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HAITI
The Earthquake of January 12, 2010 
and its Impact on Haitian Heritage

Haiti: Building Blocks of Memory 

In the aftermath of the international Ministerial conference held in 
Montreal to focus attention on rebuilding Haiti, we encourage all 
parties to orient recovery efforts as much on retaining the build-
ing blocks of memory and historical continuity essential to cultural 
identity as on providing the Haitian people with shelter and securi-
ty.  Recent experiences of post disaster recovery operations in plac-
es like Gujarat (India) and Sri Lanka categorically demonstrate 
that a focus on technical and physical recovery alone ruptures long 
standing social and cultural patterns, undermines social cohesion 
and diminishes the possibility of rebuilding lives with significant 
emotional and cultural attachment.

Prime Minister Stephen Harper and other leaders present in 
Montreal rightly spoke of the need to establish transparent and 
credible approaches to the reconstruction. To be credible, recovery 
efforts need to protect slightly damaged structures from needless 
demolition, as well as to respond in the recovery phase to human 
emotional and psychological needs as much as to physical needs.

Early this week, it was possible to find web images of buildings 
in the historic town of Jacmel, marked with a dot and circle- a sign 
that they are to be demolished. Jacmel‘s remarkable historic centre 
is the only site in the country currently identified by the government 
for possible inclusion on the World Heritage List. Regrettably, the 
authorities are not calling upon the expertise of those able to assess 
structural damage to historic buildings prior to demolition. Such 
buildings have earned the right to life – by surviving the earthquake 
– and constitute important touchstones of memory in the devastated 
urban wastelands in which they sit.

In Port-au-Prince, Jacmel and other affected communities, the 
continuous presence of familiar landmarks is an important part of 
healing and emotional recovery. Retaining as many historic struc-
tures as is feasible – monuments, churches and the gingerbread 
houses of the capital’s neighbourhoods - where these can be shown 
to be reasonably stable,  is preferable to the “clean sweep” ap-
proach which often drives recovery efforts in these circumstances.  
The broom that carries out the clean sweep is taking with it every 
fragment of social and cultural context necessary to reintegrate 
traumatized survivors into their future world. Equally, it is impor-
tant that reconstruction of buildings and settlements is rooted in re-
spect for the intangible and intricate web of social and cultural con-
nections that are inextricably woven into the physical environments 
which people have inherited and shaped throughout their lives.

 Former UN Secretary-General Javier Perez de Cuellar in his 
landmark 1996 report “Our Creative Diversity” reminds us that 
culture is fundamental to development. We urge the international 
community and the national authorities in Haiti to consider culture 
and its expression in built heritage as an indispensable element of 
the reconstruction efforts in post earthquake Haiti. 

Dinu Bumbaru, Christina Cameron, François Leblanc and  
Herb Stovel

(abridged version also printed in The Toronto Globe and Mail, 
February 2, 2010)

Statement by the President of ICOMOS  
One year after the Earthquake

As we approach the first anniversary of the catastrophic earthqua-
ke in Haiti, it is sad to report that ICoMos has been able to do 
very little to help with the heritage recovery efforts. In view of the 
major outpouring of concern that took place in our organization, I 
offer this explanation to our members, our partner organizations 
and most especially to all those who so generously volunteered to 
assist.  

as all may recall, immediately after the earthquake that devas-
tated Port-au-Prince and many other communities in Central and 
Southern Haiti, ICOMOS was the first to issue a universal call for 
the international heritage community to come together to assist our 
Haitian colleagues in the recovery of their catastrophically damaged 
heritage. It was also three distinguished members of the ICOMOS 
Academy – Esteban Prieto, Carlos Flores Marini and Dinu Bum-
baru who were among the first to travel to Haiti using their own 
resources to survey the damage and consult with our Haitian col-
leagues in charge of heritage conservation.

For the first three months after the event, while waiting for the 
immediate humanitarian assistance to follow its course, many in 
ICoMos devoted a tremendous amount of time, energy and re-
sources in an effort to work with the Haitian authorities in under-
standing and prioritizing the needs for heritage rescue. ICOMOS 
also reached out to a number of heritage institutions, government 
agencies and universities throughout the world to figure out how 
our resources could blend with theirs to avoid duplication and wast-
ed efforts. Our work was soon recognized by Haiti’s Institut pour la 
Sauvegarde du Patrimoine National (IsPan) by asking us to help 
in coordinating all the international heritage assistance. In this role, 
I attended two meetings convened by unesCo and by ICoMos 
France in Paris to address the identification and prioritization of 
needs and the establishment of a process that would serve the in-
terests and abilities of the Haitian authorities to benefit from our 
work. A Steering Committee of international ICOMOS experts on 
the topic was appointed, with Dinu Bumbaru, our former Secretary-
General as Chair.

