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In tro duc tion : la marche, le corps
et la contes ta tion de l’es pace pu ‐
blic
Les marches font par tie des ré per toires d’ac tion col lec tive (Trau gott,
2002). Elles se ca rac té risent par la réunion de corps in at ten dus qui
at tirent l’at ten tion en uti li sant l’es pace pu blic, contrai re ment à l’usage
ha bi tuel de la ville (Bon vil la ni, 2013). Il s’agit d’ins tances qui im‐ 
pliquent un mou ve ment à tra vers des es paces qui manquent gé né ra‐ 
le ment d’ac ces si bi li té uni ver selle. Par consé quent, les marches re‐ 
quièrent cer taines fonc tion na li tés nor ma tives de mou ve ment pour
les corps qui les com posent (Mann, 2018). Mal gré cela, les per sonnes
han di ca pées ont trou vé le moyen d’uti li ser ce ré per toire po li tique et
de conqué rir leur droit d’ap pa raître (But ler, 2019), le droit de ma ni fes‐ 
ter et de si gna ler qu’elles sont là, qu’elles per sistent et ré sistent (But‐ 
ler et Atha na siou, 2022).
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L’es pace pu blic est un lieu de re la tions de pou voir et de po si tions en
conflit et en ten sion constants, pro duit pour un usage tou jours
contes té, rai son pour la quelle les dis cours do mi nants, qui sont gé né‐ 
ra le ment ca pa ci tistes, hé té ro sexistes et/ou ra cistes ne s’en sont ja‐ 
mais plei ne ment ap pro prié (Sal ce do, 2002). C’est pour quoi l’ap pa ri‐ 
tion de corps in at ten dus, c’est- à-dire qui contre viennent à la nor ma‐ 
ti vi té de la cor po ra li té et de l’usage ha bi tuel de l’es pace pu blic,
conteste et trans gresse les dis cours do mi nants tout en exer çant le
droit d’ap pa raître ; une pra tique qui de vient une forme de co exis‐ 
tence pro vi soire mue par la re ven di ca tion po li tique d’une si tua tion de
pré ca ri té par ta gée (But ler, 2019).

2

De puis la fin des an nées 1960, en Eu rope, en Amé rique du Nord et en
Amé rique la tine, on as siste à dif fé rentes ex pres sions de pro tes ta tions
de la part des per sonnes han di ca pées qui ré clament l’accès aux al lo‐ 
ca tions, au tra vail et aux trans ports (Bré gain, 2013 ; Bré gain et al.,
2022). Les ac tions me nées entre 1973 et 1990 aux États- Unis pour ob‐ 
te nir l’adop tion du Re ha bi li ta tion Act et de l’Ame ri cans with Di sa bi li‐ 
ties Act, res pec ti ve ment, sont lar ge ment do cu men tées (Dan forth,
2018 ; Foster- Fishman, Ji me nez, Va len ti & Kel ley, 2007 ; Pat ter son,
2012). Les ma ni fes ta tions des femmes han di ca pées de San Fran cis co
qui ont eu lieu entre 1973 et 1977, or ga ni sées par Kitty Cone et Judy
Heu mann se sont ca rac té ri sées no tam ment par une oc cu pa tion de
25  jours d’un bâ ti ment fé dé ral par des di zaines de per sonnes han di‐ 
ca pées, dont plu sieurs en fau teuils rou lants. Cette ac tion a été sou te‐ 
nue par de nom breux groupes et or ga ni sa tions com mu nau taires pour
four nir de la nour ri ture, de l’hy giène, des soins mé di caux, aider à la
com mu ni ca tion et aux re la tions pu bliques (Dan forth, 2018). Des an‐ 
nées plus tard, en 1990, a eu lieu le « Ca pi tol Crawl », au cours du quel
une soixan taine d’ac ti vistes d’âges dif fé rents ont mis de côté leurs
fau teuils rou lants ou leurs bé quilles et ont com men cé à gra vir les
83 marches en pierre du Ca pi tole. Ils ont exigé l’adop tion de l’Ame ri‐ 
cans with Di sa bi li ties Act, qui était blo quée au Congrès. Comme le
montre Sha pi ro (2011), ces ma ni fes ta tions ont per mis d’éta blir des al‐
liances avec d’autres mou ve ments so ciaux de l’époque, tels que les
groupes fé mi nistes et an ti ra cistes.

3

Dans le cas de l’Amé rique la tine, la mo bi li sa tion po li tique des per‐ 
sonnes han di ca pées re monte aux an nées 1970 et, dans le cas du Chili,
de l’Ar gen tine, de l’Uru guay et du Bré sil, elle a été af fec tée et ré duite
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par les dé buts des dic ta tures res pec tives. Dans des pays comme le
Bré sil, l’Ar gen tine (Bré gain, 2013 ; Bré gain, 2021), l’Uru guay (Bré gain,
2021) et le Chili (Suazo et Reyes, 2019 ; Bré gain, 2021), les mo bi li sa‐ 
tions pu bliques ont re pris après la fin des ré gimes dic ta to riaux. Dans
cer tains pays, c’est uni que ment à la suite de ces dic ta tures que les
pre mières ma ni fes ta tions ont été or ga ni sées.

Par exemple, Bo li vie, en 2011, a eu lieu la « Ca ra vane de l’in té gra tion
en fau teuil rou lant  », une ac tion po li tique au cours de la quelle un
groupe de vingt per sonnes han di ca pées a par cou ru plus de mille ki lo‐ 
mètres en fau teuil rou lant, de puis leur ville de ré si dence jusqu’à la ca‐ 
pi tale du pays. Le voyage a duré 90  jours et vi sait à re ven di quer le
droit de re ce voir une al lo ca tion de 3 000  pesos bo li viens (Bré gain,
2016). Ces exemples illus trent non seule ment l’uti li sa tion de la
marche comme moyen de pro tes ta tion, mais aussi comme mé thode
pour at ti rer l’at ten tion des mé dias et donc des au to ri tés et de l’opi‐ 
nion pu blique. Glo ba le ment, ces ac tions re ven diquent prin ci pa le ment
l’amé lio ra tion des al lo ca tions, de la santé et des quo tas d’em ploi, en
oc cu pant des es paces pu blics et en su bis sant même la ré pres sion po‐ 
li cière (Suazo et Reyes, 2019 ; Bré gain, 2021).

5

Au Chili, les ma ni fes ta tions des per sonnes han di ca pées ont été liées à
la fois à des ques tions de mo bi li té et de sub sis tance (comme les pen‐ 
sions, l’accès à la santé, les trans ports et les aides tech niques) (Suazo
et Reyes, 2019 ; Bré gain, 2021), mais aussi à la né ces si té de faire re‐ 
con naître le han di cap comme une ques tion de di gn té, de droits et
non de cha ri té (Fer rante et Bré gain, 2023 ; Fer rante, Pino Morán et
Vera, 2023 ; Pino Morán, 2020). Il existe peu de do cu men ta tion sur la
pé riode an té rieure à la dic ta ture civilo- militaire (1973-1990). Celle- ci
prouve tou te fois l’exis tence d’une as so cia tion im por tante, l’Asociación
Chi le na de Li sia dos, qui a or ga ni sé une ma ni fes ta tion en mars 1972,
sous le gou ver ne ment de l’Unité po pu laire, pour ré cla mer des ré duc‐ 
tions d’im pôts pour l’im por ta tion de vé hi cules adap tés (Suazo et
Reyes, 2019 ; Bré gain, 2021). La na ture des re ven di ca tions, tout
comme la com po si tion des ma ni fes tants, ne dé notent au cune po si‐ 
tion po li tique par ti cu lière. Il s’agit de la classe moyenne, qui re je tait
une taxe vi sant à fa ci li ter l’ac qui si tion de fau teuils rou lants et de pro‐ 
thèses (Bré gain, 2021). Des re cherches ré centes (Suazo et Reyes,
2019 ; Pino Morán, 2020) mettent en évi dence la ca pa ci té d’ac tion
(agen cy) col lec tive qui émerge des ex pé riences de dis cri mi na tion et
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de vio lence in di vi duelle ou fa mi liale (Pino Morán, 2020), et qui dé‐ 
place le champ du han di cap vers des ho ri zons po li tiques, par op po si‐ 
tion aux vi sions médicales- réparatives/ré ha bi li ta tives,
normalisatrices- assistentialistes et caritatives- répressives do mi‐ 
nantes (Suazo et Reyes, 2019).

Le 18 oc tobre 2019, une ava lanche de mo bi li sa tions ci toyennes mas‐ 
sives a dé bu té au Chili, per tur bant la vie quo ti dienne de la ville pen‐ 
dant quelques mois (Cue vas et Bu dro vich, 2020 ; de Fina González,
2022). Bien qu’au cune cause unique ou en tiè re ment dé fi nie ne soit
re con nue, la  «  di gni té  » semble être un bon mot pour ré su mer les
mo ti va tions de la mo bi li sa tion. Cela ap pa raît clai re ment dans des slo‐ 
gans tels que « Jusqu’à ce que la di gni té de vienne une ha bi tude » et le
chan ge ment de nom de la « Plaza Ba que da no » en « Plaza Di gni dad »
(Gu tiér rez Muñoz, 2020). Les per sonnes han di ca pées, bien qu’elles
aient or ga ni sé des ma ni fes ta tions avant 2019, ont adop té dans ce
contexte de nou velles formes d’or ga ni sa tion, et des ten ta tives d’uni fi‐ 
ca tion as so cia tive ont été ob ser vées. D’autre part, elles ont éga le ment
par ti ci pé aux ma ni fes ta tions de ces jours- là et ont été vic times de
l’ac tion de la po lice (Gon za lez, 2022). Pré ci sé ment, à San tia go, dans la
fer veur de la ré volte so ciale, les or ga ni sa tions de per sonnes han di ca‐ 
pées ont ap pe lé à une jour née de mo bi li sa tions au ni veau na tio nal à
l’oc ca sion de la com mé mo ra tion du 3 dé cembre, ras sem blant plus de
10 000 per sonnes dans tout le pays pour le droit à la re con nais sance
consti tu tion nelle et d’autres re ven di ca tions pour une vie digne (Fer‐ 
rante, Pino Morán et Vera, 2023).

