
Le travail des femmes a I'heure 
de la mondialisation neo-liberale 

Theauthor examines changes in society 
as a result of the restructuring of work 
and globalization. She argues that 
women will bear the brunt of the cur- 
rent economic crisis because of their 
pectficposition in  labour force where 
they continue to be source of cheap, 
non-unionized, andpart-time labour. 

Dans tousles pays, la mondialisation 
des marches remodtle la classe 
ouvrikre soit par I'imposition de 
nouvelles rtgles comme celles 
prescrites par le F M I ,  soit par 
l'exptrience de la dereglementation, 
soit enfin par une nouvelle division 
internationale du travail. Partout 
femmes et hommes sont affectks 
diffkremment. Partout des femmes 
se mobilisent et dknoncent les 
consequences nifastes du  nko- 
liberalisme. L'exemple des tra- 
vailleuses au Canada et au Quebec 
dans le contexte de la mondialisation 
nko-liberale illustre les differences de 
genre dans les professions, les salaires 
et les horaires et lie ces differences B 
la perpetuation du rBle traditionnel 
des femmes comme mtres et mk- 
nagtres. 

Retour historique 

Les femmes ont toujours travaille, 
salariies ou non, et de tout temps 
leur contribution B Ykconomie 
familiale a kti essentielle. A travers 
les hges, leur travail a pris diverses 
formes, il a investi diffkrents secteurs 
et son holution n'a pas ktk linkaire. 
Partout des elements de changement 
ont coexist6 et coexistent encore avec 
des klkments de continuitk. A la fin 
du xIxe sitcle, avec la baisse de 
l'activitk des femmes dans le travail 

s a l a d ,  s'impose le mod& de la 

A c6te des 
travaux remuneres 

persistent les 
tiches domestiques 
non-retribuees. Les 

etudes sur le 
salariat feminin ne 

peuvent ignorer 
ces activites sans 
valeur d'echange 

sur le marches. 

famille ouvritre dominee par un 
kpoux pourvoyeur gagnant un salaire 
q~al i f i i  de familial suffisant pour 
faire vivre sa femrne B la maison, 
O C C U ~ ~ ~  B l'education des enfants et 
B l'entretien du foyer. Ceci n'ktait 
qu'un ideal : aujourd'hui comme au 
m e  sitcle, la famille ouvrikre a besoin 
de plus d'un salaire pour vivre con- 
venablement. 

L'industrialisation au xrxe sitcle 
permet Bun grand nombredefemmes 
de travailler B I'exterieur du foyer 
pour la premitre fois. Elles subissent 
sur le march6 du travail les sequelles 
d'avoir CtC constamment associees B 
un travail subalterne. Depuis la nuit 
des temps, en plus des thches 
mknagtres et de I'tducation des en- 
fants, elles contribuent B I'economie 
domestique par la couture, le filage 
ou autres travaux B domicile. Quand 
la ~roduction sort du foyer, l'usine 
perpetue les caracteristiques des 
travailleuses secondaires, dont le tra- 
vail temporaire aide leur famille en 

attendant qu'elles se trouvent un 

rnari. A cBtt des travaux rirnunkris 
persistent les tkhes domestiques non- 
retributes. Les etudes sur le salariat 
fkminin ne peuvent ignorer ces 
activites sans valeur d'ichange sur le 
march6 et nkanmoins essentielles. Ce 
n'est pas notre but dans le present 
article d'ktudier les multiples formes 
du travail d'entretien et de reproduc- 
tion, ni de rendre cornpte des ten- 
tat ive~ de jauger sa valeur mar- 
chande. O n  doit cependant recon- 
naitre les consiquences de cette forme 
de travail ferninin sur la place occupee 
par les femrnes dans le march6 du 
travail. 

