
Feminisme et modernisation 
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In this article the author shows that 
feminists cooperated with the nation- 
alistproject of turning Qukbec into a 
Nation. Women understood that a 
nationalist state war a guarantee for 

ntzzen- equality and the possibility of ' ' 

ship along with their integration in the 
public sphere. 

Comment percevoir la place des 
femmes dans le processus de mo- 
dernisation politique du Quebec de 
la rtvolution tranquille? Plus parti- 
culitrement, comment tvaluer le rBle 
que les fiministes' ont joue dans ce 
processusde modernisation? Ce texte 
vise h analyser les liens qui se sont 
tissCs entre fkminisme et nationalisme 
autour de la notion de modernisation 
et h expliquer comment ces liens sont 
B I'origine d'une institutionnalisation 
particulikre du ferninisme quibe'cois. 
Plus particulikrement, il s'attache B 
montrer comment, dans le processus 
de mise en place d'un Btat providence 
quebicois, on a assist6 h une co- 
operation polemique entre les fem- 
inisteset le projet nationalistede trans- 
formation de 1'8tat provincial 
qutb&cois en &at <<national>>, pro- 
jet port6 princi-palement, mais pas 
exclusivement, par le Parti qukbicois. 

Mais le rapport des femmes-et 
celui des fkministes-B la modernit6 
est loin d'Ctre simple. D'un cBtc5, il 
est possible de  considerer le 
f6minisrne comme un processus de 
<< modernisation >> des femmes, 
dans la mesure oh il cherche B faire 
acceder les femrnes B I'individualisme 
abstrait moderne,  le farneux 
<<hornme sans qualit6>> dont nous 
parlait Musil. De l'autre, il faut voir 
lesobstacles rnajeurs que lamodernite 
a rnis B I'inclusion des femmes, les 

tenant au loin,  les mettant  

Durant plusieurs 
annees, il y a eu 

convergence entre 
les projets de 

modernisation 
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et  du nationalisme 

quebecois et  les 
projets feministes 

d'instaurer I'egalite 
entre les sexes. 

syrnboliquement sur un piedestal 
dans la fonction de mkres, mais pour 
mieux les fouler au pied en tant que 
femrnes, ce qui a fait dire B Maria 
Deraismes, fkministe frangaise du 
xIxe sitcle, qu'elle <<diclin[ait] 
I'honneur d'Ctre un ange>> parce 
que <<dire que la femme est un ange, 
c'est I'obliger B tous les devoirs, et se 
reserver, i soi, tous les droits; c'est 
sous-entendre que sa specialit6 est 
I'effacement, la resignation, le sacri- 
fice; c'est insinuer que la plus grande 
gloire, le plus grand bonheur de la 
fernme, c'est de s'immoler pour ceux 
qu'elle aime2>>. 

Avec elle, les filles de la revolution 
tranquille ricusent les deux grands 
modkles fiminins de la gdneration de 
leurs mkres, la rnaternitt ou la voca- 
tion religieuse, et tout cornrne leurs 
frkres, elles veulent mordre dans la 
vie B belles dents, s'approprier le 
rnonde ou,  B tout  le moins, 
l'apprivoiser. Parmi la poussikre dont 
il faut se debarrasser dans le grand 

mCnage de la revolution tranquille, 

figurent, pour elles, toutes les entraves 
hlalibertk des femmes. Si leurs grand- 
mtres avaient luttk pour le droit de 
vote, elles se sentaient de taille i 
reprendre le flambeau pour eliminer 
le hiatus entre I'Cgalite formelle et 
l'kgalit6 rkelle, mais entre-temps, 
force ttait de constater qu'B beaucoup 
d'tgards, mCme I'tgalitt formelle 
faisait defaut. Et si on mesure le 
chemin parcouru depuis les anntes 
1960, on peut dire que le Qutbec a 
fait plus que <<rattrapper>> la 
modernitt occidentale. 

Un aggiornamento de la 
<<condition fdminine> > 

De fait, durant plusieurs annees, il 
y a eu convergence entre les projets 
de modernisation politique de la 
revolution tranquille et du  national- 
isme quCbecois et les projets fkmin- 
istes d'instaurerl'6galit6 entre les sexes. 
Plus encore, si les transformations de 
la <<condition feminine>> ne sont 
pas le resultat de l'tvolution naturelle 
de la sociCtC mais plutBt celui des 
luttes fiministes, ces luttes n'ont 
rencontre qu'une opposition faible 
et ont  souvent bdntfici6 de la 
complicite des renovateurs politiques. 
Reconstitue i un moment oh 
l'ensemble des composantes de la 
societe quPbtcoise riflechissait B 
I'avenir du Quebec, le mouvement 
f6ministe quebecois a pu Ctre partie 
prenante de lade'finition decet avenir, 
mCme s'il n'apas toujours et6 entendu 
i son entikre satisfaction3. 

