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In Genoa, Italy, the Catholic Church 
plays a signtfcant role in the process of 
recruiting womenfi.om South America 
for domestic work in Italy. In this 
article, the author analyses issues of 
race, class andgender in the context of 
the Church ? involvement in the place- 
ment of migrant workers in Italian 
homes. 

La prise en compte des formes 
contemporaines du travail de re-pro- 
duction impose de rtfltchir sur le 
rapport nationallttranger. En fait, le 
travail domestique, aussi bien que la 
prostitution, constitue quasiment le 
seul moyen de rCmuntration dis- 
ponible pour les femmes migrantes, 
qui  reprtsentent la moi t i i  des 
personnes qui sont en migration 
aujourd'hui dans le monde (UN).' 
Le travail chez les particuliers, comme 
en general dans tout le secteur tertiaire 
d tqual i f i t ,  constitue un des 
principaux domaines d'activitk pour 
ces femme : depuis dix ans lademande 
de cc travail domestique )) (services de 
soin des familles et d'entretien des 
maisons, services de garde des 
personnes ;gees, services de netto- 
yage) a augment6 consi-dirablement 
dans le monde entier et a poussi des 
millions de femmes offrir leur tra- 
vail sur le marcht  global. La 
fiminisation qui a caracttrisi le 
phinomkne migratoire surtout B 
partir des anntes '90s inscrit dans le 
cadre de transformations ~ l u s  
gPnkrales du modkle de production 
post-industriel qui voit le develop- 
pement massif d u  tertiaire, et 
notamment des services diqualifiis 
que Saskia Sassen (1996) a difinis 
comme Ctant une partie de 1'. infra- 
structure )) nkcessaire auxdynamiques 
de I'tconomie globalide. 

L' c< bge des migrations globaless 
est donc aussi celui de la fiminisation 
des migrations. Selon Castles et 
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Miller, les quatre tendances d u  
phinomkne migratoire d'aujourd'hui 
seraient l'acctleration, la diversifica- 
tion, la fiminisation et la glo- 
balisation. Ces cc nouvelles migra- 
tions )) se situent dans le cadre d'un 
capitalisme profondiment rkamtnagk 
qui est caracttrisi par la tertiarisation 
de l'iconomie, la dertglementation 
des activitis financitres, la segmenta- 
tion et I'ethnicisation du marcht du 
travail, l'extension des secteurs 
informels et la flexibilisation du tra- 
vail, rCalisies B travers le recours au 
travail d'interim et Blasous-traitance. 
Certains auteurs (King et Zontini) 
ont utilisi ces tliments pour difinir 
un modkle &immigration qui serait 
caracttristique notamment des pays 
du sud de I'Europe, mais on peut 
aussi fairevaloir un usage plus general 
du modkle, et parler d'une spicificitt 

des a migrations globales )) actuelles. 
De plus, on dispose dijb d'un certain 
nombre d'itudes et de donnies qui 
rendent compte de la fiminisation de 
la pauvreti dans une socikti globale 
et des effets des politiques nko- 
libirales dans une perspective de 
genre.2 Les femmes sont particu- 
l i trement impliquies dans ces 
dynamiques tconomiques et sociales, 
tant comme migrantes cc chefs de 
famille )) (Bisilliat; Owso) que comme 
main d'oeuvre B bas prix dans les 
zones de libre ichange ou encore 
dans les cc dtlocalisations sur place 
(Terray). Ces dernieres s'expliquent 
par le fait que beaucoup de services 
qui sont nicessaires au fonction- 
nement de l'tconomie et B la repro- 
ductionsociale des minages des classes 
moyennes et qui ne peuvent pas &tre 
deplacts dans les pays oh ils seraient 
moins chers, sont accomplis h bon 
compte dans l'informel et dans la 
flexibilitk par des femmes migrantes, 
qui sont souvent surqualifites par 
rapport aux mttiers qu'elles exercent 
(Kofman, Phizacklea, Raghuram et 
Sales). 