Les ouvrikres qui contribukrent B 
la revolution industrielle du xxe  
sitcle, par exemple dans les moulins 
de textile mais aussi dans d'autres 
industries de transformation, 
venaient habituellement de la 
campagne, filles de travailleurs 
agicoles delocalists ou appauvris par 
la mecanisation et la concentration 
des fermes. Aujourd'hui, c'est du sein 
mCme de la famille qu'est issue la 
nouvelle force de travail quand les 
femmes mariees soit poursuivent leur 
travail salarie aprks le mariage et 
mCme aprts la naissance d'un enfant, 
soit retournent au travail aprts une 
interruption de quelques annkes 
quand les enfants sont tout-petits. La 
participation des femmes mariees B 
la main d'aeuvre active n'est que la 
continuation d'une longue tendance 
accentuie pendant la Deuxikme 
guerre mondiale, suivie d'un retrait 
relatif puis d'une rernontke continue 
et acckleree depuis la fin des annees 
1950. Alors qu'au Canada comme 
en Europe et en Amerique du Nord 
la majoritk des travailleuses sont 
cklibataires, et ce malgrk les progrts 

de la scolarisation, I'activiti croissante 
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des fernrnes rnariies prCsente un des 

changements les plus importants des 
dernikres decennies. Au Canada, le 
nornbre de fernrnes dans la main 
d'ceuvre a plus que doublt dans les 
annies 1970, portant leur taux 
d'activiti de 38,3 pour cent en 1970 
B5 1,7 en 1980, et au Quibecde 36.4 
pour cent B 47.8 pour cent, pour 
atteindre en I'an 2000,59 pour cent 
au Canadaet 56 pour cent au QuCbec 
(Statistiques Canada 1985; 200 1 ; 
Centre d'information et de docu- 
mentation). 

La presence rernarquable des 
fernrnes dans le salariat ne rnodifie 
quand rngrne pas la division sexuelle 
du travail : rnalgre les lois garantissant 
I'accks B toutes les professions, 
certaines sont Ctiqueties fkminines, 
d'autres rnasculines. En gCnCral, db B 
leur rnanque de formation ou B cause 
de discrimination plus ou rnoins 
subtile, les fernrnes accornplissent des 
tiiches assignees A leur sexe. Non- 
obstant la transformation de 
I'dconornie durant les cinquante 
dernikres annies, I'ouverture aux 
femrnes de  plusieurs metiers 
traditionnellernent rnasculins et le 
d idin  relatif du secteur industriel lii 
B I'expansion prodigieuse du secteur 
tertiaire, les travailleuses se trouvent 
encore confindes B un  Cventail 
restreint de professions, investissant 
surtout le secteur tertiaire, c'est-B- 
dire dans les services dornines par les 
cols roses.' Au Quebec, prts de la 
rnoit i i  des travailleuses sont 
regroupies dans 15 professions, alors 
que seulernent un quart des hornrnes 
occupent les 15 principales profes- 
sions rnasculine~.~ 

L'irnplantation de grands com- 
plexes industriels auxxe sikcle n'a pas 
ernpGch6 la perpetuation du travail B ' 
domicile et certains Ccrits qui 
cdlkbrent aujourd'hui une trede post- 
industrialisation rnasquent I'ex- 
perience d'innornbrables ouvrikres, 
souvent des irnrnigrantes, dans des 
petits ateliers ou B la rnaison. La 
confection de veternents est typique 
de ce genre d'ouvrage. Depuis la nuit 
des temps, la couture a et6 
I'occupation de choix des rnkres et 

des petites filles. Nul besoin de sortir 
du foyer pour coudre et, croyait-on, 
toutes les rnkres pouvaient surveiller 
les enfants et une marmite sur le 
poCle tout  en assernblant des 
douzaines de robes, de chemises ou 
de pantalons, car B ce rythrne le tra- 
vail dit B la pitce n'itait pas pay6 B 
l'unitC rnais B la douzaine. 

La division 
sexuelle des t2ches 
domestiques exerce 
des contraintes sur 
le nombre d'heures 

que les femmes 
peuvent consacrer 
chaque semaine au 
travail remunere, 
contraintes qui se 
refletent dans les 
ecarts salariaux. 

Ce genre de labeur etait aussi 
caracttrise par le rBle des entrepre- 
neurs et de leurs agents, ou SOW- 
rontrar teurs ,  plus directement 
responsables de l'exploitation du tra- 
vail que les grandes cornpagnies et les 
magasins B rayons qui ernpochaient 
la rnajeure partie des  profit^.^ Ces 
ateliers persistent encore, regroupant 
des fernrnes noires, asiatiques ou 
latinas et, dans un  clirnat de  
cornpCtition pourles plus bassalaires, 
les conditions sont tout aussi 
exploiteuses qu'il y a un sitcle. Tous 
les efforts diployds pour garder les 
salaires cornpetitifs n'ernpechent pas 
I'industrie du veternent de quitter 
rCgulikrernent les pays ddveloppes 
pour s'etablir dans ceux du Sud, 
surtout enAsieet en Arneriq~elatine.~ 
Elle n'est qu'une des nombreuses 
industries qui, avides de profits, 
rnigrent vers des pays oh la main 
d'ceuvre bon rnarchk, la faiblesse des 
norrnes environnernentales et des 
syndicats rtpondent aux exigences 
de la productivitd. 