From the very start, the message that was unequivocally and 
repeatedly conveyed to ICoMos and to the international com-
munity by the highest Haitian authorities was to wait until we 
were called upon to provide specific types of assistance by them. 
throughout the past year, ICoMos has endeavored to respect this 
request.

While we waited for that call to come, ICoMos, with guidance 
from Susan McIntyre-Tamwoy of Australia, and the volunteer help 
of sean Fagan of the united states, set out to compile a database 
with names and qualifications of over 300 volunteers from all over 
the world who indicated that they were ready to assist in a broad 
range of capacities. ICOMOS also continued to research the situ-
ation by attempting to identify willing funding sources and by de-
veloping the most ambitious assistance program ever offered in our 
history.  The complexity of this assistance program reflected an un-
usually challenging reality. Among the most serious early findings 
was the total absence of heritage inventories in the areas devastated 
by the earthquake. In addition, the Haitian authorities informed us 
that the reason for this was that their legal structure, dating from the 
1940s, did not give the government the ability to intervene in herit-
age places and resources held in private property. 

Our work was rendered even more difficult because the earth-
quake, of course, not only wreaked havoc on the personal lives of 
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our Haitian colleagues, it also considerable reduced the functional 
ability of all Haitian institutions that even prior to the earthquake 
had been considerably weakened by years of unrest and uncertainty. 
In addition, the long-time presence of a UN peace-keeping force 
added difficulties in identifying the exact chain of command for the 
various stages and goals of the recovery effort. 

driving the feeling of solidarity of ICoMos was our unquestion-
ing embracing of the enlightened goals established early on by the 
Haitians not to use the overseas assistance to simply return to the 
status quo before the earthquake, but to build once and for all the 
solid and sustainable national institutional infrastructure that for so 
many years had escaped them. 

With this ambitious objective in mind, ICoMos submitted to the 
Haitians a short-, medium- and long-term plan for cooperation and 
capacity building that began with the identification and individual 
damage assessment of all affected heritage buildings and structures; 
the estimation of the costs of repair and rescue for each structure; 
coordination with stakeholder communities in identifying the roles 
of heritage places on their communal traditions; the development 
of a database to contain all the survey and inventory information 
gathered; assistance in establishing priorities as the basis for a full 
heritage recovery plan with clear funding needs; and finally, to con-
tinue to help in building stronger institutions that would have a sus-
tainable future after completion of the reconstruction and recovery 
work.  Douglas Comer, Co-Chair of the ICOMOS Archaeological 
Heritage Management Committee (ICaHM) worked particularly 
hard in studying a broad array of databases.

two early efforts were completed quickly in preparation for what 
was expected to be a massive mobilization. The first was the de-
velopment of a damage assessment methodology that would en-
sure that all data would be gathered in a uniform fashion and for 
easy input into the proposed database. This work was completed by 
members of the ICoMos International Committee for architectur-
al Structures (ISCARSAH), under the leadership of its co-President 
Stephen J Kelley.

the second effort was meant as a tool to help Haitian authori-
ties and ICoMos in determining the actual scale of the damage 
assessment that would be needed. In the absence of inventories, 
it was impossible to know whether a hundred, a thousand or ten 
thousand buildings would need damage assessment. This figure 
was deemed crucial to establish the number of assessment teams 
and the equipment that would be needed; the duration of the effort 
and the difficult logistics of local lodging and sustenance; and the 
funding necessary to support the entire mobilization and subsequent 
work.  

to help in making a quick determination of the scope of the 
survey work lying ahead, randolph langenbach of the united 
States painstakingly developed a series of large scale photo mu-
rals of all the possible historic or vernacular urban areas affected, 
based on oblique, high-resolution aerial photographs taken right af-
ter the earthquake and secured under a special license for our use. 
the intent was for the Haitians to use these images in tentatively 
establishing the boundaries of potential heritage districts, and achie-
ving through them a “ball-park” count of the buildings to be asses-
sed.