Pour encadrer I'ensemble de ces 
tendances, SaskiaSassen (2000) parle 
de (( fkminisation des strategies de 
survie )) dans la soci i t i  globale 
lorsqu'elle montre que la vie des 
menages dans les pays de I'hkmisphCre 
du Sud depend de plus en plus des 
femmesqui en font ~a r t i e .  Engtntral, 
l 'anal~se genrte des processus de 
globalisation et des migrations thio- 
rise une approche centrte sur les 
menages (households), quisont censks 
permettre I'articulation entre les 
niveaux micro et macro du phi-  
nomtne migratoire, tout en tenant 
compte des rapports de pouvoir 
existant entre hommes et femmes 
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migrantes en ltalie 
e c ~ r c u i t  catho ique a Genes 

dans les familles et dans les societes 
(Ribas) .3 

C'est dans ce cadre que je voudrais 
situer I'objet de rna reflexion. Sur la 
toile de fond de ces processus les 
dCplacernents des fernmes se rtalisent 
dans de multiples modalitis, B partir 
de situations tr ts  diverses. Les 
recherches concernant les migrations 
ont parfois neglige de les apprehender 
en tant que processus rtalisant une 
articulation complexe de facteurs, 
d'effets de structure et d'agencement - 

des acteurs, qui se dtploie dans 
differents lieux geographiques. Je 
voudrais proposer quelques reflexions 
concernant un aspect assez carac- 
tkristique des migrations vers l'Italie, 
qui permet de penser les migrations 
en tant que phdnomtnes complexes 
6conorniquernent, sociale-ment et 
politiquement ancrts, au niveau lo- 
cal, national et global. L'observation 
des pratiques de recrutement et de 
formation des travailleurs domes- 
tiques migrants laisse apercevoir le 
rBle de 1'Eglise catholique et des or- 
ganisations proches de celle-ci dans 
le fonction-nernent et la gestion de la 
migration et du march6 local-forme1 
et informel-du travail migrant. En 
fait, h GCnes les paroisses et les asso- 
ciations liees h I'Eglise semblent 
constituer un lieu important dans les 
parcours de nornbreuses fernmes et 
de quelques homrnes provenant des 
pays de 1'Amtrique du Sud. I1 s'agit 
pourtant d'une analyse qui ne 
concernequ'une realit6 partielle mais 
significative des modes de gestion des 
migrants. Bien evidemment, de 
nornbreuses femrnes arrivent h GCnes 
et en Italie seules ou en tout cas en 
dehors des filitres liCes i l'Eglise 
catholique. Avec le terrne s gestion )) 

je fais rifirence i I'ensemble des 

pratiques et de dispositifs insti- 
tutionnels, juridiques, rhktoriques et 
cognitifs qui vise i construire les 
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imrnigrts comme des (( non-per- 
sonnes (Dal Lago) au niveau social, 
politique et juridique. Cette gestion 
a d'un cBti une dimension cognitive 
et discursive et de I'autre cGtC une 
dimension institutionnelle et po- 
litique. Dans le cas spCcifique que je 
vais traiter, on voit se realiser une 
certaine continuiti entre les deux di- 
mensions de construction du phd- 
nomtne migratoire, qui reltve de 
I'action des structures catholiques de 
soutien aux migrants et de la vision 
qu'elles dheloppent par rapport au 
phenomtne migratoire. 