Le temps, les salaires et la 
division sexuelle d u  travail 

L'irnportance d u  temps partiel 
marque une des grandes difftrences 
entre le travail des femrnes et celui 
des hornrnes. Au QuCbec, en 1999, 
25,7 pour cent des femrnes et 9,6 
pour cent des homrnes ditenaient au 
rnoins un ernploi de trente heures ou 
rnoins par ~ e r n a i n e . ~  Ce  genre 
d'ernploi, dont le ttlitravail n'est que 
la forme la plus extreme, continuera 
B Gtre essentiel pour un grand nornbre 
de fernrnes, vendeuses, caissitres, 
serveuses de restaurant et infirrnitres, 
qui doivent concilier les respon- 
sabilites farniliales et  le travail 
rirnuntrk. Des Ctudes ont rCvtl6 que 
la rnajoriti des travailleuses B temps 
partiel acceptent ce genre de travail cc 

par choix )) (UE, FEDR-FC 200 l ) .  Si ce 
travail qu'on dit atypique constitue 
une solution pratique pour nombre 
d'entre elles, on peut quand rnerne 
s'interroger sur le sens du rnot choix 
pour des fernrnes qui continuent B 
devoir assurner les responsabilites 
dornestiques et farniliales. 

Les femrnes de la classe ouvrikre, 
quelles que soient les attentes idiales, 
portent encore un double fardeau et 
continuent B assurer la reproduction 
de la force de travail en dtpensant 
une plus grande partie de leurs 
revenus pour lasanti, I'alirnentation, 
I'kducation et les services qui 
augrnentent la productivit t  et  
contribuent B la croissance Ccono- 
rnique. Les iconornistes qui tentent 
de quantifier de telles activitts, pour 
haluer cornbien il faudrait payer une 
autre personne pour accomplir ces 
tiches, arrivent B des sornrnes 
phinorntnales. Qui fait quoi dans 
l'tconornie de march6 et B l'exterieur 
de celle-ci, dans I'dconornie non- 
rnonktarisie, est intimernent lie au 
sexetgenre. La division sexuelle des 
t iches dornestiques exerce des 
contraintes sur le nornbre d'heures 
que les fernrnes peuvent consacrer 
chaque sernaine au travail rirnunert, 
contraintes qui se reflktent dans les 
Ccarts salariaux entre travailleuses et 
travailleurs. 
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En 2000, au Quebec le salaire 
moyen des hommes pour le travail i 
temps plein et i temps ~ar t ie l  Ctait de 
719,75$ et celui des femmes de 
478,49$ (Institut Statistique du 
Quebec 2000). Cet ka r t  ne semble 
pas se combler, au contraire. Ces 
dernitres annies, le travail de moins 
de trente heures par semaine a 
augment6 de 1 pour cent par annte. 
Si I'on tient compte de toutes les 
sortes de travail, le salaire des Ca- 
nadiennes atteint tout juste 56 pour 
cent de celui de leurs colltgues.%n 
1997,3 1,6 pour cent des femmes et 
17,7 pour cent des hommes gagnaient 
moins de 10 OOO$ par annee, alors 
que 25 pour cent des femmes et 58 
pour cent des hommes plus de 30 
000$ (Institut Statistique du Quebec 
2000). 

Le travail des femmes et les crises 
de la mondialisation 

Le partage inkgal des t iches 
domestiques et des soins aux enfants 
a un impact immediat sur la place des 
femmes dans le march6 du travail et 
sur I'infkriorite de leur revenu, mais 
la hiCrarchie des sexes dans I'iconomie 
est aussi imputable aux changements 
entrain& par la mondialisation neo- 
liberale de I'economie et par la divi- 
sion internationale du travail. 

