmes sans statut légal à Genève : l’expérience de la Law 

Clinic 

DJEMILA CARRON ET OLIVIA LE FORT  

 

La Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables est un enseignement pédagogique 

novateur de la Faculté de droit de l’Université de Genève. Dans un premier temps, nous 

présenterons ce programme et les objectifs qu’il poursuit, notamment la rédaction et la 

diffusion d’une brochure informant le groupe ciblé sur ses droits. Puis, nous expliquerons la 

thématique retenue cette année, à savoir les droits des femmes sans statut légal à Genève. 

Après avoir évoqué les particularités de ce groupe de personnes et le déroulement de nos 

travaux, nous exposerons les résultats de nos recherches. Nous terminerons par quelques 

conclusions générales sur le sujet, en incluant une perspective genre. 

 