7

Vers 11 h 30, ils se sont mis en route sous un so leil in tense, se di ri ‐
geant len te ment vers le Pa lais de la Mo ne da au rythme d’une ba tu ca ‐
da de dan seurs et de jeunes avec des tam bours et des trom pettes.
Der rière eux, une foule d’af fiches des dif fé rents col lec tifs, dont cer ‐
taines très créa tives et même hu mo ris tiques. Il y avait un point de
presse de vant La Mo ne da, où les prin ci paux or ga ni sa teurs de la
marche ont pris la pa role et un spec tacle de danse a eu lieu (Me lén ‐
dez, dé cembre 2019).

Cer tains au teurs (Beas ley, 2020 ; Mann, 2018) ont sou li gné que les
marches en tant que forme de pro tes ta tion sont ex cluantes et ca pa ci‐ 
tistes, car elles fonc tionnent selon des hy po thèses nor ma tives au ser‐ 
vice d’une ca pa ci té cor po relle obli ga toire ou de la re pré sen ta tion d’un
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corps idéal. Les per sonnes han di ca pées ne se contentent pas de dé fi‐ 
ler, met tant en ten sion ces formes tra di tion nelles de pro tes ta tion,
mais dé noncent éga le ment avec leur corps et dans l’ex pé rience même
de la ma ni fes ta tion les be soins d’ac ces si bi li té, d’as sis tance et de soins
mu tuels qui en dé coulent (López- Radrigan, 2023). Cette forme de
« mettre le corps » a un puis sant pou voir per for ma tif et vi suel qui po‐ 
li tise les dif fé rences cor po relles (Cas tel li Rodríguez, 2020).

« Mettre le corps » prend lit té ra le ment d’autres di men sions, en don‐ 
nant forme à des ma ni fes ta tions dont le fonc tion ne ment est fa vo ri sé
par l’as sem blage de corps- personnes (Cas tel li Rodríguez, 2020) et de
corps- objets, sans les quels les pos si bi li tés de par ti ci pa tion des per‐ 
sonnes han di ca pées se raient in exis tantes. Par consé quent, ces
marches com mu niquent bien plus que ce que les slo gans de re ven di‐ 
ca tion dé montrent, car elles donnent corps à l’in ter dé pen dance et à
la vul né ra bi li té qui per mettent, dans le cadre de cer taines condi tions
socio- matérielles et in fra struc tures spé ci fiques, la per ma nence ou la
dé pos ses sion de cer tains corps (But ler, 2019).

9

Dans ce contexte, la pré sente étude 1 vise à com prendre le dé ploie‐ 
ment des cor po ra li tés et des al liances tis sées parmi les per sonnes qui
ont par ti ci pé à la marche du han di cap du 3 dé cembre 2019 dans la ré‐ 
gion mé tro po li taine du Chili.

10

Ou tils théo riques : la vul né ra bi li ‐
té par ta gée et l’in ter dé pen dance
comme mo teurs de la mo bi li sa ‐
tion
Cette sec tion ex plique cer tains concepts théo riques uti li sés pour
ana ly ser et in ter pré ter les don nées.

11

La confi gu ra tion de la cor po ra li té in clut l’in car na tion des cadres de
si gni fi ca tion so ciaux et consti tue l’un des pro ces sus de base de la
consti tu tion de l’ac tion. L’ac tion en tant que pro ces sus re pose sur
l’exis tence d’agents ca pables de par ti ci per ma té riel le ment et sym bo li‐ 
que ment aux cadres de si gni fi ca tion cor res pon dants (García, 1994).
Dans ce cas, les marches de pro tes ta tion ont été conçues à par tir de
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corps ca pables de se dé pla cer, d’ar ti cu ler des cris et des chants, pra‐ 
tiques aux quelles on at tri bue le pou voir sym bo lique de la col lec ti vi té,
de la mo bi li té et de la vi si bi li té (Beas ley, 2020). En ré flé chis sant à ces
cadres de si gni fi ca tion dans les marches aux États- Unis, Va nes sa
Beas ley (2020) af firme que les per sonnes han di ca pées ont été his to ri‐ 
que ment ex clues, en rai son d’ar gu ments ca pa ci tistes qui sont éga le‐ 
ment pré sents dans la dé fense contre l’in éga li té ra ciale et de genre, et
qui font appel à l’éga li té des droits basée sur l’éga li té des ca pa ci tés
phy siques et in tel lec tuelles. Ces ar gu ments, pré sents dans les
marches, les dis cours et les lois, conduisent en fin de compte à ce
que les per sonnes han di ca pées ne soient pas consi dé rées comme des
ci toyens égaux (Beas ley, 2020). Ce pen dant, mal gré les im pos si bi li tés
ou les ex clu sions de cette ac tion, les per sonnes han di ca pées ré sistent
à par tir de leur exis tence et de leur ap pa rence. Leurs marches per‐ 
mettent d’ac cé der à de nou veaux cadres de si gni fi ca tion et re mettent
en ques tion les pré sup po sés d’au to no mie et d’au to suf fi sance in di vi‐ 
duels, une ques tion clé dans la lutte po li tique d’au jourd’hui (But ler,
2017).

Ainsi, Ju dith But ler (2017, 2019) a pro po sé la vul né ra bi li té cor po relle
en tant que mo teur de l’ac ti visme po li tique et la mo bi li sa tion des
corps comme forme de ré sis tance col lec tive aux bles sures im po sées
qui conduisent à une dé pos ses sion for cée et spé ci fique (But ler et
Atha na siou, 2022). Cette vul né ra bi li té est par ta gée, cette condi tion
est in hé rente aux corps et à leur re la tion à l’al té ri té, et nous per met
de nous pen ser comme des êtres in ter dé pen dants et re la tion nels.
Cette al té ri té avec la quelle nous sommes en re la tion n’est pas seule‐ 
ment hu maine, elle est aussi in car née par les ins ti tu tions, le monde
so cial et tout ce qui per met ou li mite l’exis tence so ciale. Cette in ter‐ 
dé pen dance nous ex pose en même temps à une vul né ra bi li té dif fé‐ 
ren tielle ré sul tant de pro ces sus de pré ca ri sa tion et d’in éga li té (But‐ 
ler 2019 ; But ler et Atha na siou, 2022). Se per ce voir comme des êtres
vul né rables, c’est re con naître notre dé pen dance fon da men tale à
l’égard des autres et du monde qui nous sou tient et per met ainsi
notre propre via bi li té (But ler, 2017). Ainsi, le sujet du han di cap émerge
dans des si tua tions d’in ter dé pen dance avec son contexte. Les si tua‐ 
tions de han di cap, de dis cri mi na tion et d’ex clu sion sont le pro duit du
manque d’accès adé quat à la santé, de res sources éco no miques ou
d’autres vio lences ré par ties de ma nière in égale dans la so cié té et avec
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les quelles les per sonnes han di ca pées doivent gérer les vul né ra bi li tés
par ti cu lières de leur corps. Par consé quent, la lutte po li tique est une
lutte pour la sur vie du corps et ce ca rac tère in car né de la lutte po li‐ 
tique conçoit le corps comme l’objet des ma ni fes ta tions (But ler, 2019).

Par consé quent, la vul né ra bi li té et la ré sis tance se pro duisent si mul‐ 
ta né ment, car les corps se ras semblent pour dé mon trer ce que si gni‐ 
fie per sis ter en tant que corps dans ce monde, ses exi gences de sur‐ 
vie et les condi tions pour que cette vie cor po relle vaille la peine d’être
vécue (But ler, 2017). But ler (2017) éta blit une dis tinc tion entre la pré‐ 
ca ri té (pre ca rious ness) et la pré ca ri té dif fé ren tielle et spé ci fique ou la
pré ca ri sa tion (pre ca ri ty) (But ler, 2019). La pre mière est com prise
comme une fonc tion de la vul né ra bi li té so ciale et la condi tion d’ex po‐ 
si tion de cha cun qui prend tou jours une forme po li tique, liée à la vul‐ 
né ra bi li té par ta gée dé crite ci- dessus. La se conde est conçue comme
une si tua tion bio po li tique gé né ra le ment pro duite par les ins ti tu tions
gou ver ne men tales et éco no miques, qui gé nèrent une al lo ca tion in‐ 
égale des condi tions re quises pour une vie digne, condui sant à l’ex pé‐ 
rience de la dé tresse et de l’échec moral. Dans ce contexte, les as‐ 
sem blées pu bliques consti tuent une al ter na tive éthique et so ciale de
res pon sa bi li té col lec tive qui, fon dée sur la re con nais sance de la dé‐ 
pen dance mu tuelle, ouvre la voie à de nou velles for mules col lec tives
et ins ti tu tion nelles de ges tion de la pré ca ri sa tion (But ler, 2019). En ce
qui concerne les ma ni fes ta tions du han di cap, nous pou vons re con‐ 
naître des de mandes de res pon sa bi li té col lec tive en lien avec la four‐ 
ni ture de ser vices op por tuns, de sou tiens né ces saires à la sur vie, en
chan geant la ra tio na li té néo li bé rale de l’au to suf fi sance (Suazo et
Reyes, 2019).