En Italie, lesservicesde recrutement 
et de formation pour employees de 
maison migrantes sont geniralernent 
likes B 1'Eglise catholique, qui s'est 
mobilisee assez tBt face i I'arrivie des 
migrants, alors que I'intervention de 
1'Etat et la ICgislation ont et6 trks 

tardives. En vertu de leur mission qui 
les amtnent i protiger les femmes 
seules, les institutions catholiques ont 
historiquement eu le rB1e de s'occuper 
des employees de maison, i savoir de 
femmes qui par definition sont 
moralement i risque. Les organisa- 
tions italiennes de travailleurs 
domestiques les plus importantes sont 
donc &inspiration catholique. Depuis 
les annees 7 0  elles se trouvent 
confronties il'arrivie de domestiques 
migrantes, qui au debut arrivaient i 
travers les riseaux missionnaires des 
anciennes colonies italiennes. 
Comrne Le montrent mes observa- 
tions ethnographiques, I'orientation 
religieuse de ces centres n'est pas sans 
avoir des effets precis sur les modalitis 
dans lesquelles ils rtpondent aux 
demandes des migrants. Cette 
enquCte, rnente auprts des centres de 
recrutement et de formation pour 
travailleurs domestiques (Scrinzi 
2001a, 2001 b) de laville de Genes, a 
d'abord mis en lumitre comment la 
composante relationnelle de l'activiti 
et la personnalisation du rapport de 
service obscurcissent ou nient la 
possibilitt! du (( choix N ou plut6t 
masquent la rialiti du (( non-choix )) 

(en effet, tous les entretiens rnontrent 
que le travail domestique est une 
activiti que les femmes migrantes ne 
choisissent pas) et perrnettent de 
recourir au paradigme de la (( voca- 
tion )) tour h tour apprChendCe en 
terrnes de genre (le travail domestique 
est un travail naturellement 
ferninin) ou culturalistes (les mi- 
grantes ont une aptitude culturelle 
pour ce travail). Dans les propos des 
chargees de recrutement la reprksen- 
tation du service domestique cornme 
(( vocation )) avalise une definition 
moralisante et normative des rapports 
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sociaux. Le terrain genois apermis de sation des activitks. En tout cas, une cst motivie sur la base de crireres qui 
virifier au niveau micro l'existence telle definition ethnicisante du articulent les idtes de culture, de ;a- 
de pratiques qui contribuent i march6 du travail repond aussi B la ture et de morale. Par exemple, les 
l'exclusion sociale des femmes mi- necessiti de gerer les migrations d'un femmes sont exhorttes B se maintenir 
grantes et B leur construction en tant point de vue cognitif et d'exercer un inttgres et authentiques, cultu- 
que non-personnes. La recherche contr8le social.* Dans le secteur rellement et moralement. La rtussite 
montre  en effet comment les 
representations culturalistes peuvent 
produire un marcht du  travail 
ethnicise par le biais des pratiques de 
recrutement et de formation des mi- 
grantes qui sont pitries de ces 
reprksentations. Ces stirtotypes font 
desormais partie inttgrante des 
pratiques quotidiennes des chargtes 
de recrutement et orientent leur tra- 
vail. 

De plus, les pratiques de recrute- 
ment s'appuient sur le sentiment 
partagt, commun parmi les btntvoles, 
que certaines aptitudes aux diffkrentes 
t%ches sont  i associer avec la 
nationalitt des travailleuses. Dans 
cette vision culturaliste les traits 
culturels s'estompent dans le 
naturel-certaines qualitks d u  
caracttre ntcessaires pour accomplir 
les tkhes  domestiques seraient B 
associer B la (( culture d'origine )) des 
immigrkes. Les Peruviennes seraient 
plus aptes que les Nigdriennes la 
garde des personnes Igtes, les 
Marocaines aiment bien faire le 
mtnage. En Italie, la structuration 
du marcht du travail domestique 
selon un systkme de <( sp6cialisations 
ethniques constitue un bon exemple 
du thdortme de  Thomas sur la 
performativitt des reprksentations. La 
demande de travail domestique est 
faqonnte sur la base de sterCotypes 
qui attribuent certaines capacitCs et 
qualites B certaines personnes sur la 
base de leur nationalitk. En mCme 
temps, le fait que le recrutement passe 
en pride partie par le bouche B 
oreille favorise l'entrie dans les m&mes 
secteurs de travailleurs de la mCme 
nationalitt et peut finir par dtcourager 
l'emploi d'autres nationalitts. Les 
cours de formationsont oficiellement 
ouverts aux migrantes de toute 
nationalitt mais ils sont souvent te- 
nus en langue espagnole ; des religieux 
provenant des pays du  Sud 
d'Amirique participent i I'organi- 