Depuis le debut du sikde, les 
fiministes quebtcoises demandaient 
l'egalitd juridique, I'accks B 
l'education et I'accks aux professions. 
Dans tous ces dornaines, on peut 

dire que les transformations des qua- 
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tre dernitres dicennies sont pjut6t 
remarquables et que les femmes ant 
des acquis, certes fragiles mais 
ntanmoins non nigligeables. Si ces 
acquis sont d'abord et avant tout le 
produit des luttes feministes, il n'en 
demeure pas moins que les institu- 
tions politiques ne se sont pas 
braqudes et, mCme plus, qu'elles ont 
accueilli un certain nombre- 

familial entre les Cpoux en cas de 
dissolution du mariage, ce qui vise L 
compenser les inkgalit& economiques 
entre tpoux. Bref, en 1989, le travail 
de modernisation de la situation des 
femmes marikes t tai t  tellement 
avanct que l'on avait atteint ce que 
revendiquait la Federation nationale 
St-Jean Baptiste6 en 1907! Men- 

insuffisant, tvidemment-de fkmi- 
nistes en leur sein en toute con- 
naissance de cause. 

En ce qui concerne I'egalitt 
juridique, le principal point  
d'achoppement concernait le statut 
juridique des femmes marites. Si 
certains rites religieux du  mariage4 
font encore rtftrence i I'obtissance 
que l'tpouse doit h I'tpoux sans qu'il 
y ait rtciprocitd, il en va autrement 
dans le code civil qui a fini par 
consacrer I'tgalitt entre les epoux, 
aprks plusieurs rtformes. et moult 
revendications fkministes. A partir 
du projet de loi5, dtpost en 1964 par 
la premiere femme deputte de 
I'AssemblCe legislative du Quebec 
qui met fin i I'incapacitt juridique 
des femmes mariies, l'tgaliti entre 
epouxmarque des points avecl'intro- 
duction, en 1969, de la societe 
d'acquets comme regime matrimo- 
nial usuel. La mCme annie, la loi 
ftdCrale sur le divorce allait Ctre 
modifite pour en rendre I'accks plus 
aist et la vague de dernandes de 
separation ou de  divorce qui 
s'ensuivra montrera bien que le 
mariage ne signifie pas ntces- 
sairement le bonheur. Ensuite, en 
1980, juste un peu avant le reft- 
rendum, le gouvernement du Parti 
qutbCcois se lanqait dans un ag- 
giomamento de tous les articles du 
Code civil qukbecois touchant le droit 
familial. Le bill 89, adopt6 h cette 
tpoque, assure I'egaliti entre les con- 
joints, la co-autorite des deux pa- 
rents dans la famille, abolit la distinc- 
tion entre enfants ltgitimes et 
illkgitimes et assure la protection de 
la residence farniliale. L'esprit 
egalitaire de cette reforme est 
complkte par le bill 146 en 1989 qui 
prtvoit le partage egal du patrimoine 

Du point de vue 
feministe, un des 
grands acquis des 

travaux de la 
Commission Parent 
est certainement la 
mixite scolaire et 
les programmes 
identiques pour 
les enfants des 

deux sexes. 

tionnons cependant que la soif de 
modernit t  des gouvernants de 
I'tpoque a i t t  largement entretenue 
par les pressions de tous ces groupes 
qui ne voulaient pas que les livres 
d'histoire s'tcrivent en faisant des 
femmes les <<oublites>> de la 
r6volution tranquille'. 

L'tducation est le principal vecteur 
de la modernisation nationale7. I1 n'y 
a donc pas B s'etonner qu'elle de- 
vienne un des grands chantiers de la 
revolution tranquille. Si les premiers 
bintficiaires de la reforme de  
l'iducation allaient Ctre les jeunes 
hommes dtjiinscrits dans l'tducation 
secondaire, i terme, les filles en seront 
les grandes gagnantes. Du point de 
vue fdministe, un des grands acquis 
des travaux de la Commission Par- 
ents est certainement la mixite scolaire 
et les programmes identiques pour 
les enfants des deux sexes. Le S U C C ~ S  

de I'tcole auprks des jeunes filles a kti 
fulgurant: depuis les annees 1970, 
elles constituent la majoritk des 
dipl6mts du secondaireet du colltgial 

et depuis le milieu des annkes 1980, 
elles ditiennent la majoritd des 
dipl6mes du  premier cycle 
universitaire. Elles restent cependant 
faiblement minoritaires i la maitrise 
et trks largement rninoritaires chez 
les ddtenteurs de doctorat. Evi- 
dernrnent, cela ne tient pas compte 
du fait que les disciplines peuvent 
Ctre fortement monosexutes et 
I'attentat du 6 dtcembre 1989 i 
Polytechnique est l i  pour nous 
rappeler que l'accks des fernmes B 
tous les secteurs d'kducation ne fait 
pas I 'unanimitt  et suscite des 
rtsistances-dont cet at tentat  
represente une version paroxys- 
tique-qui prennent la forme du 
sexisme au quotidien, insidieux et 
lancinant mais relativement invisible. 

Mais si, dans la population Ctu- 
diante,  le nombre de femmes 
dipl6mtes dtpasse celui des hommes, 
il n'en va pas de mCme dans les autres 
cornposantes de l'institution scolaire. 
Certes, dans I'enseignement prt- 
scolaire et tltmentaire, le personnel 
est quasi entikrement ferninin, mais 
les choses changent dks le secondaire, 
la place des hommes enseignants 
s'accroft au colltgial et prend laforrne 
d'une monosexuation masculine dans 
certains secteurs de I'enseignement - 

universitaire. Quant aux administra- 
tions scolaires, elles restent largement 
dominies par les hommes. O n  peut 
mCme affirmer que la revolution 
tranquille a reprtsentt, i cet tgard, 
une perte skche pour les femmes. En 
effet, lorsqu'il y a eu fusion des tcoles 
des garqons avec celles des filles, ce - 

fut le directeur de I'kcole des garqons 
qui heritait de lafonction de directeur 
de la nouvelle tcole rnixte. 