ICoMos also offered the Haitians the services of our legal af-
fairs Committee (IClaFI) in drafting a new heritage legislative 
structure. Similar help was proposed for the review of existing 
building codes and/or the development of new ones.

The first possibility for ICOMOS to put our plan partially to 
work came indirectly by cooperating with World Monuments Fund 
on a rescue project at the Gingerbread District of Port-au-Prince, 

a site on which some research had already been done as it had 
been included in the WMF Watch list prior to the earthquake. The 
ICoMos damage assessment methodology was successfully tested 
and used in this work. The WMF field team, consisting mostly of 
ICoMos members, also used their short time in Haiti to present the 
photo murals with Haitian colleagues.

all of these detailed offers for assistance, along with the volun-
teer database were sent to the Haitian heritage authorities and also 
conveyed personally to Government officials in several occasions 
in Paris, in Washington, and one last time in Brasilia, during a spe-
cial session on Haiti at the meeting last July of the World Heritage 
Committee.

In response to the early request from Haiti to help in coordinating 
foreign assistance projects in heritage recovery, ICoMos asked the 
national Committees of major donor countries to assemble anno-
tated lists of all such projects originating in their countries, whether 
with public or private funds.  Following once more the instructions 
received from Haiti, the information gathered was sent to the Hai-
tian authorities as a tool for them to use in establishing priorities 
and a logical sequence for the projects to occur. 

the World Heritage Centre in unesCo also developed a num-
ber of parallel recovery assistance projects, including one for the 
assessment of conditions and needs at the World Heritage site of 
La Citadelle-Sans Souci-Ramiers, an area that although not dam-
aged by the earthquake, has important economic recovery potential 
due to the role it could play in tourism development. ICOMOS was 
happy to support, contribute and participate in all these efforts to 
the fullest extent that unesCo requested, including participating 
in the fact-finding mission through a representative from ICOMOS 
Canada.

As we now approach the first anniversary of the earthquake, I 
regret to confirm that ICOMOS has never received a direct formal 
response from the Haitian authorities to the offers for assistance 
that were so carefully crafted and frequently reiterated.  In spite 
of our inability to fulfill our wish to help so far, ICOMOS can be 
proud of the selfless offers by so many in our organization to help 
our Haitian colleagues and the long-suffering Haitian people at their 
time of need.  If ICOMOS has failed in our attempt to help, it is I, 
as President of the organization, that am ready to take blame for 
all such failures, even though I can offer no explanations for their 
silence.  

over the past year, our International Committee on risk Pre-
paredness (ICorP) has undergone an energetic rebirth under the 
leadership of rohit Jigyasu of ICoMos India and with the gener-
ous support of Ritsumeikan University in Japan – most especially 
that of Professor Kanefusa Masuda. I have personally spoken to Mr 
Jigyasu about the lessons learned from our Haitian experience in 
the hope that the next time that a catastrophe strikes, the response 
by ICoMos will be made swifter and more effective by resting 
in more capable and professionally experienced groups.  Nonethe-
less, I am sure that we all agree in our common hope never again 
to witness a catastrophe of the proportions that the Haitian people 
underwent and from which they are still suffering.

ICoMos also wishes the Haitian people success in recovering 
their rich heritage and in overcoming the great tribulations that  
regrettably persist in that country one year after the devastating 
event.

December 27, 2010
Gustavo Araoz

President
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1 la mission était composée de Frédéric auclair, président  
de l’Association national des architectes des bâtiments de France 
et administrateur de Patrimoine sans frontières, Del-phine Mercier, 
directrice des projets de Patrimoine sans frontières, et Jérémy 
Lachal, directeur de Bibliothèques sans frontières. 

2 L’intégralité du rapport est disponible en ligne sur le site de 
Patrimoine sans frontières (http://www.patrimsf.org/projet/haiti/
mission/pagemission.html).