domestique lasuperposition entre les 
circuits du recrutement et la socialitk 
des migrantes est remarquable, du 
fait que les centres catholiques qui 
prennent en charge le recrutement 
tendent B exercer un contrBle sur le 
temps libre des femmes et istigmatiser 
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les activites qui ne se dtroulent pas 
dans le cadre de la paroisse. De plus, 
les entretiens montrent qu'i G&nes 
certains de ces services considerent 
explicitement comme un de leurs 
buts I'integration des migrants B 
travers la formation de leaders 
ethniques qui soient l i b  a m  insti- 
tutions religieuses. Marecherche met 
aussi en lumitre les diffirentes 
manikres oh la formation au travail 
domestique vise A suggirer aux mi- 
grantes des strategies et des codes de 
presentation de soi et de rapport aux 
employeurs italiens. A travers la mise 
en sctne anticipee des interactions 
physiques et discursives entre les 
domestiques et les employeurs on 
propose des modeles de conduite avec 
les Italiens qui sont basis sur lavaleur 
de la deference. La nkcessite de la 
dtfirence et de I'invisibiliti sociale 

de la migration comme projet de 
mobilitt sociale dependrait donc de 
la capacitt des femmes de preserver 
leur cc culture d'origine D. Dans cette 
vision, l'emigration fait probltme: 
elle est toujours B risque de se 
pathologiser, de debaucher sur la 
criminaliti (pour les hommes) ou sur 
la prostitution (pour les femmes). 
Les cours de  formation pour 
employees de maison migrantes 
tendent donc B imposer I'invisibilitd 
comme condition de vie normale, 
voire commestatut qu'il fauts'efforcer 
de rialiser, parce qu'il assure la 
possibilite de I'integration. 

Ce travail ethnographique suggkre 
que certaines caracteristiques 
sociologiques des centres qui s'adres- 
sent aux employees de maison 
peuvent favoriser un traitement 
moralisant des rapports avec les mi- 
grantes et une definition familialiste 
du r8le de l'employie de maison sur 
le lieude travail. Ces services se basent 
souvent sur le travail de btnevoles, ce 
qui peut favoriser la gestion du  
recrutement sur  des bases 
personnalistes et caritatives, et une 
representation mis6rabiliste5 des mi- 
grantes : l'idee qu'elles sont pauvres 
et ntcessiteuses, mais qu'ellesdoivent 
en rn&me temps meriter I'aide que la 
societi italienne leur offre. De plus, 
les chargtes de recrutement benivoles 
sont  presque uniquement  des 
femmes, et en general elles sont plus 
Igees que la moyenne des femmes 
imrnigrtes qui frdquentent les cen- 
tres. Pour cela, elles sont doncirntrne 
d'instaurer des relations de materna- 
lisme avec les migrantes. Dans le - 
recrutement s'affirme alors une 
logique de la rtcompense, qui amtne 
souvent les employees de maison B 
conformer leur mode de presentation 
de  soi en mettant en scene les 
indicateurs de  leur pauvretk 
vertueuse : la religion catholique, les 
enfants, la modestie, la patience, la 
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disponibilitk. Cette definition des 
rapports entre chargtes de recrute- 
ment italiennes et employees de 
rnaison rnigrantes renvoie en outre 
au rapport de travail dornestique, celui 
entre les ernployeures italiennes et les 
domestiques rnigrantes, et le prtfi- 
gure. Elle reproduit la vision du tra- 
vail dornestique cornrne service, une 
vision qui amkne Bobscurcir la rCalite 
d u  rapport de travail contractuel: les 
rnigrantes seraient des fernrnes qui 
ont besoin d'une rnaison et d'une 
famille-italiennes-qui B la fois les 
prottgent et les contrblent, donc leur 
ernploi serait B considerer cornrne 
une chance, une concession dont elles 
doivent Ctre reconnaissantes. 