14

À par tir des cou rants in ter sec tion nels, le dé ve lop pe ment de la théo rie
crip a mis l’ac cent sur le corps à par tir d’une po si tion dif fé rente et
dis tan ciée du mo dèle bio mé di cal, en pro blé ma ti sant les ar ti cu la tions
entre le néo li bé ra lisme, la post mo der ni té et les ré gimes d’hé té ro‐ 
sexua li té et de ca pa ci té phy sique obli ga toire (McRuer, 2006). Comme
la théo rie Queer, la théo rie Crip fait ré fé rence aux corps non nor ma‐ 
tifs et stig ma ti sés. Crip vient de cripple et sa théo rie émerge comme
une cri tique des études ex clu si ve ment axées sur le han di cap, of frant
un cadre d’ana lyse qui en tre lace les ca té go ries du genre, de la race
(ra cisme), de l’eth ni ci té, du han di cap, de la sexua li té, de la classe so‐
ciale et de la na tio na li té, entre autres (del Pino, 2019). Au- delà du
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débat sur la dé no mi na tion, cette ana lyse nous per met d’en vi sa ger la
pré ca ri sa tion de ma nière plus com plexe, à par tir de di verses po si‐ 
tions so ciales et d’une com pré hen sion de la ca pa ci té d’ac tion au to‐ 
nome (agen cy) fon dée sur une vul né ra bi li té par ta gée et une pré ca ri‐ 
sa tion in éga le ment ré par tie. Les al liances, qui peuvent se pro duire de
dif fé rentes ma nières et en tant que formes de ré sis tance, prennent
alors de la va leur. Pour Ha ra way (2019), les re la tions com plexes qui
consti tuent la vie cor po relle vont au- delà des formes idéales de l’hu‐ 
main. Elle pose donc l’hu main comme dé pen dant d’un en semble de
re la tions sans les quelles il n’exis te rait même pas. À la suite de But ler
(2019 ; 2020), les corps en al liance (hu mains et non- humains) se coa‐ 
lisent donc au tour de la pré ca ri té, pour exi ger la per ma nence, leur
pré ser va tion et les condi tions d’une vie vi vable. À par tir de cette vul‐ 
né ra bi li té in hé rente, il s’agit alors de tis ser des al liances et des col lec‐ 
tifs plus puis sants qui nous per mettent, selon les termes de Ha ra way
(2019), de faire face à des « temps peu pro met teurs » (p. 94).

En ce qui concerne l’es pace pu blic, nous consi dé rons deux di men‐ 
sions du débat, d’une part, la thèse de l’es pace pu blic ur bain en tant
qu’es pace contes té en ce qui concerne ses si gni fi ca tions et ses uti li‐ 
sa tions (Del ga do, 2004 ; 2007) et, d’autre part, le débat fé mi niste sur
la dis tinc tion et la frac ture entre le pu blic et le privé et le débat sur
qui peut ap pa raître dans la sphère pu blique (But ler, 2019).

16

Du point de vue du han di cap et de la jus tice spa tiale, il est re con nu
que l’en vi ron ne ment bâti est fa çon né par des concep tions ca pa ci‐ 
tistes, étant conçu en fonc tion d’une cor po ra li té « nor male » (Rie ger,
2023). L’es pace ur bain en trave donc la mo bi li té des per sonnes han di‐ 
ca pées et des autres per sonnes qui ne se conforment pas aux normes
de fonc tion ne ment. En soi, c’est déjà une rai son de mettre sous ten‐ 
sion l’uti li sa tion de l’es pace pu blic dans la ma ni fes ta tion, ce qui donne
lieu à des mo bi li sa tions. Pour Del ga do (2007), la mo bi li sa tion est un
com por te ment col lec tif doté d’un po ten tiel de trans for ma tion, qui
conteste les lo giques do mi nantes d’oc cu pa tion de l’es pace pu blic, afin
de de ve nir un es pace ri tuel.

17

La ma ni fes ta tion de rue met en évi dence les contra dic tions et les
ten sions so ciales exis tant à un mo ment donné dans la so cié té et les
per sonnes qui se ras semblent ob jec tivent un grou pe ment hu main
pro vi soire convo qué en fonc tion d’in té rêts et d’ob jec tifs col lec tifs
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spé ci fiques, elles pro voquent un évé ne ment à fort conte nu émo ‐
tionnel (…) Elles savent, main te nant avec cer ti tude, qu’elles ne sont
cer tai ne ment pas seules (Del ga do, 2004, p.136).

Cette col lec ti vi té est né ces saire, car les condi tions de pro tes ta tion
dans l’es pace pu blic ne ga ran tissent pas né ces sai re ment la sé cu ri té
cor po relle dans cette quête de jus tice et se main tiennent jus te ment
par le manque de re con nais sance de la vul né ra bi li té in hé rente à la
condi tion hu maine (But ler, 2017). La mise en scène du corps né ces site
des res sources de sub sis tance de base  : nour ri ture, abri, pro tec tion,
li ber té de mou ve ment, tra vail, soins mé di caux et né ces si té de faire
appel à d’autres corps pour sur vivre. La mise en lutte du corps
consti tue fi na le ment la re con nais sance de toute l’hu ma ni té en tant
qu’êtres re la tion nels et in ter dé pen dants si tués dans des po si tions de
pou voir in égales (But ler, 2019).
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Tra di tion nel le ment, la sphère pu blique a été dif fé ren ciée comme le
lieu de la ca pa ci té d’ac tion au to nome, c’est- à-dire d’ac tion et d’in dé‐ 
pen dance, de la sphère pri vée, as so ciée à la dé pen dance et à l’in ac‐ 
tion. À par tir de la phi lo so phie de l’in ter dé pen dance, cette di cho to‐ 
mie est bri sée et la ca pa ci té spé ci fique de la pa role en tant qu’acte
po li tique qui dé va lo rise les formes d’agen cy et de ré sis tance de ceux
qui sont consi dé rés comme dé pos sé dés et pré- politiques est ré fu tée
(But ler, 2019). Les per sonnes han di ca pées qui par ti cipent à des mo bi‐ 
li sa tions re ven diquent ce que But ler (2019) ap pelle le droit d’avoir des
droits, par leur per sis tance et leur uti li sa tion de l’es pace, ce qui ne
peut se faire qu’avec des sou tiens ma té riels et l’al liance entre ceux qui
par ti cipent à la mo bi li sa tion.
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Mé tho do lo gie
La re cherche ana ly tique a été menée dans la pers pec tive mé tho do lo‐ 
gique de la so cio lo gie vi suelle (Pau wels, 2010). L’ana lyse de l’uti li sa tion
des don nées vi suelles ré pond à une ap proche épis té mique, ce qui im‐ 
plique – en plus de l’uti li sa tion illus tra tive et sé mio tique – la ré flexion
sur les condi tions de pro duc tion des ob jets vi suels, leur his to ri ci té et
leurs re la tions avec le contexte cultu rel (Hernández, 2006). Par
consé quent, le ma té riel uti li sé était basé sur des pho to gra phies en
tant que don nées em pi riques et construites (Har per, 2015), prises
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Ta bleau 1. Cri tères de sé lec tion pré éta blis pour la sé lec tion des pho to gra phies,

pré pa rés par les au teurs.

Cri tère Des crip tion

Hé té ro gé néi té des par ti ci‐ 
pants

Des images de per sonnes en re la tion les unes avec les autres
pour ca rac té ri ser et re pré sen ter les mar cheurs de ma nière gé‐ 
né rale.

Per ti nence par rap port à
l’ob jec tif de l’ana lyse

Exer cice de ci toyen ne té en re la tion avec d’autres ob jets tels
que des af fiches, des dis po si tifs, des aides tech niques, etc.

Ca pa ci té de syn thèse de la
dé marche

Images de per sonnes en re la tion avec l’es pace pu blic ac ces sible
ou in ac ces sible pour illus trer l’exer cice de la ci toyen ne té.

Ac cord entre l’équipe de
re cherche sur son in cor po‐ 
ra tion

L’équipe éta blit qu’il existe un consen sus sur le fait que le re‐ 
gistre ré pond au mieux aux cri tères pré cé dents.

dans des contextes réels d’une marche or ga ni sée par le Co lec ti vo Na‐ 
cio nal por la Dis ca pa ci dad de Chile (CO NA DIS), avec qui on avait
conve nu de faire un en re gis tre ment vi suel de la marche. L’équipe de
tra vail sur le ter rain s’est concen trée sur la co or di na tion des ho raires
et des prin ci paux ob jec tifs à do cu men ter, dé ve lop pant un pro ces sus
d’en re gis tre ment spon ta né, large et ciblé sur l’hé té ro gé néi té de la
marche en fonc tion de l’uti li sa tion de l’es pace pu blic, de la re la tion
entre les par ti ci pants à la marche et des ca rac té ris tiques ou ex pres‐ 
sions spé ci fiques des par ti ci pants. Étant donné la spon ta néi té de cet
évé ne ment his to rique, le cadre théo rique et mé tho do lo gique de ce
ma nus crit a été dé ve lop pé ul té rieu re ment.

La stra té gie d’échan tillon nage a été choi sie à des sein, en sé lec tion‐ 
nant huit pho to gra phies de la marche du 3 dé cembre 2019 sur la base
de cri tères d’hé té ro gé néi té des su jets pré sents, de per ti nence par
rap port à l’ob jec tif de l’ana lyse, de ca pa ci té à syn thé ti ser la marche et
de concert entre les membres de l’équipe de re cherche sur leur in‐ 
cor po ra tion. Ces cri tères ont été ap pli quées comme dé crit dans le ta‐ 
bleau 1.

21

Tech nique de pro duc tion de don nées

Dy na mique de l’en re gis tre ment. Le pro ces sus d’en re gis tre ment a été
réa li sé par l’équipe de ter rain. Il s’est ar ti cu lé au tour d’un «  tra vail
préa lable » de co or di na tion avec la CO NA DIS, et d’un « tra vail pen ‐
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dant la marche » cen tré sur l’or ga ni sa tion des es paces pour l’AB (ac‐ 
com pa gner et gui der les ins crip tions né ces saires) et l’en re gis tre ment
pho to gra phique (JM). De brèves réunions ont eu lieu pen dant la
marche pour éva luer l’avan ce ment de l’en re gis tre ment, le res pect des
cri tères d’en re gis tre ment ou les ajus te ments lo gis tiques. Le tra vail
réa li sé pos té rieu re ment à la marche peut être scin dé en deux étapes,
celle de «  dé char ge ment et de sto ckage  », et celle de la «  sé lec tion
des en re gis tre ments », fon dée sur l’ana lyse de la qua li té et de la per‐ 
ti nence, en par ti cu lier lors qu’il y a eu des en re gis tre ments en ra fale.
Enfin, une étape de trai te ment et de dé ve lop pe ment nu mé rique a été
né ces saire pour s’as su rer que les ca rac té ris tiques de l’image per‐ 
mettent la vi sua li sa tion d’ob jets clés, telles que la lu mi no si té, le
contraste, la ré so lu tion, entre autres.