3 La note est disponible en français, en anglais et en espagnol sur le 
site de PSF : http://www.patrimsf.org/projet/spip.php?rubrique-6

4 L’arrivée des instruments de musique est prévue pour le deuxième 
trimestre 2011.

Rapport de Mission de « Patrimoine 
sans Frontières », 4–11 Février 2010

Introduction

Il y a un an, une mission composée des associations Patrimoine 
sans frontières (PsF) et Bibliothèques sans frontières (BsF) 1 arri-
vait en Haïti à la suite du séisme meurtrier du 12 janvier 2010. En 
se rendant sur place si peu de temps après les événements, PsF 
souhaitait non seulement réaliser un état des lieux du patrimoine 
haïtien mais également mettre en place un plaidoyer en faveur du 
patrimoine comme l’un des vecteurs de la reconstruction du pays. 
Fidèle à ses statuts, PsF avait la conviction que ce serait notamment 
en préservant, au travers du patrimoine, la mémoire et l’identité 
des Haïtiens que les centaines de milliers de sinistrés pourraient 
envisager l’avenir.

Pour assurer ce plaidoyer, un rapport de mission d’une cen- 
taine de pages et dont sont extraits les feuillets qui suivent 2 a  
été établi dans le courant du mois de mars. Il a été par la suite très 
largement diffusé, en France, tout d’abord, par le biais du site de 
l’association et des réseaux sociaux, grâce à une campagne de 
presse touchant tous les médias et relayée auprès du grand public 
par une série de conférences. PSF a également veillé à la diffusion 
de son rapport auprès des institutions françaises, de l’UNESCO, de 
l’ICOMOS, et des principales organisations de défense du patri-
moine nationales et internationales en Europe et aux Etats-Unis. 
en contribuant à alerter la communauté internationale sur le sort 
du patrimoine haïtien, PSF a contribué à l’intégrer dans le plan de 
reconstruction du pays piloté conjointement par Haïti et par les 
Nations Unies.

PsF a parallèlement assuré une campagne de communication 
autour des vestiges des peintures murales de la Cathédrale de la 
Sainte-Trinité de Port-au-Prince, réalisant et diffusant, en partena-
riat avec l’entreprise Tollis-Lefèvre et l’ANABF, une note métho-
dologique 3 pour la dépose et la conservation-restauration sur la 
longue durée des vestiges de cet ensemble peint. La mise à l’abri 
provisoire de ces peintures murales a été réalisée dans le courant de 
l’année 2010 par la Smithsonian Foundation selon une méthodolo-
gie proche de celle proposée par Frédéric auclair dans le rapport de 
mission de PSF.

Conscient de l’importance que revêtait le patrimoine vivant et 
immatériel pour les habitants des zones sinistrées, PsF a par ail-
leurs choisi de soutenir la création musicale et populaire en orga-
nisant tout d’abord une collecte d’instruments de musique à des-
tination des écoles de musique haïtiennes 4 et, sur le temps long, 

en travaillant, en partenariat avec les professeurs et les étudiants 
des cursus patrimoine et ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti 
(ueH), à une meilleure connaissance et à un soutien aux orchestres 
ambulants parcourant les villes pendant le carnaval, les bandes à 
pieds. 

Que soient ici salués les efforts de tous ceux qui oeuvrent pour 
que le patrimoine haïtien préservé devienne le socle d’une culture 
haïtienne rayonnante et contributrice d’avenir. 

Delphine Mercier
Patrimoine sans frontières

février 2011

Le patrimoine haïtien

Créée par une ordonnance datée du 13 juin 1749 confirmée par un 
décret officiel de Louis XV en novembre de la même année, la ville 
de Port-au-Prince tire son nom de celui du vaisseau « Le Prince », 
qui avait pour habitude de mouiller à proximité des côtes de la 
bourgade. A l’origine conçue comme un centre commercial et bâti 
sur un plan orthonormé toujours visible dans le centre ville, Port-
au-Prince a connu un an après sa création son premier séisme et 
est devenue peu de temps après la capitale du pays à la place de 
Léogâne. 

