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Voici un veritable effort de synthh qui 
arrive B point nomme. Bien sh ,  on parle 
de plus en plus de l'existence des femmes 
sans abri, B M o n W  comme dans les 
autres grandes villes du Canada. Leur 
visibilitk nouvelle Ctonne, derange et 
suscite de nombreuses reactions. Mais le 
discours tenu sur elles est souvent aga~ant, 
car sensationnaliste ou trop partiel. 
Fran~oise-Romaine Ouellette souligne 
avec raison qu'il n'existe encore que peu 
d'informations autres que journalistiques 
sur 1a situation de ces femmes sans toit. 

D'autre part, certaines recherches 
fkministes dcentes sur ce phenombne me 
semblent @her par un excbs de simplifi- 
cation de la probl6matique qui conduit B 
IYitin6mce feminine. La grande contri- 
bution de cette petite plaquette est t&s 
certainement de contribuer B briser les 
representations s t ~ ~ t y p & s  qui constitu- 
ent l'image de "la femme sans abri". C'est 
B dire autant la figure - quasi mythique 
-de laUclocharde" que celle, qui tente de 
s'imposer, de la femme en rupture de 
couple, de famille et de maison, mise au 
ban de "l'ordre patriarcal". Car comme 
d'habitude, la realirk est beaucoup plus 
complexe. 

Un mCme leitmotiv court tout au long 
de ce texte: hCb5rogCneirk. HCtdrog6neit6 
de la population des femmes sans-abri, 
diversite des facteurs qui poussent B 
l'itinerance et devant laquelle, pourtant, 
nous employons une terminologie B sens 
unique: sans-abri, sans adresse, sans toit. 
Ouellette s'emploie B nous faire question- 
ner la pertinence de cette appellation de 
"femmes sans abri" ainsi que sa justesse 
en rant que catdgorie sociologique. Car 
encore une fois, un fantame d'evidence 
nous masque qu'il s'agit be1 et bien d'un 
construit. Avant d'6tre des femmes en 
chair et en OS, avec leur histoire et leurs 
difficultks, les "femmes sans abri" sont 
d'abord une catkgorie sociale, construite 

avant tout dans le contexte de la d@- 
nition de la client2le-cible des services 
d'he'bergement d court remze. En de- 
hors de ce contexte, quand on s'inttresse 
directement aux personnes, d leurs 
caractkristiques et d leur mode de vie, 
cette de'finition devient parfois inutile, 
voire &me encombrante. 

Etiquetks "sans-abri", ces femmes 
n'auraient-elles besoin que d'un simple 
toit? L'examen des caractkristiques de 
cette population nous mbne rapidement 
au-del& de la "simple question de 

l'hCbergement7' B laquelle on voulait 
d'abord les r6duire. 

L'objectif de ce livre est, effective- 
ment, de permettre aux lectrices et aux 
lecteurs de recomaitre la complexite' de la 
situation des femmes dites "sans-abri" en 
identifiant les facteurs qui contribuent B 
les placer "clans des conditions limites de 
survie", de facon transitoire, rkurrente, 
ou memechronique. Lemoyenqu'a choisi 
l'auteure est celui d'une synthbse de la 
documentation pertinente recente. Le 
propos general est soutenu de manibre 
interessante par de courts extraits 
d'entrevues, rCalisCes auprbs 
d'intervenantes du milieu des refuges et 
des services d7h6bergement pour femmes. 

D'entrk de jeu, l'auteureannonce ses 
couleurs, situe son objetet exposequelques 
d o m h  statistiques sur les femmes sans- 
abri B MonW. Les trois autres chapitres 
du lime se concentrent plus spdcifique- 
ment sur les facteurs dont l'action, sou- 
vent conjuguk, pousse les femmes sur la 

voie de la d6saffiliation sociale. Chose 
certaine, ce ph6nom&ne, que l'on remar- 
que avec plus d'acuit6 aujourd'hui, est 
nettement tributaire de la conjoncture 
socio4conomique actuelle oii l'on recon- 
nait des tendances lourdes majeures: la 
ferninisation de la pauvrete et la margi- 
nalisation delajeunesse (chap. 2). D'autre 
part, la conjoncture sociale est marquee 
par le retrait de 1'Etat de la gestion de la 
santementale (desinstitutionnalisation) et 
par la croissance des toxicomanies 
(m6dicaments et drogues) (chap. 3). De 
plus, l'isolement social, la violence, 
l'inceste et les ruptures multiples (chap. 
4) balisent criiment le chemin qui conduit 
les femmes h la rue. 