Ca rac té ris tiques de l’équi pe ment. Pour ac com pa gner la dé mons tra‐ 
tion, du ma té riel et des ac ces soires ont été uti li sés pour fa ci li ter un
en re gis tre ment flexible et de haute qua li té, ca pable de cap tu rer les
échelles ur baines, col lec tive et in di vi duelle. Un ap pa reil photo re flex
nu mé rique Nikon D7200 a été uti li sé, avec les ob jec tifs AF-S DX NIK‐ 
KOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR  II et AF-S DX NIK KOR 35 mm f/1.8G,
cap tu rés au for mat RAW à une taille de 24 mé ga pixels, et sto ckés sur
une carte SDHC San Disk Ex treme PRO de 64 Go. En gé né ral, compte
tenu des condi tions de lu mi no si té au mo ment de l’appel, les en re gis‐ 
tre ments ont été réa li sés avec des pa ra mètres ISO com pris entre 100
et 320, un temps d’ex po si tion com pris entre 1/500s et 1/3200s et
une ou ver ture com prise entre f/1,8 et f/4,5. Le dé ve lop pe ment nu‐ 
mé rique a été réa li sé avec Pho to shop Ligh troom Clas sic.

23

Tech nique d’ana lyse des don nées. Une ana lyse a été dé ve lop pée en
prê tant at ten tion aux élé ments des pho to gra phies tels que les slo‐ 
gans, les af fiches, les écrits, les gestes, les mou ve ments, les ob jets,
ainsi qu’aux élé ments du contexte, four nis par les notes de ter rain de
l’équipe de tra vail dé ployée le jour de la marche. Les per sonnes qui
ap pa raissent sur les pho to gra phies n’ont pas par ti ci pé à l’ana lyse des
pho to gra phies, de sorte que nous sup po sons cer tains as pects des
don nées vi suelles, comme le genre au quel elles s’iden ti fient, rai son
pour la quelle l’ana lyse des ré sul tats est li mi tée au bi naire homme- 
femme basé prin ci pa le ment sur l’ex pres sion du genre. De cette ma‐ 
nière, les per sonnes qui ont pris les pho to gra phies et qui ont été té‐ 
moins ocu laires de la si tua tion ana ly sée ont in ter pré té les pho to gra‐
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phies, en ap por tant des connais sances is sues de leur ex pé rience di‐ 
recte d’ob ser va tion et de par ti ci pa tion sur le ter rain. À par tir de cette
ob ser va tion, les images ob te nues ont pu être in ter pré tées de ma nière
per ti nente en fonc tion du contexte dans le quel elles ont été pro‐ 
duites (Fernández Dro guett et Her man sen Uli bar ri, 2009), éta blis sant
la pos si bi li té d’une construc tion in ter sub jec tive des don nées vi‐ 
suelles. Dans cette ligne, l’ana lyse s’est concen trée sur l’in ter pel la tion
que la di men sion vi suelle fait aux dis cours, aux sub jec ti vi tés, aux mé‐ 
moires col lec tives et aux iden ti tés po li tiques, de ma nière com plé‐ 
men taire et sin gu lière au lan gage ver bal, nous per met tant d’iden ti fier
et de pro blé ma ti ser les ca rac té ris tiques du phé no mène étu dié
(Fernández et Her man sen, 2009).

L’équipe de re cherche a ef fec tué trois cycles d’ana lyse du re gistre sé‐ 
lec tion né  : un pre mier mo ment d’ana lyse em pi rique in di vi duelle et
col lec tive du re gistre de pho to gra phies. Un deuxième mo ment d’in‐ 
ter pré ta tions émer gentes et théo riques des pho to gra phies sé lec tion‐ 
nées. Et enfin, un mo ment de syn thèse de l’ana lyse théorique- 
émergente du re gistre et de l’ana lyse glo bale des in ter pré ta tions.

25

As pects éthiques

L’évo lu tion des ma ni fes ta tions de puis le 18 oc tobre 2019 a donné lieu
à un im por tant tra vail d’en re gis tre ment à des fins de mé moire po li‐ 
tique et de re cherche. Ce pen dant, compte tenu de la spon ta néi té du
pro ces sus, l’éla bo ra tion d’un pro to cole de re cherche et son exa men
par un co mi té d’éthique n’ont pas été pos sibles. Néan moins, nous
consi dé rons que cette re cherche est conforme à l’éthique si tuée (Mi‐ 
gué lez, 2016) dans le do maine du han di cap et des luttes po li tiques.
Pre miè re ment, l’en re gis tre ment a été conve nu avec l’équipe or ga ni sa‐ 
trice de la marche (de la CO NA DIS), deuxiè me ment, les per sonnes
pho to gra phiées ont donné leur consen te ment oral pour l’être. Troi‐ 
siè me ment, le ca drage et les in for ma tions mon trées cor res pondent à
l’in ten tion de com mu ni ca tion des per sonnes, c’est- à-dire qu’elles
com mu niquent ce qu’elles veulent mon trer (corps, af fiche, etc.). Bien
que les per sonnes aient consen ti à être pho to gra phiées, elles n’ont
pas été spé ci fi que ment in for mées de cette pu bli ca tion, c’est pour quoi
leurs vi sages ont été ano ny mi sés.
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Ré sul tats et dis cus sion

Contex tua li sa tion et ca rac té ri sa tion de
la marche

L’année de la ré volte so ciale a donné lieu à l’or ga ni sa tion de réunions
ur baines, de ras sem ble ments et de nou velles or ga ni sa tions so ciales.
Dans le cas du han di cap, deux as sem blées mu ni ci pales ont été or ga‐ 
ni sées à San tia go, di ri gées par des per sonnes han di ca pées, dont l’ob‐
jec tif était de dis cu ter de leurs re ven di ca tions dans le cadre d’une vie
digne et de leur re con nais sance his to rique en tant que su jets de
droits (Gu tiér rez, La pierre & Ramírez, 2022).
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Dans la même dy na mique, une marche a été or ga ni sée sur l’ave nue
prin ci pale du centre- ville de San tia go, « La Ala me da », entre le Centre
cultu rel Ga brie la Mis tral (GAM) et le Pa la cio de La Mo ne da, le pa lais
gou ver ne men tal, centre du pou voir exé cu tif au Chili (Fi gure 1). Elle a
été co or don née avec d’autres ré gions et com munes du pays (CO NA‐ 
DIS, no vembre 2019) où des ma ni fes ta tions étaient éga le ment or ga ni‐ 
sées. La plu part d’entre elles avaient déjà eu lieu les an nées pré cé‐ 
dentes, tous les 3 dé cembre. La par ti cu la ri té de 2019 a été sa mas si vi‐ 
té et, pour le col lec tif or ga ni sa teur de San tia go, l’uni fi ca tion de douze
points qui pre naient en compte les re ven di ca tions his to riques de dif‐ 
fé rents sec teurs du champ du han di cap.
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Fi gure 1 : Carte du par cours de la marche (1,4 km) du Centre cultu rel Ga brie la

Mis tral au Pa lais de la Mo ne da, le long de l’ave nue Li ber ta dor Ber nar do O’Hig- 

gins, connue sous le nom de « La Ala me da ».

Google Maps (n.d.).

Pour la marche de 2019, le centre cultu rel GAM de San tia go a été
choi si comme point de ren contre, vu qu’il est spa cieux et dis pose de
toi lettes ac ces sibles. Le rendez- vous a été fixé à 11 heures, car c’est
une heure où il y a moins de tra fic dans les trans ports pu blics, ce qui
a fa ci li té l’ar ri vée des par ti ci pants. La Plaza Ba que da no n’a pas été
choi sie comme point de ren contre, comme c’est sou vent le cas pour
les ma ni fes ta tions à La Ala me da, parce que la sta tion de métro Ba‐ 
que da no était fer mée et que les trot toirs et les rues avoi si nantes
étaient en mau vais état en rai son des ma ni fes ta tions des jours pré cé‐ 
dents, ce qui ren dait la mo bi li té dif fi cile. L’es pace ou vert du GAM a
fa ci li té la ren contre et la réa li sa tion de Cuer pos pin ta dos (corps
peints), avant le début de la marche. Un groupe de per sonnes han di‐ 
ca pées a mené la marche en uti li sant leurs corps comme une toile
dif fu sant les slo gans dans les rues. En outre, l’or ga ni sa tion dis po sait
de bé né voles, re cru tés sur tout dans les uni ver si tés, qui four nis saient
de l’aide, de l’eau et de l’ac com pa gne ment. Ils se dis tin guaient par le
port d’un ruban vert au bras.
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Dans ce qui suit, les ré sul tats sont or ga ni sés en trois ca té go ries cen‐ 
trales  : «  Corps as sem blés  », «  Mettre le corps et prendre soin du
corps » et « Luttes pour une vie digne à par tir du han di cap ». Ces ca‐ 
té go ries rendent compte des re ven di ca tions des per sonnes han di ca‐ 
pées pour le droit à la re con nais sance, de la ré sis tance dans la lutte
so ciale et des pro po si tions de nou velles so lu tions pour une vie digne
(But ler, 2019). Les ré sul tats sont pré sen tés avec une sé lec tion de pho‐ 
to gra phies, mon trant l’af fi chage des cor po ra li tés et des al liances lors
de la marche du han di cap du 3 dé cembre 2019.
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Corps as sem blés : as sis tance, in ter dé ‐
pen dance et conti nui té corps- objet
Les per sonnes han di ca pées de tous âges ont par ti ci pé à la marche en
com pa gnie de mères, de par te naires et d’amis, prin ci pa le ment des
femmes, ce qui peut s’ex pli quer par le fait qu’elles soient sur re pré‐ 
sen tées dans les tâches de soins et dans les em plois as so ciés aux ser‐ 
vices de ré adap ta tion et de soins. En outre, et tou jours dans le
contexte des marches, ce sont prin ci pa le ment les femmes qui ac com‐ 
pagnent les per sonnes han di ca pées (Cas tel li Rodríguez, 2020 ; López- 
Radrigan, 2023). Ces per sonnes portent éga le ment des pan cartes ou
d’autres ob jets pour s’iden ti fier comme des per sonnes qui font par tie
de la marche. Elles ne sont donc pas seule ment des ac com pa gna‐ 
trices, mais plu tôt des al liées. Selon Gruen berg et Sal di via (2022), les
al liées sont des per sonnes po li ti que ment construites qui, sans vivre
ou s’iden ti fier à la po si tion d’op pres sion, en l’oc cur rence le han di cap,
adoptent un com por te ment cri tique à l’égard des pri vi lèges de leur
propre groupe, tout en ma ni fes tant pu bli que ment leur dé fense du
groupe op pri mé, en te nant tou jours compte des de mandes et des be‐ 
soins de ce groupe.
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Pho to gra phie n  1. Corps as sem blés et in ter dé pen dance.