Ces transformations dans le monde 
de l'iducation allaient avoir des 
repercussions dans le monde du tra- 
vail rtmundr6. Si les fernmes y ont 
gagne un acck autonome aux revenus 
mondtaires, mentionnons tout de 
meme qu'il a fallu des batailles 
importantes pour que l'ensemble du 
travail ferninin soit reconnu, et 
qu'elles nesont pas termintes. Certes, 
le travail des femmes dansl'entreprise 
familiale (fermes, commerces, bu- 
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reaux professionnels) a connu un 
debut de reconnaissance, mCme s'il 
est douteux que les lois sur les normes 
minimales d u  travail y soient 
veritablement appliqutes, maisle tra- 
vail domestique reste largement 
occultt. De plus, la conciliation en- 
tre emploi et vie familiale reste en- 
core une <<affaire de femmes>. Les 
femmes ont donc accede au march6 
du travail remunert souvent au 
detriment de leur sante et en tout cas 
de leur temps libre. Le nombre de 
places en garderies demeure encore 
insufftsant et leurs horaires de moins 
en moins adaptts B un march6 du 
travail oh l'impkratif de la flexibilitk 
frise la contorsion. O n  a desormais 
des conges de maternite mais ils sont 
insufisants, tant sur le plan temporel 
que sur celui de leur compensation 
materielle. En outre, le virage 
ambulatoire augmente le fardeau des 
soins aux malades, aux personnes 
Sgtes, aux handicapkles physiques 
ou mentaux et il ne faut passe leurrer 
sur le sexe des <<aidants na-turels>> 
don t  parlent les rapports 
gouvernementaux. 

Quant B leur place sur ce march6 
du travail, force est de reconnaitre 
qu'elle demeure essentiellement 
subalterne. Les femmes occupent plus 
souvent que les hommes des emplois 
B temps partiel (et c'est rarement par 
choix) et leurs salaires n'atteignent 
pas 70 pour cent des salaires 
masculins. L'equitk salariale reste 
donc un programme pour les annees 
B venir et ce n'est pas l'attitude du 
gouvernement dans la rCcente greve 
des infirrnikres qui laisse presager 
que cet avenir soit rapproche. De 
facon gknerale, les emplois occupes 
majoritairement par des femmes ont 
tendance B Ctre dhalorisks, tant sur 
le plan salarial que symbolique. Plus 
dipl6mtes, elles sont quand mCme 
rnoins payees; et plus personne ne 
veut croire que <<slinstruire, c'est 
s'enrichir!>> comme le faisait 
miroiter un slogan de la rCvolution 
tranquille. 

Certes, les barrikres formelles de 
I'accks B certaines professions ont 

disparu et il n'y a dksormais plus de 

professions reservees aux hommes. I1 
n'en demeure pas moins que certains 
secteurs d'emplois sont fortement 
monosexues au masculin et que si les 
interdictions formelles ont disparu, 
les ernbfiches informelles se multi- 
plient. Le harcklement sexiste dans 
les milieux o h  les femmes sont 
minoritaires, le paternalisme ou le 

Cet avenement de 
la femme-individu, 

qui trouve sa 
concretisation 

juridique dans la 
transformation du 
statut des femmes 
mariees n'est pas 

sans consequences 
sur les rapports 

familiaux 

harcelement sexuel, sans compter les 
biais sexistes des comites de recrute- 
ment ou des exigences d'embauche, 
tout cela constitue autant de faton 
de dire aux femmes, qu'elles ne sont 
pas B leur place dans certains milieux. 

Un projet commun de 
construction de I'Etat providence 

L'acharnement actuel du  Parti 
quibkcois Bsacrifier Petat providence 
sur I'autel de la mondialisation et du 
<<deficit zero>> ne doit pas nous 
faire oublier que sa construction a et6 
un point de convergence entre 
f6ministes et nationalistes: pour ces 
derniers, cela constitue la forme 
ultramoderne de I'Etat et la modalit6 
privilegiee &integration de I'ensem- 
ble de la sociCt6 autour d'un projet 
commun: pour Ies fiministes, I'Etat 
providence vient donner un contenu 
concret h. la ci toyenenti  et 8 
I'intdgration des femmes B I'espace 
public. 

Pourquoi parler de I'Etat provi- 

dence comme mecanisme d'inte- 
gration des femmes h I'espace public? 
Principalement parce qu'il offre 
I'occasion aux femmes d'accdder B 
l'individualite. En effet, cet Etat 
amkne la prise en charge Ctatique de 
tkhes qui Ctaient autrefois assurees 
par les femmes privement (et par 
amour?) au sein de la famille. L'Etat 
providence modifie donc la fonction 
sociale de la famille: cette derniere 
devient de moins en moins un lieu 
d'entraide fonctionnelle, selon le 
modkle du pPre pourvoyeur et de la 
mere nourriciere, permettant la prise 
en charge des membres vulne'rables 
de la collectivitC (jeunes enfants, 
personnes &gees, malades, handicap61 
es physiques ou mentaux) et devient 
une institution dont la dimension 
affective et contractuelle prend une 
importance capitale. Ce processus 
ne releve evidemment pas de la seule 
bienveillance etatique mais prend 
racine Cgalement dans la volont6 des 
femmes qui se concritise par la 
resurgence du ferninisme comme 
mouvement social organise dans 
l'ensemble des pays occidentaux dans 
la decennie 1960. Cet avtnement de 
la femme-individu, qui trouve sa 
concretisation juridique dans la trans- 
formation du statut des femmes 
mariees n'est pas sans constquences 
sur les rapports familiaux: augmen- 
tation d u  nombre de  divorces, 
familles gynocentrees, transforma- 
tion des rapports parentslenfants, 
droits des enfants, pour n'en nommer 
que quelques-uns. 