Malgré les nombreux séismes qu’elle a subis, la capitale conser-
vait jusqu’au 12 janvier 2010 un patrimoine riche constitué en par-
ticulier d’exemples architecturaux des XIXe et XXe siècles. Parmi 
ceux-ci se trouvaient de nombreux lieux à caractère public par na-
ture ou par fonction, comme les lieux d’exercice du pouvoir (Palais 
national, ministères, palais de justice, mairie), les lieux de culte, 
les lieux d’enseignement (congrégations, universités) ou encore les 
lieux de vie (cinémas, anciens clubs, marchés, parcs). La capitale 
renferme également une intéressante architecture privée en bois 
et briques dont  les exemples les plus fameux appartiennent au 
type dit « gingerbread ». La ville de Jacmel présente également des 
exemples architecturaux fameux et elle a la particularité de conser-
ver un petit quartier historique composé de demeures construites 
aux alentours de 1900. La peinture, essentiellement de chevalet, 
et la sculpture sont également très présentes en Haïti ainsi que 
le patrimoine archéologique dont les études se sont développées 
récemment. Enfin, les bibliothèques et archives dont l’étude a été 
réalisée par Jérémy lachal, directeur de Bibliothèques sans fron-
tières (http://www.bibliosansfrontieres.org/images/urgence/rap-
port-mission.pdf ) représentent une part important du patrimoine 
et de l’histoire du pays. 

le patrimoine immatériel haïtien est au moins aussi riche que le 
patrimoine matériel du pays. Il se cristallise autour des cultes, mais 
également autour des événements rythmant l’année et se traduit en 
particulier par des récits, des musiques et des fêtes comme le carna-
val mêlant patrimoine et expression contemporaine et témoignant 
de la vitalité de la vie des communautés.

La situation du patrimoine haïtien est complexe : à l’exception 
des bâtiments publics, il n’appartient qu’à des privés, lieux de cultes 
compris. Daniel Elie, directeur de l’ISPAN, nous a par ailleurs 
expliqué que la loi haïtienne, assez ancienne concernant le patri-
moine, voudrait que tout édifice bâti sur le sol haïtien soit propriété 
d’état. On comprendra facilement pourquoi il n’est matériellement 
pas possible pour le Ministère de faire respecter une pareille loi 
c’est pourquoi, de fait, le patrimoine appartient à celui qui l’a fait 
construire.  Ce dernier point complexifie les possibilités d’action de 
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sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine matériel et met en 
lumière la nécessaire réflexion de l’adaptation du cadre législatif à 
l’époque contemporaine. 

Pour finir, nous tenons à rappeler que plusieurs campagnes d’in-
ventaire du patrimoine matériel ont été menées dernièrement. La 
totalité du patrimoine matériel n’avait cependant pas été traité avant 
le séisme du 12 janvier et il est vrai que ce manque de données peu 
rendre plus complexe la sauvegarde et la mise en valeur du patri-
moine matériel. Le patrimoine immatériel quant à lui n’est à ce jour 
que très partiellement étudié. Il est donc extrêmement complexe 
d’évaluer à ce jour les pertes liées au séisme du 12 janvier : dans ce 
cas, ces pertes correspondent au décès de personnes détentrices de 
savoir-faire et de coutumes dont la transmission se sera arrêtée avec 
leur mort. C’est sur la durée uniquement que l’impact du séisme sur 
le patrimoine, et en particulier sur le patrimoine immatériel, pourra 
donc être évalué. 

L’urbanisme

L’étalement urbain
Au vue de l’urbanisation de Port-au-Prince dont l’étalement se 
poursuit sans limite sur les flans de montagnes, on peut aisément 
percevoir une absence de contrôle réel des constructions ou d’une 
quelconque planification urbaine par une puissance publique fut elle 
de la municipalité ou de l’Etat.

Ce sentiment a pu être confirmé lors de nos différentes rencontres 
laissant entrevoir une grande liberté dans l’acte de construire alors 
que la population de l’agglomération de Port-au-Prince n’a eue de 
cesse ces dernières décennies de croître par l’exode rural, portant 
la capitale à une population estimée à 2 millions sur une dizaine de 
millions d’Haïtiens habitants la République.

 
La question du cadastre 
le département des taxes agit dans beaucoup de pays comme  
un élément de gestion par défaut de l’urbanisme générant un  
cadastre qui facilite un travail de perception par la puissance  
publique. Là aussi il semble que dans la ville de Port-au-Prince,  
il y est une difficulté de l’administration a remplir ce rôle sereine-
ment.
 
La prévention des risques naturels
dans ce contexte, ou le défaut de gouvernance entraîne un étale-
ment urbain mal maîtrisé aucun plan pointant les risques naturels 
liés aux crues, aux fortes pluies, aux cyclones, ou au danger sis-
mique de la zone n’existe.