Des crip tion de l’image : Pho to gra phie des par ti ci pants à la marche, cen trée sur deux per- 
sonnes d’âge moyen com pre nant un homme en fau teuil rou lant élec trique et une femme

de bout, po sant pour la pho to gra phie. Une af fiche est sus pen due sur les épaules de
l’homme. La femme, der rière le fau teuil, ap proche son vi sage. L’af fiche énu mère les re ven- 
di ca tions sui vantes : l’exis tence d’un « mi nis tère du han di cap », « la ga ran tie des aides tech- 

niques », « l’accès à la santé et à des pen sions dé centes », « l’ac ces si bi li té uni ver selle » et, à la
fin, « la loi sur les ai dants ».

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

o

La photo n  1 montre les de mandes qui ont été énu mé rées dans la pé‐ 
ti tion pré cé dem ment ap prou vée dans les réunions de la ville  : l’exis‐ 
tence d’un «  mi nis tère du han di cap  », la «  ga ran tie des aides tech‐ 
niques », l’« accès à la santé et à des pen sions dé centes », l’« ac ces si‐ 
bi li té uni ver selle » et, enfin, la «  loi sur les ai dants ». Cette der nière
re ven di ca tion est écrite en pe tits ca rac tères, alors même que l’es pace
sur la pan carte était épui sé, cette de mande de lé gis la tion re con nais‐ 
sant le tra vail d’as sis tance, prin ci pa le ment ef fec tué par les femmes
membres du groupe fa mi lial, ap pa raît. Les deux per sonnes ac com‐ 
pagnent l’af fiche d’un col lier com po sé de boîtes de mé di ca ments re‐ 
cou vertes du sym bole $ (peso). Ces pra tiques dis cur sives et non dis‐ 
cur sives exigent de nom breuses ré ponses ins ti tu tion nelles (et de
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meilleure qua li té) qu’elles consi dèrent comme né ces saires à leur
bien- être, comme la créa tion de lois per met tant l’accès aux ser vices
de santé, aux dis po si tifs d’as sis tance et aux dis po si tifs phar ma co lo‐ 
giques. Il ne semble pas y avoir de cri tique di recte du mo dèle mé di cal
du han di cap, dont la ca rac té ris tique prin ci pale est la ré duc tion du
han di cap à un pro blème in di vi duel né ces si tant une cure ou un trai te‐ 
ment afin de se rap pro cher le plus pos sible des pa ra mètres du corps
nor mal ou ca pable (Zaks, 2023). Au contraire, l’accès aux ser vices de
santé et d’ac com pa gne ment est re ven di qué, en dé non çant leur coût
ex ces sif. Il est cou rant dans le mou ve ment latino- américain du han‐ 
di cap (In et ti, 2018 ; Yoma, Pas si ni et Bu ri jo vich, 2018 ; Zubiría, 2012),
que les re ven di ca tions d’un cadre ins ti tu tion nel qui ga ran tisse les
droits prennent une plus grande im por tance, car le han di cap croise
de mul tiples in éga li tés éco no miques qui ré sultent en un manque im‐ 
por tant de pro tec tion so ciale, ca rences qui sont le lot des so cié tés
néo li bé rales. Par consé quent, même dans les luttes où le han di cap est
consi dé ré d’un point de vue so cial, les la cunes ad mi nis tra tives et
scien ti fiques en ma tière de soins de santé font que les de mandes
sou vent co di fiées en termes médico- physiologiques per sistent
(Zubiría, 2012).

Ces de mandes montrent la né ces si té et la ca pa ci té d’af fec ter les
corps, en par ti cu lier les corps han di ca pés, par le biais du sys tème de
pro tec tion so ciale, ce qui est un signe de la vul né ra bi li té re con nue
comme une condi tion re la tion nelle et hu maine. En ce sens, l’in ter dé‐ 
pen dance est évi dente avec les ser vices mé di caux et tech no lo giques,
et avec la ré ponse so ciale or ga ni sée à ces be soins de santé (sys tème
de santé et d’as su rance).
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Pho to gra phie n  2, conti nui té corps- objet.

Des crip tion de l’image : Pho to gra phie des par ti ci pants à la marche, cen trée sur deux
femmes. L’une est une femme aveugle qui s’aide d’une canne et dont la poi trine est peinte
de slo gans liés à « No + AFP » (No más Ad mi nis tra do ras de Fon dos Pre vi sio nales de Chile,

qui exige la ré vo ca tion des agences qui ad mi nistrent les fonds des pro vinces). Sa par te naire
porte un T- shirt noir et un ruban vert comme ceux uti li sés par le mou ve ment fé mi niste à

l’époque. En outre, des ob jets d’as sis tance peuvent être ob ser vés : d’une part, une femme
aveugle est ac com pa gnée d’une canne blanche, et elle est éga le ment sou te nue par la pré- 
sence et la per cep tion du mou ve ment d’une autre per sonne, grâce à la connexion entre sa

main et le coude de l’autre per sonne, qui porte des lu nettes.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

o

Au cours de la marche, les su jets se tiennent com pa gnie, mais les ob‐ 
jets les ac com pagnent éga le ment. D’après ce qui ap pa raît sur la pho‐ 
to gra phie n  2, on re con naît un as sem blage de corps et d’ob jets, une
conti nui té se pro duit qui per met de per ce voir le che min et d’orien ter
la marche. D’après les notes de l’équipe de ter rain, la plu part des per‐ 
sonnes aveugles se dé placent en groupe, avec l’appui de cannes, de
tierces per sonnes ou de chiens d’as sis tance. Cet as sem blage de
corps- objets per met l’ap pa ri tion, dans l’es pace pu blic, « d’un exer cice
per for ma tif du droit d’ap pa raître » (But ler, 2019), qui montre les re la‐ 
tions d’in ter dé pen dance que nous éta blis sons avec d’autres êtres, hu‐ 
mains et non hu mains, des or ga nismes et des ma chines, comme un
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cy borg (Ha ra way, 1991), qui per turbe les fron tières entre l’in di vi dua li‐ 
té et la col lec ti vi té, l’or ga nique et la ma chine, le han di cap et la ca pa ci‐ 
té.

Les dis po si tifs d’as sis tance sont connus sous le nom d’aides tech‐ 
niques, qui consti tuent l’une des re ven di ca tions des per sonnes han di‐ 
ca pées, car leur uti li sa tion per met de se dé pla cer et, par tant, de vivre
en so cié té de dif fé rentes ma nières. Ces ar te facts ne sont pas in of fen‐ 
sifs ou neutres  : ils ne sont pas seule ment des res sources, mais se
consti tuent en ac teurs, qui exercent une ac tion dans les re la tions et
les ac tions de la vie quo ti dienne (La tour, 2004). En ce sens, les ob jets
ne sont pas com pris comme une res source ma té rielle, do mi née par la
culture, mais comme une par tie des ré seaux quo ti diens de pro duc‐ 
tion de connais sances (Ha ra way, 2019). Les ob jets sont des agents co‐ 
pro duc teurs de la réa li té so cio ma té rielle, pas seule ment une ex ten‐ 
sion du corps, comme dans le cas d’une canne ou d’un chien d’as sis‐ 
tance, mais ils per mettent plu tôt l’ex ten sion des es paces vers le
corps, par ti ci pant à un maillage spa tio cor po rel de corps- objets et de
conti nui té hu mains et non hu mains, qui sont in ter ro gés et ex pri més
de ma nière in ter dé pen dante (Cal lén et Pérez- Bustos, 2020). Cet
usage et cette re ven di ca tion des aides tech niques (et d’autres ap puis)
confirment donc l’in ter dé pen dance dans des re la tions hu maines mul‐ 
tiples et plus qu’hu maines.
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Dif fé rents cli chés de la marche montrent éga le ment l’uti li sa tion de
slo gans issus d’autres mou ve ments et de re ven di ca tions qui ont fait
par tie de la ré volte so ciale d’oc tobre 2019 (Jiménez- Yañez, 2020). Par
exemple, le slo gan « No más AFP » (plus d’AFP) écrit sur le corps de la
femme (photo n  2), avec des lettres noires et un fond jaune. De plus,
son torse nu est re cou vert de sym boles de $ (peso) et la per sonne qui
l’ac com pagne porte un ruban vert du mou ve ment fé mi niste qui re‐ 
ven dique le droit à l’avor te ment. Cet as sem blage de ré per toires de
pro tes ta tion est si gni fié par le corps fé mi nin (torse nu) et par le
corps, qui était un ré per toire com mun dans les ex pres sions de l’ac ti‐ 
visme ar tis tique fé mi niste avant et pen dant la ré volte so ciale (Bronf‐ 
man & Bronf man, 2022). Cela montre la pré sence de femmes han di ca‐ 
pées dans les mou ve ments fé mi nistes au Chili, qui rendent vi sibles les
exi gences com munes et par ti cu lières du han di cap.
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Pho to gra phie n  3. L’in ter dé pen dance dans la marche.