Simultanement, I'Etat providence, 
en contribuant B l'avknement de la 
femme-individu, ouvre de nouvelles 
possibilite's aux femmes. D'abord, et 
beaucoup plus clairement que les 
innovations dans la technologie 
domestique, il y a une liberation de 
temps. Cette liberation de temps 
apparait trks clairement, a contrario, 
quand I'Etat recommence 8 faire 
prendre en charge par les <<aidants 
naturels>> (les femmes) lessoins qu'il 
assumait 8 I'apogee de sa providence. 
N'ayant plus 8 prendre cornplete- 
ment en charge les jeunes enfants 

(avec tous les bim01~ qu'il faut mettre 
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sur la disponibilite et I'accessibilitt 

financikres des ser-vices de garde) et 
en mettant moins au monde du fait 
de la rtvolution contraceptive, 
pouvant compter sur le rtseau 
hospitalier pour prendre soin des 
malades, disposant d'institutions oh 
envoyer les per-sonnes Igtes, les 
femmes sevoient libtrees decertaines 
tiches familiales rattachtes aux soins 
des personnes. 

une rentgociation partielle du travail 

au sein de la famille (quoique celle-ci 
soit plus effective entre mere et en- 
fants qu'entreconjoints), celaaouvert 
une possibilitd de politisation 
d'enjeux qui etaient autrefois 
considtrts cornme prives (la violence 
conjugale ou le viol domestique, par 
exemple) et cela a rendu possible, 

universellement rtpandue, tant chez 

les hommes que chez les femmes. 
C'est ce que nous serinent actuel- 
lement les nto-libtraux qui vou- 
draient que l'on revienne B la 
responsabilisation. O n  peut dgale- 
ment dire que 1'~tat-providence 
transforme en clientelisme le rapport 
que les diverses cattgories de lapopu- 
lation entretiennent avec l 'hat. I1 est 
vrai que les politiques sociales revCtent 

Par aileurs, le developpement d'un L'egalite est donc une telle dimension, mais ce n'est pas 
secteur public recoupant des la seule. Mais surtout, le caractere 
domaines d'activitts tradition- percue c0mme le public du patriarcat de I'Ctat-provi- 
nellement dtvolus aux femmes leur ~0nt ra i re  de la dence reprksente deux avantages non 
offrait des possibilitds d'emploi ntgligeables pour les femmes. 
rimuntre accrues. Dans les domaines differenciation et  D'abord, il introduit une distance et 
de I'tducation (principalement au les mesures coupe le patriarcat de son ancrage 
prt-scolaire et B I'tltmentaire), des susceptibles de dans des rapports affectifs qui en 
soins B la petite enfance, de la santt et camouflent le caractere oppressif et 
des services sociaux, de nouveaux permettre exploiteur; il permet donc une re- 
postes de travail se developpent et 
sont massivement occupes par des 
femmes. Celles-ci sont embauchtes, 
non seulement en vertu d'une vision 
s ter to typte  des compktences 
professionnelles selon les sexes, mais 
kgalement parce que la scolarisation 
des filles leur a perrnis d'acqutrir les 
competences professionnelles exigkes 
pour ces postes. De plus, etant donnk 
la forte syndicalisation du secteur 
public et parapublic et lacombativitt 
particulikre du syndicalisme dans ce 
secteur, les conditions de travail et de 
remuntration dans ce secteur ont 
permis B beaucoup de femmes 
d'acqukrir uneautonomie financitre. 

Enfin, le dtveloppement de 1'8tat- 
providence a permis B plusieurs 
femrnes d'tchapper B la <<tyrannie 
du domestique>>. M&me si on peut 
tvaluer que nombre d'ernplois 
occupCs par les femmes autant dans 
le secteur public que dans le prive ou 
le communautaire, s'apparentent B 
des activitts typiquement feminines 
qui ttaient autrefois effectutes 
privkment dans le cadre de la famille, 
le fait que ces activitds deviennent 
salarites, qu'elles s'effectuent dans 
un cadre socialement reconnu et 
qu'elles obtiennent une reconnais- 
sance formelle de leur valeur et de 
leur ntcessitt sociales n'est pas sans 
consequence. En effet, cela a permis 

d'atteindre I'egal i te 
sont celles qui visent 
a I'indifferenciation 

sexuelle. 

pour certaines femmes, atchapper i 
la famille conjugale si elles le 
dksiraient. 

Tout ceci permet aisement de 
comprendre pourquoi une bonne 
partie des feministes s'est investie 
dans le processus de construction de 
cet &at- providence9, un 8tat charge 
d'autres fonctions pour les na- 
tionalistes rnais qui permettait tout 
de rnCme une convergence des intdrCts 
des deux groupes et qui nous donne 
des cl& pour comprendre le soutien 
que beaucoup de ftministes sont 
prCtes B accorder B quel que projet de 
type social-democrate que ce soit. 