Tout au long de cet expod, les dif- 
ferences de trajectoires entre les femmes 
et les hommes itinerant-e-s sont identi- 
fiCes et nommks. J'ai trouve partic- 
ulibrement interessant que l'auteure 
aborde la situation des femmes en termes 
d'enjeux et de strategies de survie plutbt 
que de sombrer dans le midrabilisme que 
commande souvent ce type de sujet. 

Notons en terminant que Ouellette situe 
son objet dans le contexte monh-hlais, ce 
qui explique peut4tre le peu d'importance 
presentee par la dimension de 
I'appartenance aux minoritds visibles 
(noires et autochtones notamment), dont 
l'influence fise plus lourdement sur la 
problematique de l'itinerance feminine 
dans des villes comme Toronto ou Van- 
couver. 
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Les femmes sont et continueront d 'Ce 
majoritaires parmi le groupe des persomes 
iigks. Longevid sup6rieure aidant, on 
prdvoit qu'elles representeront, en lBan 
2001, plus de 70 pour cent de la popula- 
tion des 75 ans et plus. Voila d6jB une 
bome raison de s'intkresser au rapport de 
I'enqdte "Persomes &g&s et logement," 
r6ali.de en 1987 pour le Comitb Loge- 
ment Rosemont. Celui-ci est un groupe 
populaire dont les principales actions 
portent sur la dCfense des droits des lo- 
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cataires du quartier Rosemont, situ6 au 
centre de l'ile de MonW.  

L'huation de depart est simple: dans la 
grande viUe de MontrM, plus les per- 
sonnes sont iigks, plus elles sont lo- 
cataires, plus elles sont des femm es... &S 
souvent seules et trbs souvent pauvres. 
Pour toutes ces raisons, les personnes 
5gks sont d'unegrande vuln6rabilitbdans 
leurs d6sirs et besoins de logement. 
L'objectif general de19enquCtede Paquin, 
Aubin et Boivin est de faire ressortir les 
principaux probl5mes de logement des 
personnes iig6es locataires (75 anset plus) 
rCsidant sur le territoire desservi par le 
Comitb Logement Rosemont. 

La m6thodologie utilisk est celle de 
l'entrevueavec questionnaire. L'entrevue 
se d6roulait en franqais seulement. Les 
auteures reconnaissent que cela les a 
empkkhhs d'obtenir un portrait ad6quat 
des conditions de logement des personnes 
agCes appartenant aux minorit6s allo- 
phones du quartier. Peut-on leur en faire 
vraiment grief, lorsque l'on sait que 
I'enquCte a BtC financh h mCme les 
maigres ressources d'un projet de dbvel- 
oppement de l'emploi du Gouvemement 
du Canada?! 

Des 61 rkpondants de I'enquCte, 43 sont 
des femmes et parmi elles, plus des trois 
quarts vivent seules et sous le seuil de la 
pauvrete. Hormis ces domhs, toutefois, 
le rapport ne prhente ni resultats, ni ana- 
lyse de la position swifique des femmes 
5gCes face au logement. Mais ils peuvent 
Ctre r6interprCt6s B lumibre de la situation 
de pauvretC et de solitude qui est le lot de 
la majoritb d'entre elles. Ajoutons que 
mCme les donnhs d'ordre gCnCral, ici, ne 
sont pas d6nuhs d'int6rCt: nous ne savons 
encore que peu de chose sur les conditions 
de logement de nos a h h .  