Tous ces éléments agissent lors d’un tel évènement comme des 
facteurs aggravant rendant d’autant plus difficile l’organisation 
d’une reconstruction. Par ailleurs des terrains construits que l’on 
aurait dans d’autres régimes rendus inconstructibles ont pu être 
fortement déstabilisés lors du tremblement de terre et des glisse-
ments de terrains lors de la saison des pluies risqueront d’apporter 
là encore de nouveaux lots de victimes.

L’architecture 
Lors de nos déplacements nous avons pu identifier différentes tech-
niques de constructions allant de la réminiscence d’un habitat rural 
traditionnel construit avec l’usage de matériaux indigènes comme 
les feuilles de palmiers à une réalité dominante aujourd’hui de 
constructions réalisées de manière massive en béton armé. 

le séisme comme lors des cyclone pointe de manière froide les 
défauts de constructions et, malgré les hasards des propagations 

d’ondes sismiques suivant les zones géologiques et les altitudes, 
les pathologies rencontrées se sont révélées meurtrières par les 
défauts d’entretien de certains habitats traditionnels ou, de manière 
massive, par les faiblesses de constructions liées aux réalités des 
conditions de chantiers.

de manière générale on demande à des normes sismiques  
non pas d’assurer la pérennité des immeubles de manière défini-
tive mais de permettre la préservation de la vie des humains qui  
y résident lors d’une secousse. Ce type de construction parasis-
mique demande une cohérence des structures qu’il est difficile 
d’atteindre sur des modèles de bâtiments dont l’économie est très 
contrainte. 

Différents types de construction

Constructions en béton armé
au cours de ce voyage nous avons pu noter que dans leur grande 
majorité, les nouvelles constructions (seconde moitié du 20ème siècle) 
sont réalisées en structure de béton armé et au remplissage de par-
paings de ciment. L’utilisation du béton armé remonte néanmoins 
pour certains des grands monuments de Port-au-Prince aux années 
1920–30 avec notamment le palais national et la Cathédrale. Les 
constructions domestiques en béton armé semblent se réaliser par 
étapes au gré des capacités financières des habitants ainsi, on réalise 
d’abord un rez-de-chaussée avec  les fers des structures en attente 
pour une réalisation de l’étage ou des étages parfois quelques années 
plus tard. Evidemment ce mode de construction très fréquent en bon 
nombre de pays en voie de développement ne facilite pas la cohé-
rence physique des systèmes bâtis et révèle des points de fragilité 
dans les nœuds des structures lors de secousses sismiques.

Construction en briques
une autre catégorie de bâti construit en briques se rencontre fré-
quemment sur des maisons du début du 20ème siècle, il s’agit souvent 
d’une brique ocre clair qui, semble-t-il, n’est plus cuite en Haïti. 
Ces maçonneries de briques sont montées avec un emploi constaté 
de tirants métalliques horizontaux et verticaux (Centre d’art). Les 
murs sont généralement épais  et ce type de maison lorsqu’elle était 
bien entretenue et lorsqu’elle n’avait pas subi d’infiltrations d’eau 
de pluie consécutives aux défauts des couvertures en tôle a bien 
résisté aux secousses. Néanmoins, lorsque ces murs présentaient  
des lacunes de contreventement compte tenu de la magnitude du 
séisme du 12 janvier 2010, ils se sont effondrés : on note ce cas 
notamment sur les deux pignons du transept de l’église du collège 
Saint-Martial.

Construction en pans de bois
dans ce type de construction on peut faire un distinguo entre un 
habitat vernaculaire fait de constructions de faible hauteur en struc-
ture de bois et de murs en brique et un autre de style plus élaboré 
correspondant à une époque plus précise (les années 20/30) et porté 
par un petit nombre d’architecte. Ce style de bâtiment est appelé 
gingerbread.

Habitat vernaculaire
on en rencontre de manière fréquente le long des routes mais  
également dans certains quartiers de Port-au-Prince et de Jacmel. 
Cet habitat relativement souple lorsqu’il était bien entretenu a pré-
senté une très bonne résistance aux séismes et en tout cas, même 
lorsqu’il a été fragilisé, n’a pas représenté un danger pour la vie 
humaine. Ce bâti à la structure simple peut varier dans ses rem-
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plissages de murs ou dans les habillages. Certains sont faits de 
planches, d’autres voient l’habillage de parements intérieurs servir 
de coffrage pour un enduit qui constitue le parement extérieur. Cette 
évolution dans l’habillage est perceptible dans les campagnes, les 
planches constituant une évolution par rapport aux feuilles de pal-
miers. 
 