Onasouvent estimequ'avecIIBtat- 
providence, on assiste B la substitu- 
tion d'un patriarcat public au 
patriarcat privk. Si cette affirmation 
n'est pas denute de fondement, elle 
omet cependant desoulignerqu'entre 
deux maux, il peut Ctre utile de choisir 
le moindre. Dans ce sens on peut dire 
que I'Btat- providencevide largement 
lacitoyennete deson contenu actifet 
la fige dans une certaine dipendance 

mise en cause du paternalisme, plus 
facile Bentreprendre dans le contexte 
de rapports sociaux fonctionnels et 
impersonnels que dans des rapports 
de type privts et personnalists. 
Ensuite, il perrnet justement une 
politisation de la vie privte. Tout ce 
que la souverainetd ttatique et la 
citoyennete avaient refouli aux 
marges de I'univers politique et 
civique acquiert une coloration 
nouvelle, le privd peut devenir 
politique sans ntcessairement etre 
mtdiatist. 

Le rapport ggalite' et  
indkpendance 

Dans le contexte d'une rtflexion 
sur la modernisation des femmes via 
I'gtat national en gestation, il est 
inttressant de regarder le rapport 
ggalite et ind+endance cornrne un 
condense i la fois de I'entreprise de 
modernisation des femmes, des 
rapports que les ftministes ont 
entretenu avec I'Etat qukbtcois et 
des similitudes langagieres entre le 
projet nationaliste et le projet 
ftministe. 

D'abord un peu de <<petite 
histoke>>. Lorsquele Parti q ~ e b t ~ ~ i ~  
arrive au gouvernement en novembre 
1976, il <<oublie>> de nommer un 
membre du Conseil des ministres 

60 CANADIAN WOMAN STUDIESILES CAHIERS DE LA FEMME 



qui soit statutairement responsable 
du Conseil du statut de la fernme''. 
Pour tenter de racheter cet oubli, le 
discours inaugural du  gouvernement 
annonce une <<ktude en profondeur 
destinke i aboutir i une politique 
d'ensemble de  la condit ion 
fkminine'l. I1 faut dire que ce discours 
avait lieu un 8 mars! Le gou- 
vernement a donc mandate le Conseil 
du statut de la femme pour produire 
cette etude. L'annonce d'une enikme 
kt~de>>'~asuscit& une certaine colkre 
dans le mouvement des femmes qui 
y voyait une manoeuvre dilatoire et 
mCme le comitk de condition 
fkminine d u  Parti qukbecois 
considerait qu'il serait plus utile 
d'avoir des politiques que des 
statistiques. 

Cette etude, ironiquement appelee 
le < < h e  rose>>, allait malgrk tout 
Ctre produite aprks avoir absorb6 
I'essentiel des energies du CSF durant 
environ un an et Ctre dkposke, sous le 
titre Pour les QuPbPcoises: ggalite' et 
inde'pendance, i la fin septembre 
1978. Le titre en  lui-mCme est 
rkvklateur d'un certain etat d'esprit: 
il y a bien sfir la rtfkrence i la boutade 
de Daniel Johnson, pkre13 mais 
kgalement un  clin-d'oeil aux 
nationalistes. 

Le document  lui-mCme est 
intkressant et son introduction merite 
qu'on s'y attarde. D'emblte, on situe 
la demarche dans un parallkle avec la 
dCmarche nationaliste: <<[i] I'heure 
oh le Quebec definit son identitk et 
vise la prise en  charge par les 
QuPbicois de leur avenir politique, 
social et kconomique, les Qukbkcoises 
veulent Ctre prksentes. Elles veulent 
participer i l'elaboration et B la 
concrktisation des changements i 
venirI4>>. Ensuite, le sens du docu- 
ment est precise: rappelant que <<ce 
n'est pas la premikre fois que les 
femmes s'expriment>>, ce document 
justifie l'idke d'une politique globale 
en soulignant <<qu'il faut changer la 
condition des femmes nonseulement 
par quelques rkformes, mais par une 
remise en question des systemes de 
valeurs qui maintiennent une divi- 
sion arbitraire des tiches entre les 

sexes et par la modification des struc- 
tures qui font se perpktuer ces 
systkmesl'>> Enfin, la perspective 
choisie est rksolument fiministe. 

Le document entreprend donc de 
dkcrire comment la socialisation des 
femmes les rend dkpendantes, com- 
ment leur statut juridique est loin 
d'&tre inspire par un ideal kgalitaire, 
comment  les femmes sont 
discrimintes dans toute une serie de 
domaines d'existence et d'activitks. 
Suite i c e  diagnostic, il propose plus- 
ieurs recommandations qui visent i 
instaurer une socikte oh rkgnera 
l'kgalitk entre les sexes. - 

Dans I'optique de la modernisa- 
tion des femmes, ce document est 
intkressant B trois kgards. D'abord, il 
confire B I'etat un rBle de mattre- 
d'oeuvre en matikre de transforma- 
tion de la situation des femmes. 
Ensuite, il se situe dans une vision de 
l'kgalitt typiquement moderniste. 
Enfin, la definition qu'il donne de 
I'autonomie s'inscrit dans la tradi- 
tion de I'individu abstrait de lapenske 
libkrale. 