Les r6sult.t. de 1'enquCte sont organ- 
ist% autour de quatre themes centraux. 
Tout d'abord, on retrouve celui de 
l'adhuation du lieu physique aux besoins 
des personnes interogk. La qualitk du 
logement, sa salubritk, sa &curit6 sont 
examinees, ainsi que les problbmes 
d'utilisation lies h la perte de mobilitb 
entrf n6e par le vieillissement. Le second 
thbme est celui des ressources person- 
nelles et collectives dont disposent les 
personnes iigks: k de& de support 
nature1 disponible, la familiaritd du voisi- 
nage, les services reps et db i rk  par la 
population-Cchantillon y sontrapport& et 
discutks. Le chapitre suivant traite des 
relations propriCtairesl1ocataires et du 
poids des cofits de loyer dans le budget de 

ces derniers (33 pour cent paient plus de 
40 pour cent de leur revenu pour se loger). 
Enfin, au quahibme chapitre, la popula- 
tion-khantillon est intemgh sur ses 
d6mknagements pasds et futurs, car l'on 
sait qu'un enviromement familier et stable 
est un facteur important en regard de la 
qualite de vie des gens Agk. 

Aprbs avoir identifie ainsi les princi- 
paux problkmes rencontres par la popu- 
lation ig6e du quartier Rosemont, il est 
heureux que les auteures aient conserve 
assez d'energie pour avancer quelques 
elements concrets de solution. Ceux-ci 
sont empreints d'une volontb de respecter 
la diversite des desirs et des besoins des 
personnes agks, tout en refusant mute 
intervention h incidence discriminatoire 
envers cette catkgorie de lapopulation, ou 
qui risquerait de se n%iser au d6triment 
des autres groupes de locataires. Pour ces 
raisons, les auteures privilkgient plut6t un 
assortiment de mesures B saveur univ- 
erselle, telles le contr6le des loyers, une 
protection des locataires contre les ma- 
noeuvres spCculatives des "gentrifi- 
cateurs", l'instauration d'une subvention 
de type "suppl6ment au loyer" pour les 
faibles revenus, ainsi que le developpe- 
ment d'adaptations architecturales con- 
venant Bla fois aux personnes &g&s et aux 
personnes handicap& (pose de rampes 
de bain, par exemple, ou encore abaisse- 
ment des armoires). 

De plus, des modifications et amblio- 
rations substantielles sont souhaitks au 
sein des programmes de services de main- 
tien 3 domicile du Ministhe de la sane et 
des services sociaux, afin de les remettre 
sur la voie de leur mission initiale: celle de 
permettre aux personnes ages de rester, 
aussi longtemps qu'elles le-dkirent, chez 
elles, dans leur quartier, en &curitb. Le 
rapport se m i n e  sur un appel h la con- 
certation des differents intervenants, 
gouvemementaux et communautaires ... 
sans oublier les personnes i g h s  elles- 
mCmes. 

Au-delii des chiffres et des rkultats de 
I'enquCte, ce demier effort de formulation 
de solutions et de rkflexion sur leur impli- 
cation pratique constitue sans doute le 
moment le plus intkressant de ce rapport. 
Par 18, les auteures nous rappellent qu'il 
est de notre devoir de d6passer la produc- 
tion de connaissances pour trouver, enfin 
les moyens d'agir. 

Le rapport de Paquin, Aubin et Boivin 
p u t  Qtre command6 ii l'adresse suivante: 
Comitb Logement Rosemont, 5095 95me 
avenue, Montrd, Qu6bec HlY 273. 
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Margaret Laurence. Toronto: McClel- 
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Standing out side the Longhouse Book- 
store on a late October evening, 1 was 
taking my brand new copy of Dance on 
the Earth out of its plastic wrapper, my 
eyes suddenly foggy at seeing it finally, a 
young Margaret I never knew on its front 
cover, our familiar Margaret friend on its 
back. A young man approachedme, looked 
at the book in my hand and said, "It's too 
bad she's gone." He did not look like a 
reader: unkempt hair and a lot of it, 
yesterday's beard, a beaten-up Bluejay 
cap, decidedly worn jeans. "I saw her 
once," hesaid. "She was at achurch down 
the street, I went to hear her." I had been 
moved to have in my hand at last 
Margaret's final work, about which she 
had talked to me so often and with such 
joy. I was even more moved by the words 
of the young man, spoken with a respect 
that was almost awe. Three years after her 
death her magic is still strong. She was the 
most beloved woman in our history. 

Dance on the Earth is her particular gift 
to women, to her daughter, her nieces and 
her friends. Its text is a tribute to her own 
mother, Verna Simpson Wemyss, to 
Margaret Simpson Wemyss, the aunt who 
became her beloved "Mum" and to Jack's 
mother, Elsie Frye Laurence. It also cele- 
brates her own life and, most importantly, 
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