Des crip tion de l’image : Cette pho to gra phie montre une par ti ci pante à la marche. Il s’agit
d’une femme d’âge moyen uti li sant un fau teuil rou lant semi- actif. Sur le côté, entre son

tronc et l’ac cou doir du fau teuil, elle porte une canne ca na dienne, dans sa main droite elle
tient un sif flet et dans sa main gauche un clai ron co lo ré. Der rière elle se trouve une femme

por tant un T- shirt vio let avec le nom d’une or ga ni sa tion en langue des signes chi lienne et
un dra peau ma puche.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

o

L’uti li sa tion de dis po si tifs tels que les aides tech niques est à la fois
né ces saire et stra té gique, car elle per met aux per sonnes de fonc tion‐ 
ner dans leur en vi ron ne ment, en l’oc cur rence de se dé pla cer lors
d’une pro me nade. La pho to gra phie n  3 montre une femme uti li sant
deux aides tech niques es sen tielles pour par ti ci per à cet es pace. D’une
part, le fau teuil rou lant semi- actif qui né ces site une tierce per sonne
pour le dé pla cer, mais qui peut éga le ment être dé pla cé par la per‐ 
sonne elle- même à la force de ses bras. D’autre part, elle dis pose
d’une canne ca na dienne, dont la fonc tion est de sou te nir le poids
pen dant la marche et donc d’al lé ger le poids im pli qué dans le dé pla‐ 
ce ment du corps d’un pas à l’autre. La femme peut donc uti li ser l’un
ou l’autre dis po si tif en fonc tion de ses be soins de sou tien, de son
sen ti ment de confort, des condi tions de l’es pace et du ni veau d’en‐

37

o

http://host.docker.internal/cfla/docannexe/image/337/img-4.jpg


Corps en alliance : la marche du handicap lors de la révolte sociale de 2019

com bre ment. La conti nui té corps- objet ré pond ainsi au rap port à
l’es pace pu blic et aux exi gences qu’il im pose aux corps qui le tra‐ 
versent. Dans le contexte de la ma ni fes ta tion de rue, il peut être plus
fa cile de se dé pla cer avec une chaise et le sou tien d’une autre per‐ 
sonne qu’avec une canne ca na dienne.

Sur l’image, il est pos sible d’iden ti fier d’autres ob jets ty piques d’une
ma ni fes ta tion, tels que des sif flets et des trom pettes, dont l’uti li sa tion
vise à at ti rer l’at ten tion, à suivre un rythme et à faire du bruit. À
l’arrière- plan, la per sonne au fond, qui semble être une femme, porte
un T- shirt avec des lettres en langue des signes et un dra peau ma‐ 
puche. Dans les deux cas, le peuple- nation ma puche et la com mu‐ 
nau té sourde luttent pour leur iden ti té cultu relle et pour la re con‐ 
nais sance de leur langue.

38

Re vê tir le corps et prendre soin du
corps : re con naître la vul né ra bi li té dans
la conquête de l’es pace pu blic

Le pre mier rang de la marche était mené par des per sonnes, pour la
plu part des femmes aux corps peints, ac com pa gnées d’autres por tant
des ru bans verts noués sur les bras. Elles ap por taient leur aide, en fa‐ 
ci li tant les dé pla ce ments, en mo bi li sant les per sonnes en fau teuil
rou lant qui en avaient be soin, et en por tant des ban de roles et des af‐ 
fiches. Les or ga ni sa teurs de la marche ont prévu cette forme d’as sis‐ 
tance afin de fa ci li ter la par ti ci pa tion des per sonnes han di ca pées et
de sé cu ri ser leur par cours à tra vers La Ala me da. Compte tenu des
ma ni fes ta tions quo ti diennes dans le centre de la ville dans le cadre de
la ré volte, une équipe de bé né voles a été jugée ca pable de pro té ger et
de fa ci li ter le par cours sans com pli ca tions.

39

Des rôles ont donc été at tri bués : l’équipe des dé pla ce ments, qui était
char gée de dé pla cer les fau teuils rou lants ou d’autres per sonnes
ayant des dif fi cul tés à se dé pla cer ; l’équipe de l’hy dra ta tion ; et
l’équipe du main tien de l’ordre et de la sé cu ri té, ce qui si gni fie qu’ils
por taient des kits anti- déchirure, entre autres. L’as sis tance consis tait
à sou te nir les per sonnes dans leurs dé pla ce ments et à ré pondre aux
be soins d’éva cua tion en cas d’éven tuelles at taques po li cières. Bien
que cette marche ait été au to ri sée, l’or ga ni sa tion a pris ces me sures
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Photo n  4. Pré sence du corps et de soins dans la marche.

Des crip tion de l’image : Au pre mier plan se trouvent plu sieurs par ti ci pantes à la marche,
toutes des femmes en si tua tion de han di cap, trois en fau teuil rou lant et deux de bout. À

côté d’elles, il y a d’autres per sonnes, cer taines les as sistent en pous sant le fau teuil rou lant
et d’autres parlent à côté d’elles. Les femmes han di ca pées ont le corps peint. Les af fiches de

la photo, en plus de mon trer les corps peints, montrent les exi gences de soins et de non- 
agression des corps han di ca pés : « La santé comme un droit », « Mettre fin aux élec tro chocs

et à la sté ri li sa tion des filles ».

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

en te nant compte des pra tiques po li cières des jours pré cé dents, au
cours des quels des per sonnes han di ca pées avaient éga le ment été ré‐ 
pri mées dans leur droit de ma ni fes ter (González, 2022). Dans ces pra‐ 
tiques, il y a une re con nais sance ex pli cite de la vul né ra bi li té in hé‐ 
rente à la condi tion hu maine, qui est af fec tée par le so leil, la fa tigue
et aussi la vul né ra bi li té à la quelle les corps sont ex po sés dans la ma‐ 
ni fes ta tion, dans ce mo ment his to rique, en éta blis sant des stra té gies
pour se pro té ger de la ré pres sion po li cière.

o

Dans les mou ve ments fé mi nistes et de di ver si té de genre, le corps a
été uti li sé comme une forme de pro tes ta tion, prin ci pa le ment à tra ‐
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vers des actes de per for mance qui per mettent d’ex pri mer des re ven‐ 
di ca tions, tout en bri sant les li mites du genre et de la sub jec ti vi té exi‐ 
gées par le sys tème néo li bé ral (Bronf man & Bronf man, 2020). Les
femmes han di ca pées et non han di ca pées, qui font éga le ment par tie
du mou ve ment fé mi niste, uti lisent ces ré per toires per for ma tifs lors
de la marche, mon trant, en pre mier lieu, l’al liance et l’in ter sec tion des
re ven di ca tions et le pro ta go nisme des femmes dans le mou ve ment.

Les actes de per for mance sont des ac tions ré flexives qui sont dé li bé‐ 
ré ment pré sen tées et uti li sées dans le cadre de l’ac ti visme ar tis tique
par le biais de la théâ tra li té (Bronf man & Bronf man, 2020). Cette no‐ 
tion se dis tingue ici de la no tion de per for ma ti vi té, qui est à la fois
pro duc trice et ré gu la trice des phé no mènes so ciaux, tout en y étant
liée. Comme le sou ligne But ler (2016) à pro pos du genre, celui- ci s’in‐ 
carne et de vient sexe par la ré ité ra tion d’une norme ex pri mée dans
les dis cours ju ri diques et ins ti tu tion nels. La per for ma ti vi té, consé‐ 
quence d’une per for mance, est éga le ment im pré vi sible, don nant lieu
à des échecs et à des sub ver sions, et a donc le po ten tiel de per tur ber
la ré ité ra tion de la norme (Bronf man & Bronf man, 2020).

42

L’his toire du han di cap ré vèle que les corps ont gé né ra le ment été des
ob jets de soins et de ré édu ca tion, de sorte que la per for mance des
corps peints dans la marche frac ture et sub ver tit par la déso béis‐ 
sance les ré gimes ca pa ci tistes qui les main tiennent dis ci pli nés. En ce
qui concerne les re ven di ca tions dé crites, elles sont dif fé rentes, en‐ 
glo bant « la santé en tant que droit », « la fin des élec tro chocs et de la
sté ri li sa tion des filles ». Ces der nières sont toutes deux des pra tiques
qui me nacent l’in té gri té phy sique des per sonnes han di ca pées, vi sant
prin ci pa le ment les corps fé mi nins qui sont le plus sou vent sou mis à la
sté ri li sa tion sans consen te ment et aux pra tiques de psy chia tri sa tion
et de pa tho lo gi sa tion de la santé men tale.
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Photo n  5. Sou tien et prise en charge des par ti ci pants à la marche.

Des crip tion de l’image. Cette image pré sente des par ti ci pants à la marche met tant l’ac cent
sur quatre femmes te nant des bi dons d’eau, des go be lets et des boîtes de barres de cé- 

réales. Au moins deux d’entre elles portent un ruban vert au bras. Elles ar borent une pan- 
carte sur la quelle on peut lire « eau » en grosses lettres et en ma jus cules ; sur l’un des bi- 

dons on a écrit « eau pour l’in clu sion », tout comme sur une autre pan carte. À l’arrière- plan,
on peut voir la fa çade du bâ ti ment cen tral de l’Uni ver si té du Chili.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

o

Ces bé né voles ont été re cru tées par les or ga ni sa teurs de la marche,
comme une ma nière de pla ni fier des pra tiques de soins qui re con‐ 
naissent la vul né ra bi li té, le be soin de sou tien et les condi tions dif fé‐ 
ren tielles d’ap pa ri tion des corps dans l’es pace pu blic (But ler, 2019). En
même temps, dans des es paces proches de la marche, comme le GAM
ou la Casa Cen tral de l’Uni ver si té du Chili, des au vents ont été ins tal‐ 
lés pour per mettre le ras sem ble ment de chaises, de bois sons et de
nour ri ture.