Certes, ni le Conseil, ni les groupes 
de femmes qui ont aliment6 le docu- 
ment de leur reflexion ne se font 
d'illusions sur les intentions 
gouvernementales. Craignant un 
<<tablettage>>, la prtsidente du 
Conseil, Claire Bonenfant, sonne 
I'alarmedksdecembre 1978 et somme 
le gouvemement de se mettre au tra- 
vail dans ce domaine. Mais il n'en 
reste pas moins qu'un des fils con- 
ducteurs de ce document c'est que, 
en dkmontrant le prkjudice, en 
esquissant des solutions, et en 
mobilisant les groupes de femmes, 
les transformations s'ensuivront 
nkcessairement et elles prendront 
essentiellement la forme de politiques 
publiques. En outre, il est implicite 
que l'oppression peut faire l'objet 
d'un diagnostic gknkral, qu'elle peut 
Ctre apprkhendke sous toutes ses 
facettes, qu'elle se donne B voir i la 
fois dans sa genkralitt et dans ses 
aspects spkcifiques et que ce travail 
de  dkvoilement appelle nkces- 
sairement l ' indignation et le 

changement, comme si les pouvoirs 

publics ktaient ktrangers au systkme 
et aux institutions produisant des 
rapports sociaux inkgalitaires entre 
les sexes. 

Ensuite, la vision de l'kgalitk a 
I'oeuvre dans ce document est 
typiquement modemiste, dans la 
mesure ou Ctre kgal, c'est d'abord et 
avant tout Ctre semblable. O n  
retrouve d'ailleurs la mCme perspec- 
tive dans la rkcente loi qui accorde 
des droits kgaux aux conjoints de 
mCme sexe, ce qui a permis au 
gouvernement une petite campagne 
publicitaire autour du thkme <<le 
sexe n'a pas d'importance>>. Mais 
on en avait dkji eu un aperGu avec la 
campagne <<pared, pas pare&> qui 
visait i sensibiliser la population au 
sexisme. L'kgalitC est donc perque 
comme le contraire de  la dif- 
fkrenciation et les mesures sus- 
ceptible~ de permettre d'atteindre 
l'kgalitk sont celles qui visent a 
l'indiffkrenciation sexuelle. 

Enfin, l'autre volet, I'indkpen- 
dance, est aussi rksolument mo- 
demiste. Une femmeautonome, c'est 
non seulement celle qui n'a pas un 
statut subalterne, mais celle qui se 
dkfinit en fonction d'elle-mCme 
independamment de toute inter- 
subjectivite, disposant d'une identitk 
finie et stable, bref, <<un homme, 
comme tout le monde>> tel que 
rkpondait Badinter i la question 
<<qu'est-ce qu'une fernme?>>. Cette 
vision de l'autonomie n'est pas une 
invention du CSF et a ktk largement - 
prksente dans la dernikre vague 
fiministe mais elle est dtsormais de 
plus en plus critiquee pour ses 
insufisances. 

Conclusion 

Cette entreprise de <<modernisa- 
tion>> des femmes a brusquement 
pris fin avec l'kpisodedes Yvettesi7et 
I'attitude des souverainistes durant 
la campagne rkfkrendaire de 1995 
montre une chose: puisque le vote 
des ftministes est largement acquis a 
I'option souverainiste, les femmes 
qu'il importe de convaincre ce ne 
sont pas les ftminisres, mais les 
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<<autres>>, &oh le coup des <<bibis 
de race blanche>> et la reminiscence 
de la revanche des berceaux". D'oh 
la faciliti avec laquelle le gou- 
vernement a inttgrt I'interprttation 
suggerte par Lise Bissonnette, isavoir 
qu'il s'agissait d'un ressac anti- 
ftministe. 

Cette hypothese est stduisante B 
plusieurs tgards. Elle justifie I'immo- 
bilisrne gouvernemental et permet 
de mettresur latouche tant larninistre 
responsable que le CSF ou les groupes 
fiministes. Si les Yvettes sont 
interprttdes cornrne la protestation 
des meres de familles comblies (les 
<<vraies>>, femmes?) contre celles 
qui leur proposent une emancipation 
dont elles neveulent point, il devient 
possible d e  ne rien faire et  
d'abandonner L la poussiere des 
tablettes ou i l a  recherche des astuces 
et conditions gagnantes, la politique 
&ensemble en rnatiere de condition 
feminine. Et quelle aubaine pour un 
gouvernement de pouvoir oppposer 
les fiministes aux femmes! En plus, 
comme on n'apas osC invoquer <<les 
ethniques et lemondede~affaires>>'~, 
on peut faire porter aux fernmes le 
poids de la dkfaite des souverainistes 
au rtfirendurn de 1980. 

Ce n'est que durant la carnpagne 
rtfkrendaire de 1995 que les sou- 
verainistes renoueront avec les 
fkministes en leur conferant le titre 
de <<partenaires de lasouverainete>> 
et, par la suite, en en faisant une 
composante de lasocieti civile invitee, 
lors des deux sommets socio- 
dconorniques de 1996, i avaliser les 
politiques gouvernementales de cou- 
pes sornbres dans l'gtat providence. 
I1 y a l i  une reconnaissance ironique 
de la presence nicessaire de femmes 
dans tout projet rnoderniste de I'ere 
post-moderne, rnais une reconnais- 
sance qui est constamment instru- 
mentaliske. 