Depuis la fin des (( Trente  
Glorieuses n, ces annees fastes qui 
suivent la Deuxitme guerre, le 
capitalisme est en crise. Crise qui, ces 
dernitres annees, n'est qu'exacerbee 
par l'effondrement de I'economie 
asiatique et plus prts de nous par les 
consequences des CvCnements du 11 
septembre 2001. Malgrt les pertes 
d'emplois depuis les attentats, la crise 
n'est pas ponctuelle mais bien 
structurelle et affecte la sociCtd en 
profondeur.  Rifl tchissant sur 
I'economie au tournant du millenaire, 
Vivianne Forrester s'exclamait : (( I1 
n'y a pas de crise, pas de crises, mais 
une mutation r (Forrester 10). Mu- 
tation qui n'tpargne aucune activitd 
humaine et qui influe directement 
sur le travail. Dans leurs successions 
du plus en plus rapide, les crises ne 

semblent que le bout d'une banquise 
mutative, c'est-i-dire sans commune 
mesure avec celles qui les ont 
precidees. 

De par leur position particulitre 
sur le march6 du travail, les femmes 
subissent de plein fouet les fluctua- 
tions de I'iconomie. Si le travail est, 
pour employer un neologisme, 

La place des femmes 
dans I'economie, 

leur concentration 
dans certains 

services, le r61e 
familial qui leur 

est devolu, toutes 
ces conditions les 

rendent plus 
vulnerables aux 
soubresauts du 

capitalisme. 

genre r, les sursauts tconomiques 
aMigent fernmes et hommes de faeon 
spicifique. La place des femrnes dans 
I'economie, leur accis particulier aux 
ressources productives, leur concen- 
tration dans certains services, le rBle 
familial qui leur est gCnCralement 
dtvolu, toutes ces conditions les 
rendent plus vulnirables aux 
soubresauts du capitalisme (UNIFEM). 

Dans les periodes de recession qui 
ont ponctuC le capitalisme industriel 
depuis le dix-me sitcle, le secteur 
primaire, suivi de la construction et 
du  secteur manufacturier en 
constituaient les premieres victimes. 
Les femmes, sous-representees dans 
ces categories se trouvaient rnoins 
frappees par le charnage. Ainsi, pen- 
dant la depression Cconomique des 
annCes trente le t a w  de chBmage des 
travailleuses est demeuri infirieur i 
celui des hommes. Concentres dans 
les services toujours en expansion et 
plus proteges des forces exterieures, 
les cols blancs risquaient rnoins d'Ctre 
remercies. Depuislaguerre jusqu'aux 

annies 1970, la fonction publique et 
les services sociaux ont poursuivi leur 
croissance. Mais depuis les annies 
1980, les femmes qui soutiennent 
ces services sont discrt tement 
frappCes par les coupures budgitaires 
gouvernementales. Impatients 
d'iliminer leurs deficits, privilegiant 
un budget CquilibrC plutBt que le 
plein emploi-quelle que soit la 
definition de ce dernier-les 
gouvernements ado~tent  des mesures 
d'austtritd qui touchent, parexemple, 
les travailleuses dans le secteur de la 
santi alors que la sous-traitance met 
partout en jeu la securite de travail 
des fonctionnaires. Paralltles aux 
coupures dans les services sociaux, la 
mondialisation neo-liberale et la re- 
distribution internationale du tra- 
vail dtstabilisent les industries 
traditionnelles. 

Les emplois non-qualifies, con- 
tractuels et non-syndiques, dans les 
services ou dans I'industrie, se 
deplacent plus facilement l i  oh les 
profits sont plus prometteurs. Que 
cesoit dans les maquilas de la frontitre 
mexicaine oh onassernbledumateriel 
tlectronique ou dans les tCldcentres 
de Bangalore oh des doigts rapides 
entrent des donnees informatiques, 
la migration vers le Sud guette 
nombre d'emplois ferninins. Malgre 
l'importance de la tertiarisation de 
I'economie, le travail non-qualifie 
dans la production n'est pas pour 
autant disparu. L'industrie manu- 
facturitre qui emploie des ouvritres 
i bas salaires, souvent immigrantes, 
est menacCe par la main d'aeuvre 
encore plus mal payee d'Asie et 
d'ArnCrique latine. Attirees par le 
travail bon march6 des pays en voie 
de diveloppernent, des corporations 
h la recherche de rneilleurs profits 
delaissent les pays du Nord et fer- 
ment leurs portes devant la concur- 
rence des pays du Sud. Les femmes 
non-qualifees, celles qui assemblent 
des produits par exemple, sont les 
plus facilement rempla~ables. Au 
Quebec, on a le cas de la compagnie 
de t-shirt Fruit of the Loom de Trois- 
Rivieres qui, de rnoins en rnoins ca- 

