
des composantes de la race et de 
I'ethnie dans chacune des analyses 
proposees m'apparaft constituer une 
lacune importante dans le contexte 
social actuel, que ce soit au Quebec 
ou ailleurs. I1 faut en effet aller plus 
loin que de simplement en men- 
tionner l'existence, il faut maintenant 
tenter de les incorporer h nos propos, 
memesi la t k h e  peut s'averer dificile. 
De tenir compte de ces diverses formes 
de  rapports sociaux ne pourra 
qu'eclairer davantage la situation des 
femmes dans  le domaine d e  
I'education. 
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Cet ouvrage est le resultat d'une en- 
qutte effectuee auprks d'un dchan- 
tillon de filles et de garqons du 
troisikme secondaire au Quebec. Les 
auteurs ont concentrd leurs efforts 
sur deux processus en particulier : (1) 
sur les rapports que les filles et les 
garqons entretiennent avec I'ecole, 
c'est-h-dire, en termes de proximitk 
ou de distan-ciationscolaire et (2) sur 
la construction sociale des identitts 
de sexe. L'id-entitk de sexe n'est donc 
pas quelque chose de statique, mais 
elle s'inscrit p lutbt  dans une 
((redefinition des rap-ports sociaux 
de sexe qui dvoluent et se modifient 
dans le temps et I'espace., Les auteurs 
ont ainsi ajoutC h la dimension des 
rapports sociaux de sexe celle de la 
classe sociale. 11s ont tent6 de voir s'il 
Ctait possible d'etablir des liens entre 
le milieu familial, l'adhbsion aux 
stCrCotypes sexuels et les rdsultats 
scolaires. 

La dkmarche de recherche a et6 
celle de l'enqu&te par questionnaire 
laquelle ont participc? 1,100 filles et 

1,125 garqons du troisikme secondaire 
de 24 ecoles secondaires du Quebec. 
Dans chacun de ces groupes, un par- 
tage a et4 effectud selon la scolarite 
des parents. Enfin, les jeunes qui ont 
participe h cetteenquttedevaient etre 
nes au Quebec et possdder le franqais 
comme langue maternelle. Le ques- 
tionnaire etait divide en deux par- 
ties: la premiere, composCe de 18 
questions dans le but de preciser 
certaines caracteristiques des partici- 
panteset des participants; ladewikme 
partie, pour sa part, comprenait 82 
propositions auxquelles devaient 
rkagir les jeunes. Un questionnaire 
distinct a et6 administrd aux deux 
groupes, le contenu etant cependant 
similaire. Les auteurs mentionnent 
Cgalement que des entrevues de 
groupe ont eu lieu dans le contexte de 
leur etude. 

Les rksultats de I'enqutte ont  
dkmontrk que les filles, contrairement 
ace que plusieurs pensent, ne font pas 
preuve d'une plus grande conformite 
que les garqons en ce qui a trait h leur 
rapport h l'kcole et aux stereotypes 
sexuels et qu'elles font montre d'une 
plus grande proximitk scolaire. Les 
garqons, de leur c6t6, adhereraient 
plus largement que les filles aux 
stkrkotypes sexuels qui leur sont 
assignes et seraient plus conformes 
aux pratiques sexuds. Toujours chez 
les garqons, le processus de construc- 
tion de l'identite sexuelle semblerait 
aller de pair avec un processus de 
distanciation scolaire. D'aprts les 
auteurs, I'adhCsion h des stCreotypes 
sexuels et des pratiques sexukes aurait 
un impact nkgatif sur la reussite 
scolaire. Enfin, il semblerait, selon les 
rksultats de la recherche que I'affran- 
chissement des modkles de sexe se 
conjugue B une scolarite Clevde des 
parents. Ce qui signifie donc que les 
Clkves, garqons ou filles, qui viennent 
de milieux plutbt scolarises ont 
tendance h valoriser d'avantage 
I'kgalitk entre les sexes. De plus, ces 
memes Clkves rkussiraient mieux A 
l'kcole que ceux et celles d'un milieu 
familial moins scolarisk. 

La facon dont la probldmatique 
desstdrdotypes et de la rdussitescolaire 
a dtC abordde dans la prdsente dtude 

apporte un Cclairage nouveau sur un 
sujet qui est rarement examind dans 
un contexte que je qualifierais de 
c~multidimensionnelfi, oh on recon- 
nait que la presence de plusieurs fac- 
teurs vient influencer le processus de 
reproduction des rapports sociaux de 
sexe A I'ecole. Les sdrkotypes sexuels 
et sexistes ont ttd surtout ttudits de 
faqon isolke sans tenir nkcessairement 
compte du contexte social dans lesquel 
ils holuent. 

Sur le plan mCthodologique, les 
auteurs ont precise avec succks leur 
ddmarche de recherche quantitative. 
U n  point m e  laisse cependant 
perplexe. O n  mentionne h deux re- 
prises dans le texte unvolet de recher- 
che qualitatif, fond6 sur des entrevues 
de groupe. Nulle part, par ailleurs, 
nous explique-t-on en quoi a consist6 
ce volet particulier et on ne semble 
pas, non plus, faire rkfkrence h ces 
donnees, du moins pas dans une forme 
explicite, dans l'analyse des rksultats. 
I1 aurait ttd intdressant d'en connaitre 
davantage h ce sujet. 

Mais ce qui m'appardt le plus inno- 
vateur dans cet ouvrage, c'est que la 
prksente analyse a su dCmontrer I'im- 
portance de dkvelopper une approche 
qui reconnaisse que le processus de 
reproduction est multi-directionnelle 
et qu'il faut tenir compte de plus d'un 
facteur si on veut arriver A mieux 
comprendre les rapports sociaux de 
sexe qui ont cours h 1'Ccole. Cepen- 
dant, les auteurs se sont limitds h une 
seule dimension qui est celle de la 
classe sociale, en ~ l u s  de celle bien sbr 
des rapports sociaux de sexe. Je crois 
qu'il est grand temps de reconnaitre 
I'urgence d'inclure d'autres dimen- 
sions comme celles de la race et de 
I'ethnie dans l'analyse des rapports 
sociaux de sexe si I'on veut arriver B 
comprendre vkritablement le proces- 
sus de construction des identitks 
sexuelles. Les auteurs mentionnent 
brikvement cesdirnensions sans toute- 
fois vkritablement en tenir compte 
dans l'analyse. MalgrC ces limites, le 
present ouvrage n'en derneure pas 
moins des plus intkressants ~uisqu'il 
perrnet une meilleure connaissance 

d'une problimatique dont on a en- 
core beaucoup h dkcouvrir. 
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