Ce texte fait partie d'un ouvrageplus 
largesur les rapports entrefhinisme et 
nationalisme au Qukbec qui devrait 
itre publik a m  Zditions du Rernue- 
MPnage h l'automne 2000. 
Diane Lamoureux est profsseure 

titukzire au dkpartrnent de Sciences 

politiques de I'Universite' Laval. Elle a 
effectukplwieurs Ptudes sur leflrninisme 
quPbkcois et la thkorie flministe. Ses 
travaux rkcents ont portk sur [a 
citoyennetk et La dkmocratie, en 
particulier sur les limites thkoriques et 
pratiques des politiques de I'identitP. 
Elleprkpare actuellement une analyse 
des rapports entre nationalisme et 
flrninisme au Qukbec. 

'I1 peut sembler grossier de nos jours, 
voire dtplacC, de parler du firninisme 
d'une telle manitre genirale et 
globale. Cependant, pour le theme 
que j'ai choisi d'aborder, les 
diffirences entre fiministes liberales 
et fiministes plus radicales, celles 
entre les grandes associations 
nationales du type Federation des 
fernmes du Qukbecet les collectifs de 
base, jouent relativernent peu dans la 
rnesure oh il y a de la part de I'en- 
semble des courants ftministes une 
demande d ' ~ t a t ,  que ce soit sous la 
forme d'une foi en la capacite 
reparatrice de ]'Gat (these liberale) 
ou sous le mode d'une transforrna- 
tion par le biais de  nouvelles 
politiques sociales des conditions 
concretes d'existence des femrnes 
(radicales et marxistes). La seule nu- 
ance qu'il faudrait introduire, c'est 
que le rapport ?i I'ctat provincial 
quebtcois n'est pas le rnCme selon 
l'identification ethnique des fi- 
ministes. Pour les <<Qukbecoises 
francophones de souche>>, l'etat 
provincial quCbCcois fait aussi 
largernent figure d'Etat national et 
constitue ainsi I'espace public par 
excellence; pour  les anglo- 
montrtalaises, cela n'a pas caractere 
d'hidence mais il importe de sou- 
ligner que souvent celles-ci sont ac- 
tives i I'int6rieur de groupes rnixtes 
sur le plan ethnique, d'une part, et 
que, d'autre part, leurs terrains 
priviligits &intervention (famille, 
santk, politiques sociales) font partie 
des competence provinciales B 
I'intkrieur du cadre politique 
canadien, ce qui ne suscite pas autant 
de resistance que dans d'autres 
dornaines par rapport B une definition 

en fonction de I'espace politique 
qu&bkcois. Quan t  aux fernmes 
autochtones, elles ont eu une prtsence 
relativement ttnue dans les coali- 
tions ftrninistes au Quebec et leur 
cadre de rifkrence politique reste 
essentiellernent le palier fidtral de 
gouvernernent. Si les autochtones des 
deux sexes sont particulerernent ab- 
sents du projet de creation d'un espace 
public quibecois, les relations 
qu'entretiennent autant les Angle- 
phones <<de souche>> que les 
rnernbres des diverses communautts 
dites <<culturelles>> avec cet espace 
public sont i gkometrie variable et 
force est de constater qu'en ce qui 
concerne les politiques sociales en 
general et les politiques sociales 
concernant les femmes en particulier, 
leur prtsence dans cet espace politique 
quebecois est assez soutenue. Par 
ailleurs, pour faire avancer les 
revendications en termes d'arrCt de 
la discrimination et en faveur de 
l'CgalitC juridique, les lesbiennes ont 
largement adopt6 la politique de 
coopCration polCmique avec 1'Gtat 
quebecois (par le biais, notarnment, 
de la table de concertation des gais et 
des lesbiennes) qui est ici dicrite 
pour expliquer les transformations 
du statut des femmes. 
'Maria Deraismes, L?ve dans 
I'HumanitP, (1 868), Paris, CBti- 
fernmes, 1990, p. 36-37. 
jOn peut voir un exemple recent de 
cette <<surditt>> des nationalistes 
qutbecois B une rtflexion fiministe 
le fait qu'aucune ferniniste quebicoise 
n'ait Ct6 invitte B <<Penser la nation 
qudbecoise>>, tant dans la sCrie du 
journal Le Devoir de I'itC 1999 que 
lors du colloque organist dans la 
foulte par le Programme d'itude sur 
le Quebec de I'Universiti McGill, 
<<surdit&> qui se fait sentir dans le 
livre Cponyme publie au printemps 
2000. 
411 ne faudrait pas oublier que ces 
rites religieux ont force de lien civil. 
5Premitre association feminine 
francophone, fondke par Marie 
GCrin-Lajoie. 
'Ce qui n'ernpCche pas, ividemrnent, 
les rnCrnes livres d'histoire d'oublier 
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d'attribuer aux luttes des femrnes 
plutBt qu'au rnodernisme gou- 
vernemental ces rtsultats, ni rnCme 
d'oublier les femmes purement et 
sirnplement, un peu B la manikre de 
Rene Levesque <<oubliant>> de 
nornmer unle responsable du CSF 