pable de rivaliser avec Ies bas salaires 
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des pays moins developpes, vient de 
ferrner ses portes en 2001 jetant 654 
travailleuses, payees entre 8$ et 10$ 
de I'heure, sur le pave, (( victirnes de 
la rnondialisation B, adrnet laministre 
des Finances Pauline Marois (Presse 
canadienne). 

L'elimination ou la restriction de 
certains services et la delocalisation 
des emplois n ~ n - ~ u a l i f i C s  se 
traduisent par une perte d'emplois 
qui touche plus specifiquernent les 
femrnes. Contrairernent i ce qui se 
passait dans les dtpressions 
prdcddentes, quand les femrnes 
pouvaient poursuivre leur travail dans 
les services ou, en dernier recours, 
s'engager cornrne dornestiques, 
aujourd'hui, le t a w  de chbmage des 
travailleuses se rapproche de celui 
des travailleurs. Jusqu ' i  trtts 
rkcemment, le taux de chbmage 
rnasculin dtait superieur au taux de 
chbmage fkminin rnais dejB dans 
]'Union europtenne la situation est 
inverske.' Au Canada, en septernbre 
2000, le chbmage des fernrnes 
atteignait 6 pour cent et celui des 
hornmes 5,8 pour cent, alors qu'au 
Quebec il dtait de 8,2 pour cent pour 
les fernmes et les hommes 
(Statistiques Canada 2000). Dans la 
creation d'ernplois, de pair avec la 
sous-traitance, le travail contractuel 
supplante le travail permanent. 
Qu'on pense aux employees de Bell 
Canada oh 1300 travailleuses ont 
perdu un travail i 20s de l'heure 
rernplack, pour 1000 d'entre elles, 
par un autre i 1 O$. En Ontario entre 
1775 et 1778, Northern Telecom a 
arnpute d'un quart sa main d'ceuvre 
canadienne (Statistiques Canada 
2000). I1 devient difficile pour les 
travailleuses rnises i pied de syrnpa- 
thiser avec leurs rivales du Sud qui 
attirent cornrne un aimant les 
cornpagnies trans ou rnultinationales. 

Les crises iconorniques et le 
chbrnage engendrent toujours une 
baisse de la rnilitance syndicale et du 
taux d e  ~ ~ n d i c a l i s a t i o n .  La 
vulnerabilitt de I'ernploi dtcourage 
le risque. Ces dernittres annees, la 
contestation a trouvi d'autres lieux. 
La prise de conscience de  la 

perpetuation, voire de I'accentuation 
des injustices dont les fernmes font 
I'objet explique leur rnilitance dans 
les rnouvements critiques du n6o- 
liberalisme. Des representantes des 
groupes de fernmes, cornme la 
FCdCration des Femmes du Quebec, 
Ctaient au Sornrnet de Quebec en 
avril200 1 et au Forum social mondial 
de Porto Alegre en avril 2002. A la 
mondialisation nCo-liberale, elles 
opposent un internationalisme 
solidaire. La resistance au capitalisme 
global et mondial passe par la 
solidariti avec les fernrnes de tous les 
pays, car la condition des fernmes 
d'ici est indissociable de celles des 
fernmes d'ailleurs. 

Une perspective ftrniniste e t  
historique du monde d u  travail 
permet non  seulernent de  
docurnenter la place des femrnes dans 
la hierarchie du travail et des salaires, 
chose etablie depuis longtemps, rnais 
aussi d'identifier certains facteurs 
d'infkriorisation qui renvoient aux 
rapports sociaux de sexe. La division 
sexuelle du travail pay4 et non-pay&, 
fruit d'une longue construction - 
historique, entraine la perpetuation 
d'indgalites structurelles sur le marchd 
du travail. Lalocalisation des fernrnes 
au travail, sur la ligne de front des 
transformations du capitalisme neo- 
liberal et de la reorganisation 
internationale de la production des 
rnarchandises et des services, fait des 
travailleuses les premieres cibles des 
mutations de I'econornie. Leur 
experience est B I'avant-garde des 
grands changements dus  i la 
conjonction des avancees techno- 
logiques et de I'idkologie nto-liberale 
dans la nouvelle donne de I'econornie 
mondialisee. 