44

Comme nous l’avons déjà men tion né, lors des marches pré cé dentes
dans le contexte du sou lè ve ment so cial, la vul né ra bi li té cor po relle est
de ve nue évi dente face aux di verses formes de ré pres sion po li cière.
En ré ponse à cette vio lence, dif fé rentes stra té gies de soins sont ap ‐
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pa rues, comme l’au to soin avec des élé ments de pro tec tion, les soins
mu tuels à l’aide de l’eau et d’autres an ti dotes ar ti sa naux contre les
gaz la cry mo gènes, prin ci pa le ment por tés par les femmes, ou en core,
la for ma tion de bri gades de santé (Be tan cur, 2023). Dans le cas des
marches des per sonnes han di ca pées, les me naces ont été mo dé rées.
Tout d’abord, cette marche était au to ri sée, l’in ter rup tion de la cir cu‐ 
la tion s’est donc faite avec l’appui des forces po li cières. Ce pen dant,
dans d’autres ma ni fes ta tions, il y a eu des cas de ré pres sion contre
des per sonnes non ar mées, des femmes, des per sonnes âgées et des
per sonnes han di ca pées. Par consé quent, des af fron te ments entre les
ma ni fes tants et la po lice n’ont pas été ex clus et un sys tème de bé né‐ 
voles a été mis en place pour fa ci li ter une éven tuelle éva cua tion, en
re cru tant des per sonnes is sues des pro grammes d’études dans le do‐ 
maine de la santé, prin ci pa le ment des femmes is sues de cur sus liés à
la ré adap ta tion. D’autres risques ont éga le ment été pris en compte,
tels que les tem pé ra tures éle vées en dé cembre et la cha leur due au
rayon ne ment de l’as phalte dans les rues, la fa tigue du corps lui- 
même, ses rythmes et ses exi gences, ainsi que la com plexi té du ter‐ 
rain et le manque d’ac ces si bi li té.

Ces pra tiques, bien que moins di rectes ou conflic tuelles que celles
dé ve lop pées en pre mière ligne des marches pen dant toute la durée
du sou lè ve ment so cial, montrent dans leur en semble des di men sions
de ré ci pro ci té, de dé fense col lec tive et de so li da ri té. Elles posent la
ques tion de sa voir qui prend soin de soi et des autres, puisque tant
les bé né voles que les per sonnes han di ca pées elles- mêmes qui ont or‐ 
ga ni sé la marche ont as su mé des rôles d’as sis tance ou de soins pour
que la ma ni fes ta tion puisse se dé rou ler sans heurts. En ce sens, il
s’agit de pra tiques de ré sis tance qui, en trans ver sa li té avec d’autres
mou ve ments so ciaux contem po rains, s’ar ti culent pour re mettre en
ques tion les construc tions ma té rielles et sym bo liques de la ville néo‐ 
li bé rale (Orel la na, 2022).

46

Lutte pour une vie digne

Enfin, il convient de men tion ner que tout au long de la marche,
l’usage de ré per toires com muns à d’autres marches de l’époque a été
ob ser vé. Par exemple, les dra peaux noirs ma puches et chi liens ; les
cas se roles et les masques de pro tec tion pour se pro té ger de l’air
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Photo n  6. Re ven di ca tions pour une vie digne.

Des crip tion de l’image : Pho to gra phie mon trant des par ti ci pants à la marche. Elle montre
prin ci pa le ment une femme et une fille te nant des pan cartes au conte nu ac cu sa teur. Une

femme en fau teuil rou lant ap pa raît au pre mier plan, te nant deux pan cartes col lées sur du
car ton, ce qui leur donne de la ri gi di té et du sou tien, et sur l’une d’elles on peut lire « la vio- 
lence c’est que SE NA DIS me donne un fau teuil rou lant qui ne passe pas par la porte de ma
mai son ». Sur la deuxième pan carte, on peut lire : « #renunciamañalich 'notre sys tème de

santé est l’un des meilleurs et des plus ef fi caces de la pla nè te'. À tel point que pour sau ver la
vie de ma mère, je dois au jourd’hui plus de 20 mil lions au ré seau UC et je re çois 110 000 $
par mois ». A côté de cette per sonne, une jeune fille ap pa raît, te nant la troi sième af fiche de
la photo, qui couvre son vi sage, et qui a écrit « Je suis Mar ti na, je ne suis pas un ange, je suis
un sujet de droits. Respectez- moi. 3/12 ». L’ex pres sion « sujet de droits » est sou li gnée pour
ac cen tuer l’im por tance de cette re con nais sance. Les mots « non » et « respectez- moi » sont

sur li gnés en rouge.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

char gé de par ti cules de gaz la cry mo gène li bé rées par la ré pres sion
po li cière des jours pré cé dents.

o

Concer nant les af fiches de la photo n  6, cer taines d’entre elles font
ré fé rence à des dé bats pu blics ac tuels. Par exemple, l’af fiche sur la‐ 
quelle on peut lire « #renunciamañalich : notre sys tème de santé est
l’un des meilleurs et des plus ef fi caces de la pla nète » fait ré fé rence à
une com mu ni ca tion faite à la presse par l’an cien mi nistre de la santé
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Jaime Mañalich en no vembre 2019, au plus fort de l’ef fer ves cence so‐ 
ciale de la ré volte, en ré fé rence au sys tème na tio nal de santé. Ce sys‐ 
tème est basé sur des as su rances pri vées fi nan ciè re ment in ac ces‐ 
sibles pour la ma jo ri té de la po pu la tion na tio nale. Sur la pan carte
« Red UC » fait ré fé rence à « UC CHRIS TUS », le plus grand ré seau
privé de soins de santé du Chili.

En ce qui concerne la troi sième af fiche, fai sant al lu sion à l’in fan ti li sa‐ 
tion des en fants han di ca pés. Elle sou ligne le fait que les per sonnes
aux quelles on at tri bue gé né ra le ment des ca rac té ris tiques d’in no‐ 
cence, de naï ve té, de can deur, de pu re té ou de ten dresse, au dé tri‐ 
ment de leurs droits, sont en par ti cu lier les femmes et les filles pré‐ 
sen tant une dé fi cience in tel lec tuelle.

49

Ces trois af fiches ex priment les pro blèmes ren con trés par dif fé rentes
gé né ra tions, liés au lo ge ment, à l’ac ces si bi li té, aux ca rences du sys‐ 
tème de santé qui ap pau vrissent les fa milles, et aux sté réo types ca pa‐
ci tistes et de genre qui re pro duisent la stig ma ti sa tion et l’in fé rio ri sa‐ 
tion des per sonnes han di ca pées dans leur lutte pour être re con nues
comme su jets de droits. Ces pro blèmes liés à la lutte pour la jus tice
sont com muns à d’autres si tua tions dé non cées dans la ré volte so ciale
qui me nacent la vie digne de la grande ma jo ri té de la po pu la tion na‐ 
tio nale (Rodríguez- Venegas et Hi dal go, 2023).
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Photo n  7. Re ven di ca tions pour une culture sourde et une vie digne.

Des crip tion de l’image : Les par ti ci pants à la marche sont re pré sen tés. Deux per sonnes,
une femme et un homme, posent avec leurs af fiches. La pre mière montre des images de

mains si gnant en langue des signes et, en des sous, le texte sui vant : « Jusqu’à ce que la
langue des signes de vienne une ha bi tude ». Sur la se conde af fiche, on peut lire « L’État fa- 
brique des per sonnes han di ca pées » et un des sin re pré sen tant le vi sage d’une per sonne

avec un dra peau chi lien en guise de ban deau.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

o

En ce qui concerne la pre mière af fiche in ti tu lée «  Jusqu’à ce que la
langue des signes de vienne une ha bi tude », dans un exer cice d’in ter‐ 
tex tua li té, l’ana lyse montre la cor res pon dance entre cette phrase et
celle d’une af fiche ap pa rue dans la ré gion mé tro po li taine pen dant les
pre miers jours de la ré volte so ciale, où l’on pou vait lire «  Jusqu’à ce
que la di gni té de vienne une ha bi tude ». Pour la com mu nau té sourde,
la re con nais sance de la langue des signes im plique la re con nais sance
de sa culture et de sa propre langue, qui confèrent la di gni té de ce
col lec tif.

51

Dans le cas de l’af fiche « L’État fa brique des per sonnes han di ca pées »,
il convient de noter que du 18 oc tobre au 30 no vembre 2019, 259 per‐ 
sonnes au raient de man dé des soins ou au raient été orien tées vers
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Photo n  8. Dé non cia tion faite par des per sonnes ai dantes des mu ti la tions ocu- 

laires lors de la ré volte so ciale.

l’unité de trau ma to lo gie ocu laire de l’hô pi tal du Sal va dor à San tia go
du Chili (Rodríguez et al., 2020). Le 20 dé cembre de la même année,
l’Ins ti tut na tio nal des droits de la per sonne fai sait état d’un total de
359  lé sions ocu laires cau sées par des agents de l’État dans tout le
pays (INDH, 2019). Cela montre à quel point ces formes de ré pres sion
et de vio la tion des droits de la per sonne ont été mas sives et ex po‐ 
nen tielles, grâce à l’uti li sa tion de pro jec tiles tirés di rec te ment dans
les yeux (Ayram & Ca ne lo, 2023).

Cette pra tique, outre les graves lé sions ocu laires qu’elle a en traî nées,
a gé né ré des dé fi ciences vi suelles par tielles ou to tales (Rodríguez, et
al., 2020). Du point de vue de la dé fense des droits des per sonnes
han di ca pées, la cé ci té n’est pas un pro blème. Le pro blème sur vient
lorsque c’est l’État qui pro voque le han di cap. Cette cri tique pour rait
être éten due à d’autres ac tions ou omis sions de l’État qui conduisent
au han di cap, comme ce qui s’est pro duit à la suite de di vers cas his to‐ 
riques et contem po rains de conflits armés en Amé rique la tine (pour
le cas de la Co lom bie, voir Lo pe ra, Córdoba & En ci so, 2010) : Lo pe ra,
Córdoba & En ci so, 2020 ; PAIIS, 2020 ; Va len cia & Hin ca pié, 2016).
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Des crip tion de l’image. Cette pho to gra phie montre des par ti ci pants à la marche, au pre- 
mier plan quatre femmes. Dif fé rentes per sonnes ap pa raissent fai sant un geste de dé non- 
cia tion en se cou vrant un œil, de vant la fa çade ar rière du Pa lais de la Mo ne da où est dé- 

ployé le groupe de ca ra bi niers qui gardent nor ma le ment le pa lais pré si den tiel.