dans son premier cabinet ministeriel. 
'C'est d'ailleurs une des theses 
centrales de I'ouvrage classique 
dlErnest  Gellner, Nat ions  et  
nationalisme, Paris, Payot, 1989 
(1983). L'idte est egalement reprise 
dans une grande partie des textes B ce 
sujet dont le livre d'Anthony D. 
Smith, Nationalism andModernism, 
Londres, Routledge, 1998, qui 
montre bien le rBle modernisateur 
du nationalisme en Europe au xrxe 
sitcle et dans les nouveaux pays issus 
des mouvements de decolonisation 
auxxe, de meme que dans les regions 
partiellement <<oubliCes>> par la 
modernitedans le mondeoccidental. 
8Comrnission gouvernernentale sur 
la reforme de l'tducation formke en 
1961 et qui remet le prerniervolet de 
son rapport en 1963, preconisant, 
entre autres, la creation d 'un 
rninistkre de l'cducation et un 
systkrne public unifie &education 
jusqu'au niveau universitaire. 
'Sur le rapport des diffkrents courants 
du ferninisme B I'ctat providence, 
voir mon introduction au numero 
de la revue RecherchesfPministes, vol. 
3 no. 1, 1990. 
"Organisme conseil auprts  du 
gouvernernent provincial sur toutes 
les questions ayant trait B la situation 
des femmes. La mise en place du 
Conseil en 1973 s'inscrit dans la 
foule'e du rapport Bird qui pre'conisait 
la creation d'un tel organisme aviseur 
tant auprks du gouvernment federal 
que des divers gouvernements 
provinciaux. Le Quebec est I'une des 
premieres provinces B se doter d'un 
tel organisme. Celui-ci joue des r6les 
qui varient selon les pkriodes. A 
I'Cpoque oh Claire Bonenfant en as- 
sume la presidence, de 1978 B 1983, 
le Conseil percevait son rnandat 
cornrne celui de relayer les re- 
vendications du mouvement des 
femmes auprks des divers ministkres 

et organismes gouvernementaux et 
de soutenir les activites de toutes les 
composantes du mouvernent des 
femmes. 
"Discours inaugural reproduit dans 
Le Devoir, le 9 mars 1977. 
'ZL,'exercice avait dCji ete fait lors de 
Carrefour 1975, mais il faut dire que 
le programme du PQ Ctait a l'tpoque 
bien maigrelet en matikre d e  
comprehension de la situation des 
femmes. 
I3Celui-ci, alors qu'il etait Premier 
ministre du QuCbec (1966-68), a 
declare, au sortir d'une conference 
federale provinciale sur les institu- 
tions politiques canadiennes, que soit 
le Quebec Ctait consider6 comme 
Cgal, soit il prendrait le chemin de 
I'independance, ce que les journaux 
ont rapport6 comme <<cgalitt ou 
indCpendance>>. 
'4Conseil du statut de la femme, Pour 
les Qu kbkcoises: gga l i t /  e t  
indkpendance, Quebec, Editeur 
officiel, 1978, p. 25. 
I5Loc. cit. 
I6Mouvernent de femrnes en faveur 
du <<non>> lors de la campagne 
refirendaire de 1980. Ce mouvement 
a pris naissance B la suite d'une 
declaration de la ministre Lise 
Payette, ministre d ' ~ t a t  B la Condi- 
tion feminine, qui avait assimile 
l'epouse de Claude Ryan, alors chef 
de 1' opposition oficielle et president 
d u  camp du <<non>> dans la 
campagne refirendaire, B une 
<<Yvette>> personnage de manuel 
scolaire correspondant tout B fait au 
stereotype ferninin de I'epouse et de 
la mere. Le norn d'<<Yvette>> a en- 
suite et6 repris et transform6 en mou- 
vernent de masse par le camp du 
<<non>> qui a voulu profiter de 
cette bourde de la ministre Payette 
pour discrtditer I'option sou- 
verainiste. Dans ce mouvement des 
<<Yvettes>> on retrouvait certes des 
representantes des associations 
firninines traditionnnelles rnais les 
principales porte-parole d u  
mouvernent lors de ses deux as- 
sernblkes publiques etaient souvent 
des fernrnes qui avaient joui un r61e 

majeur dans I'histoire de 1'Cman- 

cipation des femmes comrneThCrbe 
Casgrain, dont le nom reste associd B 
la lutte pour I'obtention du dtoit de 
vote ou  Monique Begin, alors 
ministre federale de la Santt mais qui 
avait Cte une membre fondatrice de 
la ~ ~ d e r a t i o n  des femmes du Quebec 
et qui avait 6tC tgalernent lasecrktaire 
de la Commission royale d'enquCte 
surlasituation dela fernrneau Canada 
(Commission Bird). L'interpretation 
la plus courante du phknomtne des 
<<Yvettes>> est cellequi adtkdonnee 
par Lise Bissonnette, dans un editorial 
du journal Le Devoir, qui qualifiait le 
rnouvernent de "backlash" anti- 
feministe. Cette analyse a depuis Cte 
contestbe par de nombreuses 
fkministes. O n  peut se reporter ?i la 
section <<Les Yvettes, douze ans 
aprts: essais &interpretation, dans 
l'ouvrage collectif ThPr2se Casgrain. 
Unefemrne tenace et engagke, Sillery, 
Presses de l'Universit6 du Quebec, 
1993. 
"Lors de la campagne rtfirendaire 
de 1995, Lucien Bouchard, com- 
mentant le faible taux de natalite au 
QuCbec et s'en servant cornrne argu- 
ment en faveur de la necessite d'une 
veritable politique familiale au 
QuCbec advenant I'independance, 
avait souligne que le Quebec avait le 
plus faible taux de production des 
bebes de race blanche en Occident. 
I80n se souviendra qu'au moment 
du divoilement des resultats du 
referendurn de 1995 sur le statut 
constitutionnel du Quebec, Jacques 
Parizeau, dans son discours de dkfaite 
avait impute l'insucc&s du camp du 
<<oui>> B l'argent et au vote 
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