Habitat de style Gingerbread
De même que les exemples évoqués précédemment, les construc-
tions de ce type lorsqu’elles étaient bien entretenues ont révélé de 
part leur structure souple une bonne adaptation aux séismes. Ce 
style se rencontre sur des bâtiments simples de rez-de-chaussée, 
plus un étage, plus un comble, et se décline également dans des 
bâtisses de plus grandes dimensions comme par exemple à l’Hôtel 
Oloffson. On peut constater que dans les quartiers de Port-au-Prince 
où ce type d’habitat est fréquent, une dégradation de l’environne-
ment urbain à peu à peu fragilisé ces quartiers.

Constructions métalliques

Immeubles à pans de fonte
Ces immeubles constituent  un exemple de maison ou d’immeuble 
conçut et fabriqué en pièces détachées (Principalement en Europe 
et en Angleterre) et exporté par bateau vers Haïti. A une échelle 
plus importante, le marché en fer Hyppolite procède du même prin-
cipe. Saint-Louis-de-Gonzague, église à la structure métallique, est 
miraculeusement restée intacte alors que deux bâtiments adjacents 
se sont effondrés

Habitat provisoire
Une dernière catégorie appartenant à l’auto-construction est très 
répandue, allant de l’habillage en tôle de récupération de contre-
plaqué, de carton jusqu’à la bâche ou tout autre moyen de constituer 
un abri contre le soleil ou la pluie. 
 
Structure de fonctionnement constatée des chantiers
Presque 30 jours après le tremblement de terre, la précarité de  
la vie a obligé presque immédiatement le retour du petit com-
merce et l’on constate que les chantiers de démolition s’organisent  
pour la récupération des fers à béton en cassant à la masse les blocs 
de béton. Pour la récupération des fers à béton il est à craindre 
leurs réemplois dans de nouvelles constructions malgré leurs  
déformations même si l’on peut penser que pour une grande par-
tie, ils devraient être refondus. Nous ne savons pas si Haïti est  

doté d’une telle infrastructure industrielle pour permettre cette 
refonte. 
 
Bois de charpente
Les charpentes effondrées là aussi font l’objet d’une récupération 
progressive des bois. Il est à noter que la République d’Haïti connaît 
un grave problème de déforestation et les bois de construction sont 
en partir importés d’Amérique du Sud. 
 
Principaux matériaux de construction employés 
– Parpaings de ciment d’une épaisseur variable de 15 ou 20 cm ;
– Sable calcaire extrait des flans de coteaux ;
 Ce sable de carrière blanc constitue un calcaire très pur et donne 

la teinte particulière des bétons très clairs rencontrés dans les 
décombres. Les conditions d’exploitation des carrières semblent 
fragiliser les terrains qui, couplés au déboisement, entraînent 
des glissements lors de fortes pluies.

– Pierres et galets de rivière. On trouve ce type de matériaux dans 
les murs de remplissage et pour certains des murs de soutène-
ment 

 
La chaux
les pierres calcaires très pures semblent tout indiquées pour la 
fabrication de chaux mais la pénurie d’énergie semble limiter les 
productions locales dans ce domaine malgré l’existence de fours 
traditionnels dans certaines campagnes.

Les tôles
Principalement importées, elles font l’objet de réemplois immédiats 
pour les abris de fortune.

Etaiements d’urgence
lors des visites des nombreux immeubles, nous avons pu, dans 
certains cas, préconiser la plus grande prudence dans l’attente de 
la mise en place d’étaiements d’urgence simples visant à provisoi-
rement conforter des structures fragilisées par les secousses et les 
différentes répliques. Ces confortassions simples des étrésillonne-
ments simples en murant provisoirement les baies, dans le cas de 
l’église Saint-Martial, visent à rétablir des descentes de charges co-
hérentes dans les bâtiments. Néanmoins, la plupart des matériaux de 
récupération qui pourraient avoir un usage d’étaiement provisoire 
sont utilisés en premier lieu pour la réalisation des abris de fortune 
et la pénurie de matériaux est donc généralisée. Ainsi à l’exception 
de riches propriétaires, très peu de ces étaiements d’urgence ou de 
bâchages provisoires ont pu être réalisés.
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