Ce modtle de gestion locale de 
llirnrnigration correspond d'ailleurs 
B une politique inforrnelle plus 
gentrale de rtgulation des entrees en 
Italie qui sernble avoir etd rnise en 
place par le ministtre de 1'Interieur 
italien. Depuis la fin des anntes 80 la 
composante catholique dans I'im- 
migration en Italie l'a ernportt sur la 
presence de ressortissants de pays 
arabes et rnusulrnans; les migrations 
de jeunes en dehors des filitres 
* catholiques ), ont tti dCcouragtes. 
Certaines enquktes (INS) ont dtgagt 
l'existence d'un systtrne de selection 
inforrnel qui s'appuie sur les paroisses 
et sur les missions et qui a favorist 
l'entrte et lartgularisation de fernrnes 
provenant de pays catholiques, qui 
suscitent rnoins d'alarrne sociale par 
rapport aux hornmes (Palidda). A 
GCnes, au milieu des annees 90, on 
voit ledtbut des migrations provenant 
de I'Arntrique d u  Sud, d'abord du 
PLrou et ensuite de 1'Equateur. Ces 
migrations ont profondement rno- 
difit le contexte local: il s'agit d'une 
presence surtout feminine qui s'est 
dtveloppte rapidement sur la base 
des connaissances des fernrnes (les 
(t chaines rnigratoires D), qui ont  
utilise, rnalgre les lirnites impostes B 
cette modalitd d'entree rtgulitre, le 
regroupement familial pour faire 
arriver des arnies et des farniliers, 
parfois les rnaris. En quelques annees 
les ~ ~ u a t o r i e n n e s  sont devenues plus 
nombreuses que toute autre na- 

tionalite B GCnes: la crise de 
I'kconornie kquatorienne, qui a 
anCanti les revenus des classes 
rnoyennes, la facilitt relative des pro- 
cedures pour obtenir le visa touris- 
tique pour 1'Italie et la disponibiliti 
de travail au noir dans le secteur 
dornestique ont favorise leur arrivde. 

Le cas gdnois montre que lalecture 
rnoralisante du rapport entre ern- 
ployeure et employee, ancrde dans la 
representation traditionnelle du rap- 
por t  d e  travail domestique et 
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dorninanre dans les organisations 
rdligieuses, se trouve renforcde dans 
le cas oh l'ernployde de rnaison est 
une migrante. La dernande d'invi- 
sibiliti sociale qui concerne le travail 
domestique se double du rnanque de 
ICgitirnite de I'ttranger au sein de la 
sociCtC nationale. Abdelrnalek Sayad 
parle de moralisation de la presence 
de I'irnrnigrt au sein de la societt 
nationale cornme strattgie de  
ddpolitisation, de refoulernent du sens 
politique de I'trnigration-irnrnigra- 
tion, oh le registre de la (( politesse w 

perrnet de presenter les droits des 
immigrts cornrne les devoirs des ins- 
titutions de 1'Etat dans la societt 
d'arrivde. En Italie par exemple les 
fernrnes rnigrantes sont representees 
dans les rnddias, dans le discours 
politique rnais aussi souvent dans le 
milieu associatif sous une lumiire 