Andrte Ltueque, DPpartement 
d 'bistoire, Uniuersite' McGill. Autour 
descentts de laVie en Rouge (Renue- 
MPnage, 1999) e t  La Norrne et les 
Deviantes (Renue-Mtnage, 1989). 

'L ' indexdel 'oc~~ pour lastgregation 
par occupation et industrie rnontre 
de grandes variations dans la 
segregation sexuelle. Elle est plus 

prononcee dansles pays qui affichent 
le plus haut taux de participation, 
soit le Canada, la Suede et les Btats- 
Unis (Bakker). 
'Les 5 principales professions 
ftrninines, qui renferment 23 pour 
cent des travailleuses, son t  : 

secrdtaires, vendeuses et comrnis- 
vendeuses au detail, commis B la 
cornptabiliti et personnel assimile, 
caissittres et infirrnieres diplbmkes. 
Les 5 principales professions 
masculines, qui cornptent 11,9 pour 
cent des travailleurs, sont  : 

conducteurs de carnion, vendeurs et 
commis-vendeurs au  d t ta i l ,  
directeurs de la vente au detail, con- 
cierges, rnecaniciens/techniciens et 
rkparateurs d'automobiles (Institut 
statistique du Quebec 1776). 
3Ces abus ont t te  dtnoncts par la 
Commission royale d'enquCte sur les 
&arts de prix ((( Rapport Stevens D). 
*Au Quebec, I'ernploi 5 temps plein 
pour les femrnes opkratrices de rna- 
chines a diminuk de 17 pour cent au 
cours des 10 dernieres anntes (Cornit6 
aviseur-fernrnes en rnatittre de 
ddveloppement de la main-d'ceuvre). 
5Le temps partiel etant Ctabli imoins 
de  t rente  heures par semaine 
(Statistiques Canada 2000). 
'Apres irnpht, l'ecart est de 60 pour 
cent. I1 y a toutefoisprogres : en 1786 
les femmes recevaient 47 pour cent 
des revenus des hornrnes et en 197 1, 
54 pour cent (Condition feminine 
Canada). 
'En 1777, le taux de chbmage des 
femrnes etait de 12,4 pour cent et 
celui des hornrnes de 9,3 pour cent ((, 
Statistiques de I'OCDE ))). 
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SPENCER DE 
CORNEILLE 

Sick 

I try : to sing; to talk, to 
love 

Everytime I fail: I don't 
get back up 

I slither away: and cut my 
self up 

Until the wounds have 
diseased my 

Skin 
Which demolishes all of 

the sin I am 
In 

Spencer De Corneille is a 14-year- 
old with a unique sense ofstyle. 

KRISTJANA GUNNARS 

The Suit 

Kristiania, Knut Harnsun wrote, that strange city no one 
escapes from 

until it has left its mark on him.. . 

Perhaps even I have become one of the walking wounded.. . 

The man he wrote about found no food and found no words 
and found no 

shelter, not for mind or body or soul.. . 

sleeping out in the rain on the damp ground, chewing slivers 
of wood .... 

These days not so strange a city any more, it still has its wind- 
ing roads, 

irregular addresses, houses hither and yon on hills, painted 
white, painted 

red, white, red, white, red ... 

and the concrete inner core, the pacemaker heart- 

I think I have been thrown against the hard edges of this town, 

where I had the bizarre notion that I should get a suit! some 
unknown 

material resembling taffeta and wool, jacket and slacks, noth- 
ing else on.. . 

I would never wear anything else, day and night, I would 
wear 

this navy black, pin-striped, feminine take on the male suit, 
male suit, 

male suit, my only outfit! 

I would be like Hamsun's hungry writer at the bottom of 
everything 

in life. Who has lost himself and then the key to himself.. .. 

Who had only one suit to wear and even that he pawned 
away. 

I would end up like that, inheriting even here the wretched of 
the earth, 

and then go off to sea. But so classy. So very classy.. . 

Kristjana Gunnars is theauthor ofseveral booksofpoetryand prose. A new book 
of poetry, Silence of the Country, was published in the spring of2002. 
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