Jorge Muñoz Cam pos, 2019.

La photo n  8 fait ré fé rence à la ré pres sion po li cière, aux cas de mu ti‐ 
la tion des yeux et aux vio la tions des droits de la per sonne qui ont
pro duit des han di caps tout au long de cette pé riode. Ces im pacts ont
été com pi lés et ré cem ment sys té ma ti sés (Varas et al, 2024).
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Par ailleurs, ces af faires ont eu de graves consé quences à long terme :
par exemple, quatre per sonnes se sont sui ci dées en rai son de l’ab‐ 
sence de ré pa ra tion et de sou tien de la part de l’État à la suite des
vio lences su bies (Rojas, juin 2023 ; Sal di via, juillet 2023). Le mois de
juin 2023 a vu le qua trième sui cide d’une vic time, qui s’est jetée dans
le métro pour mettre fin à ses jours. Le 19 jan vier 2020, lors d’une ma‐ 
ni fes ta tion, un ca ra bi nier lui avait tiré une bombe la cry mo gène au vi‐ 
sage à moins de 30 mètres. En 2023, au moins cinq autres per sonnes
avaient tenté de se sui ci der. Plus de 400 vic times de vio lences po li‐ 
cières ayant subi des lé sions ocu laires ont par la suite dé non cé leur
déses poir face au sys tème ju di ciaire et le peu d’aide mé di cale et psy‐ 
cho lo gique qu’elles ont reçue, en par ti cu lier pen dant la pan dé mie de
COVID- 19, lorsque les trai te ments ont été aban don nés ou in ter rom‐ 
pus pen dant une pé riode pro lon gée.
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La marche du han di cap du 3 dé cembre 2019 est donc im bri quée dans
les autres ma ni fes ta tions qui ont eu lieu pen dant le sou lè ve ment so‐ 
cial, en bé né fi ciant du pro ta go nisme d’un grand nombre de femmes.
Elle montre le col lec tif du han di cap comme un agent po li tique, qui se
po si tionne à par tir de ses ex pé riences et de ses re ven di ca tions, de
l’ex pé rience com mune de l’in jus tice et des dé si rs de chan ge ment,
pour exi ger la jus tice so ciale et une vie digne.
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Conclu sions
Cette étude a cher ché à com prendre le dé ploie ment des cor po ra li tés
et des al liances tis sées entre celles et ceux qui ont par ti ci pé à la
marche du han di cap du 3 dé cembre 2019 dans la ré gion mé tro po li‐ 
taine du Chili. Le tra vail de ter rain et le re gistre pho to gra phique ont
per mis de mettre en lu mière la conso li da tion po li tique du mou ve‐
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ment du han di cap au Chili, mais aussi la pro émi nence des corps fé mi‐ 
nins et de leurs prin ci pales re ven di ca tions.

Nous avons éga le ment pu consta ter les ap ports et les ques tion ne‐ 
ments du champ du han di cap pour les théo ries de la ma ni fes ta tion et
de l’ac tion col lec tive. Même si la marche du 3 dé cembre 2019 par tage
des ré per toires com muns aux ma ni fes ta tions dans l’es pace pu blic lors
des ré voltes so ciales des dix der nières an nées au Chili (Bronf man et
Bronf man, 2022), cette ma ni fes ta tion montre des chan ge ments au
sein de l’image conven tion nelle d’une marche. Si la ma ni fes ta tion
dans l’es pace pu blic est déjà consi dé rée comme une contes ta tion de
celui- ci, la contes ta tion est d’au tant plus com plexe que les per sonnes
qui par ti cipent à la ma ni fes ta tion ont été his to ri que ment re lé guées
dans l’es pace fa mi lial et ins ti tu tion nel, dé fi ni comme privé, à la fois en
rai son de leur condi tion de femmes han di ca pées ou d’ai dantes, et en
rai son du han di cap lui- même. Les corps qui ont par ti ci pé à la ma ni‐ 
fes ta tion, prin ci pa le ment des femmes de tous âges, dé noncent les
be soins liés à la di ver si té cor po relle dans l’es pace pu blic.
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D’autre part, cette ana lyse iden ti fie un exer cice de la ci toyen ne té et
de la re pré sen ta tion po li tique qui exige des sou tiens et des adap ta‐ 
tions. Dans le do maine du han di cap, la re pré sen ta tion po li tique est
ren due pos sible par des as sem blages de sou tiens hu mains et non hu‐ 
mains qui fa ci litent l’ap pa ri tion et le mou ve ment dans la sphère pu‐ 
blique. Ce pen dant, comme in di qué plus haut, la vul né ra bi li té est in‐ 
hé rente à l’hu ma ni té et va de pair avec l’in ter dé pen dance, dé ployée
dans cette marche prin ci pa le ment par les corps fé mi nins, et le conti‐ 
nuum stra té gique corps- objet-espace. Par consé quent, les ajus te‐ 
ments en vi ron ne men taux et le be soin d’as sis tance sont la preuve de
notre in ter dé pen dance et de nos réa li tés de cy borg. Enfin, les re ven‐ 
di ca tions liées au han di cap, même lors qu’elles semblent spé ci fiques,
ne sont pas dé con nec tées des de mandes de la so cié té chi lienne op‐ 
pri mée par les consé quences du ca pi ta lisme et par l’ab sence de pro‐ 
tec tion so ciale. Le mou ve ment du han di cap est lié aux autres mou ve‐ 
ments de la so cié té chi lienne, ce que les ma ni fes ta tions de la ré volte
so ciale ont mon tré. Même si les che mins di vergent au sein même du
col lec tif du han di cap, tous re ven diquent les condi tions d’une vie qui
vaille la peine d’être vécue (But ler, 2017).
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L’ana lyse dé ve lop pée pré sente cer taines li mites qui doivent être
prises en compte pour son in ter pré ta tion. Tout d’abord, il est im por‐
tant d’in ter pré ter et d’ana ly ser les tech niques de la so cio lo gie vi suelle
en consi dé rant qu’elles sont dues à un re gistre cir cons crit à son mo‐ 
ment et à sa stra té gie d’en re gis tre ment. Les mou ve ments so ciaux
sont des pro ces sus dy na miques, sen sibles aux dis cus sions po li tiques
et à dif fé rents pro ces sus. Par consé quent, les élé ments contex tuels
im mé diats (tels que la ma nière dont la marche s’est dé rou lée ou les
ca rac té ris tiques du jour) ont confi gu ré une dy na mique de la marche
qui ne la rend pas iden tique à celle d’une autre époque ou d’un autre
es pace. En même temps, les pro ces sus his to riques in fluencent sa
por tée. Ceci est per ti nent car il s’agit d’un en re gis tre ment de 2019,
avant la pan dé mie et les prin ci paux pro ces sus consti tuants au Chili.
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Deuxiè me ment, le mode d’en re gis tre ment (au sein de la marche) n’est
pas en me sure d’en glo ber toutes les formes de re pré sen ta tion po li‐ 
tique d’une ma ni fes ta tion. Et bien que cela n’ait pas été voulu, il est
né ces saire de consi dé rer que les re pré sen ta tions au di tives, col lec‐ 
tives et/ou ar tis tiques ne sont pas suf fi sam ment dé crites dans ce for‐ 
mat, de sorte que d’autres élé ments de la cor po ra li té tels que les af‐ 
fects ou les émo tions ne peuvent pas être plei ne ment cap tu rés. Il
pour rait être in té res sant de com plé ter avec d’autres mo da li tés d’en‐ 
re gis tre ment, ou d’autres mé tho do lo gies émer gentes telles que la
photo- ethnographie (Hermansen- Ulibarri et Fernández- Droguett,
2018), afin d’en vi sa ger d’autres pers pec tives.
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Enfin, il est im por tant de suivre les pro ces sus de col la bo ra tion avec
ces mou ve ments so ciaux, en par ti cu lier avec le mou ve ment fé mi niste,
en ren for çant les ponts entre les es paces aca dé miques et les or ga ni‐ 
sa tions so ciales à tra vers des liens étroits et res pon sables. Un point
im por tant dans la concep tion de pro jets de re cherche comme celui
de cet ar ticle est de gé né rer des liens sub stan tiels entre le monde
uni ver si taire et les ac teurs so ciaux afin d’aller au- delà de l’« en re gis‐ 
tre ment  » de l’his toire en dé ve lop pant des al liances en ga gées qui
contri buent à la mé moire et à l’his toire des col lec tifs so ciaux. De
cette ma nière, il est éga le ment pos sible de réa li ser un en re gis tre‐ 
ment qui per mette une ana lyse plus nuan cée, basée sur les cli mats
so cio po li tiques chan geants et l’ef fer ves cence de notre époque.
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ca pées à San tia go du Chili comme une lutte ras sem bleu se et in té gra tri ce
fon dée sur les re ven di ca tions pour une vie digne au coeur de la ré vol te so‐ 
cia le. Nous avons iden ti fié trois ca té go ries cen tra les pour l’analy se : « Corps
as sem blés », « Met tre le corps et pren dre soin du corps », et « Lut tes pour
une vie digne à par tir du han di cap ». La mar che des per son nes han di ca pées
par ta ge des ré per toi res de pro tes ta tion avec d’au tres mou ve ments so ciaux
con ver gents dans le con tex te de la ré vol te so cia le au Chili. Cette étude pré‐ 
sen te éga le ment des élé ments dif fé ren cia teurs dans la cons truc tion et le
dé ploie ment de cor po ra li tés et d’as sem bla ges corps- corps et corps- objet.
Ces as sem bla ges fa ci li tent la par ti ci pa tion des per son nes han di ca pées dans
l’es pa ce pu blic et sub ver tis sent l’ima gi nai re des « ob jets de soins », en sou‐ 
lig nant la con di tion on to lo gi que de l’in ter dé pen dan ce de l’hu ma ni té.
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