moralisante. O n  conceptualise leur 
presence dans la societt ?i travers la 
gratitude qui leur est due pour leur 
fonction de rernplagantes des femrnes 
italiennes dans Ic r61e de reproduc- 
tion sociale, et le besoin que les 
Italiennes auraient de leur travail. J. 
Andall donne I'exernple d'une asso- 
ciation italienne de fernrnes B laquelle 
participent des irnrnigrtes et qui se 
propose de  nouer des rapports 
politiques et dltchange rtciproque 
entre nationales et etrangkres: le fait 
de ne pas prendre en compte les 
differents statuts determinds par 
I 'appartenance nationale dans  
I'analyse des relations de  genre 
entraine I'dchec des activites 
proposees. De plus, Andall rnontre 
qu'en Italie les associations qui font 
reference aux rnouvernents des 
femrnes ainsi que celles d'inspiration 
catholique ont fini par obscurcir les 
exigences et les vrais problkmes des 
rnigrantes en exagerant les besoins 
des femrnes italiennes (besoin d'aide 
pour les travaux dornestiques, 
rnanque de services publics). Ce  
discours est particulitrernent valable 
pour le travail des fernrnes mi- 
grantes-un travail dornestique de 
reproduction sociale-rnais aussi, 
dans une rnoindre rnesure, pour le 
travail irnrnigrt rnasculin, qui est 
represent6 par excellence par les 
ouvriers des petites entreprises du 
Nord-Est de 1'Italie. O n  park donc 
des exigences des Italiennes plutbt 
que de celles des travailleuses dornes- 
tiques etrangtres. Pour parler des 
droits des fernrnes rnigrantes qui 
travaillent dans le secteur dornestique 
il faut parler finalement de  leur 
fonction et de leurs devoirs face B la 
socittk. Une critique de la reprt- 
sentation des fernrnes rnigrantes en 
tant qu'ktres domestiques et dome- 
stiquks irnplique donc aussi la ques- 
tion de cornprendre quelles ressources 
syrnboliques sont rnobilisables par 
ces fernrnes dans la revendication de 
leurs droits. I1 me sernble que la 
rhttorique du besoin que les farnilles 
italiennes ont  des travailleuses 
dornestiques rnigrantes a constitue 
pendant longtemps et constitue en- 
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core le cadre de ltgitimation domi- 

nant des initiatives qui visent i 
amiliorer les conditions de travail et 
2 difendre les droits de migrantes en 
Italie. Les choses sont pourtant en 
train de changer : 2 Milan des femmes 
migrantes ont ricemment manifest6 
contre la loi Bossi-Fini qui venait 
d'ttrevotde auParlement en &chant 
des panneaux qui disaient (( Cette 
fois nous n'allons pas recoller les 
morceaux, nous ne serons pas dociles, 
nous n'allons pas soigner la Bossi- 
Fini D. Elles disent donc qu'elles ne 
sont pas l i  pour soutenir, B leurs 
dipens et sans droits, les effets pervers 
des politiques d u  gouvernement 
("Non cureremo la Bossi-Fin").6 

Le fait qu'en Italie la dernitre loi 
sur l'immigration a 6ti associie i une 
rigularisation massive (la plus 
importante jusqu'h aujourd'hui) qui 
s'adressait spicifiquement aux 
assistantes aux personnes 2gdes est 
significatif. En fait, 1'Italie est un des 
pays oh la population est plus Sgie et 
1'Etat-providence italien est par- 
ticulitrement insuffisant dans les serv- 
ices pour les personnes 2gkes. La ri- 
gularisation timoigne de la ntcessiti 
des travailleurs de la reproduction, et 
n'entre pas en contradiction avec le 
caractere fondamentalement restrictif 
de la loi. En fait, elle ne concernera 
qu'un nombre limit6 de travailleurs, 
alors que la difficult6 et les coilts des 
dimarches bureaucratiques ont it6 
augmentis. Le ritricissement de la 
possibiliti de regroupement familial 
et le fait que I'obtention d'un permis 
de sdjour est encore plus strictement 
associke B I'existence d'un contrat de 
travail, alors que I'offre de postes en 
rtgle est trts faible, ne peut que 
produire un plus grand nombre 
d'irrCgularitis et une plus grande 
dipendance ~ e r s o n n e l l e  des 
travailleurs domestiques vis-B-vis de 
leurs employeurs. La querelle autour 
de cette rigularisation qui  a 
rdcemment opposi les diffirents 
courants du gouvernement de droite 
et I'importance d u  nombre des 
(( badanti >) (les aides h dornestiques 
itrangkres) rigularisdes suggtre les 
enjeux politiques impliquis pat la 

gestion du cravail de reproduction 

qui est aujourd'hui de plus en plus 
assign6 aux migrants et repoussi aux 
marges de l'(( 6conomie formelle N. 

Francesca Scrinzi est allocataire de re- 
cherche auprhs du Laboratoire SOLIIS 
URMISde I'Universittde Nice Sophia- 
Antipofis en France. Sonprojetde thhe 
concerne les articulations degenre et de 
.( race dans la construction des rapports 
de travaildans les services rt lapersonne 
a domicileetdans le nettoyageindustriel 
en France et en Italie. Ce travail envi- 
sage le genre et la race w comme des 
catt'gories qui sont mobiliskes par les 
acteurs sociaux dans les relations de 
travail dam les services dPgtlaltfit's et 
qui permettent de saisir les processus 
d'exclusion des migrants et de constitu- 
tion d'un march6 du travailsegmentk, 
Onabordedansuneapprocheflministe 
la question de la gestion du travail 
migrant comme objet r6ve'lateur des 
transformations du salariat. Ce travail 
de thhse est ment en co-tutelle avec 
1'Universittde Gtnes, Italie, Faculte'de 
Sciences de I'Education, Dkpartement 
de Sciences Anthropologiques DISA. 

'Pour une enqutte ethnographique 
surles employdes demaison migrantes 
dans les diffirents pays europdens, 
voir Anderson (2000). 
'Voir par exemple les i tudes  
contenues dans le numtro mono- 
graphique de Canadian Woman Stud- 
ies/Les cahiers de la femme n04/1, vol. 
21/22, ((Women, globalization and 
international trade v ,  York Univer- 
sity 2002. 
'Voir aussi Pessar. 
4Toutes les distinctions et les 
hidrarchisations entre les bons et les 
mauvais immigris sont un aspect de 
la gestion politique de la presence des 
migrants dans la socittd d'arrivie. En 
Italie ce couple s'incarne dans les 
figures de la prostitude nigirienne et 
de I'employie de maison philippine. 
Voir Van Dijk. 
5Voir h ce propos la contribution de 
Rivera sur le traitement symbolique 
des immigrds en Italie. 
"ur la possibiliti d'une action 
politique des ernploytes de maison 

migrantes dans un cadre transna- 
tional, voir Anderson (2001). 
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KENDRA KOPELKE 

Introductory Remarks 

Good morning, class. You will want to know 
Before we begin I must tell you exactly 
I don't know anything about "what I want." I want what I 

this subject. always want, 
I have studied it many years, the thing I can't think of, 
over half my life, which is 

probably too long. the thing you can't think of, 
but did, almost 

And you, perhaps, have never accidentally, because you 
studied it happened to 

which will make things take this class, this term. 
difficult, When you 

if not impossible. You will get your paper back, you will 
expect the world not be 

of me; you will expect me to able to read my handwritten 
pick up notes in the margin. 

where your last meaningful 
thought left off. I have taught this subject 

many times 
The subject is older than all of and never have I known less 

us about it 
and for most of that time only than I do today. One 

men talked about it. semester, a year or so ago, 
And then women got in the maybe longer, I can't 

game. remember, it was perfectly 
And the language is changing clear to me, and the 

every day. classroom filled with light 
So we are already behind. 

and laughter. I'm sorry to 
If we begin at the beginning, disappoint you, 
we will never get through all I know you paid good 

the material. money for this. 
We will run out of time. But I thought it best we get it 
Your first paper is due on out of the way 

March 1st so that we could get to the 
which was, unfortunately, last heart of the matter. 

week. The truth is, I'm eager to get 
started. 

You will ask me questions 
about the paper I can't answer. 




